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INTRODUCTION

Les multiples usages du terme de médiation pour désigner des processus formels et

informels de communication dans les domaines politiques, sociaux, juridiques et dans les

modes de participation à la société civile rendent ce concept polysémique et forcément

difficile à apprécier sur le plan sociologique. Plusieurs termes sont sémantiquernent

proches du mot médiation et fonctionnent de façon presque équivalente. Sous ce vocable,

le langage commun regroupe aussi bien des expériences relevant de la négociation que de

la transaction ou de I'arbitage. D'ailleurs d'après le Petit Larousse, le médiateur (du latin

médiare, être au milieu) est celui <<qui sert, d'arbitre, de conciliateur>>. Cette définition est

révélatrice des usages sociaux, c'est à dire des acceptions les plus courantes. Le médiateur

se caractérise dans sa plus simple expression comme un acteur ou cornme un objet investi

d'une fonction de régulation relationnelle et se situe entre deux éléments ou deux

individus e.ngagés dans des interactions le plus souvent antagonistes, voire conflictuelles.

Sous ses usages ordinaires ot institutionnels, << les > médiations ne sont pourtant pas

réductibles à une seule définition. Elles semblent au contraire, à I'aune du contexte dans

lequel elles se développent , vouées à revêtir de multiples formes. Elles empruntent une

multiplicité de modalités institutionnelles et s'étendent dans differents champs (famille,

ville, diplomatie...). Il apparaît indubitable que le monde de la médiation renvoie à un

monde vaste, polymorphe, et à des pratiques très eclatées. Il n'est pas fondé sur des

conceptions qui traduisent une vision commune mais le produit de constructions sociales

multiples et variées, traversées par des enjeux de. reconnaissance symbolique et

professionnelle.

La professionnalisation de la médiation semble encore aujourd'hui être laborieuse;

peut-être demeurera-t-elle dans cette situation dans la mesure où elle apparaît très ancrée

dans les modes ordinaires de sociabilité. D'ailleurs, beaucoup ne voient en elle qu'une

reconstnrction d'un ordre déjà inscrit dans les rapports sociaux. Pourtant, elle ne désigne ni

seulement des modes ordinaires de sociabilité, ni des formes de normativité < a-

prescriptive > mais constitue en raison de son développernent et de son

institutionnalisation, un mode de gestion organisé, formalisé voire professionnalisé de la
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sociabilité. De surcroît et au delà de ces conditions jugées indispensables à sa mise en

æuvre, la médiation depasse le simple ajustement de deux pôles concunents (institutions

ou personnes) urgagés dans un conflit d'intérêts.

Après avoir problématisé note objet de recherche, nous aborderons, en première

partie de cette thèse, les soubassements théoriques et philosophiques de cette procédure

dite alternative de régulation en rappelant qu'elle s'édifie sur les théories du pluralisme
juridique (chapitre 1). L'alternative dont il est question se situe alors dans la proposition et
la promotion de modes de régulation qui se définissent par défaut au positivisme juridique.

En médiation, la règle de droit émanant de I'Etat tend à s?effacer au profit d'une

normativité fondée sur les dispositions subjectives des interactants: A I'anrbition totalitaire
du droit comme source supérieure et les impasses arxquelles elle conduit, les procédures

alternatives et particulièrement la médiation proposent un changement de paradigme plus

adapté à nos sociétés complexes. Nous montrerons que les principales critiques émises par

ce courant du pluralisme juridique à l'égard du positivisme et de I'institution judiciaire qui

le représente sont très proches, voire identiques à celles des discours qui entendent
promouvoir la médiation. Parallèlement, nous tenterons d'examiner les principaux

réferentiels cornmuns de ce paradigme et les principes d'action qui participent à la
définition et à la clôture de ce champ de la médiation (chapitre 2). Malgré I'inflation que

connaît ce terme, il est indeniable que les référentiels propres à la médiation, au sens de la
doctine, renferment une posture communicative dont les principales modalités sont la
neutralité, I'absence de coercition, la responsabilisation des médiés et dont la philosophie

est porteuse d'un modèle d'équité fondé sur le consensus. Ces réferentiels sont au cæur des
discussions et controverses qui animent les débats sur les diverses conceptions de la
compétence qui s'expriment dans ce champ. Nous examinerons de manière idéal tlpique

ces conceptions à partir des définitions savantes ou semi-savantes pour saisir les principaux

enjeux qui constituent I'alriere-fond des processus de professionnalisation (chapitre 3). Ces
processus sont subordonnés à une homogénéisation interne et à la constifution d'un ( entre

soi >> qui s'avère difficile à stabiliser en raison d'wre part de la diversité des conceptions

qui s'expriment, et d'autre part de I'existence de processus de segmentation qui nourrissent

de manière circulaire les confrontations et les polémiques quant à la définition de I'activité
(chapihe 4).
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Grâce à nos investigations empiriques et après avoir précisé le cadre

méthodologtque d'une enquête par questionnaire que nous avons mené auprès de soixante-

huit rÉédiateurs (chapifre 1), nous monfterons en seconde partie de notre thèse, que cette

segmentation demeure en partie relative dans la mesure où I'on retrouve des invariants,

c'est à dire des principes coilrmuns qui incluent non seulement les définitions savantes

mais aussi les définitions que les médiateurs (sociaux, pénaux, familiaux) se font de leur

activité ou de leur métier (chapitre 2). En déclinant les valeurs et les qualités qui fondent

arD( yelD( des médiateurs une pratique pertinente de la médiation, nous tenterons de

démontrer que les référentiels de la médiation sont enserrés par des savoirs ordinaires et

par des assemblages disciplinaires : sociologie, psychologie et droit (chapitre 3). Cette

situation produit des discours variés : tantôt la médiation est considérée comme une

discipline à part entiere, tantôt elle est décrite comme une technique dépendante d'un

savoir disciplinaire exogàre ou héritée d'une sociabilité ordinaire. L'existence de ces

conceptions indigàres rapprochant la médiation des activités ordinaires (fondées sur les

qualités personnelles des acteurs) et la propension de certains médiateurs à considérer que

cette activité n'est pas fondamentalement distincte de certaines professions labellisées

contribuent à instaurer une frontière relative,rnent incertaine de ce champ et à poser

singulièrement la question de la spécificité de I'expertise. En nous interessant à I'une des

professions labellisées qui a récemment investi le champ de la mediation, nous montrerons

comment les avocats et leurs instances représentatives tendent, malgré les incompatibilités

entre principes de médiation et logique juridique, d'adopter les réferentiels de la médiation

(Chapitre 4). Plus précisânent il s'agira à partir d'un corpus composé d'articles de presse à

I'attention du public de relever comment cette profession se présente pour montrer qu'elle

est la plus susceptible de repondre à la demande de médiation. Nous essaierons également

d'analyser la manière dont elle reprend à son compte les rhétoriques désormais classiques

sur la necessité de promouvoir ce mode de régulation. L'expertise juridique des avocats est

souvent mise en avant et constitue une particularité distinctive paf, rapport aux autres

médiateurs ou candidats médiateurs. Néanmoins nous rappellerons que les règles

déontologiques qui relèvent de dispositions légales dewont aussi faire I'objet d'adaptation

puisqu'en l'état de nombreux obstacles réglementaires subsistent pour investir de façon

effective le champ de la médiation. Les médiateurs pénaux sont des auhes auxiliaires de
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justice qui ne peuvent pas se prévaloir de leur expertise juridique et qui d'ailleurs ont

souvent fait de la part des avocats I'objet de critique quant à leur meconnaissance des

règles de droit. Nous porterons notre attention sur ces acteurs de la médiation afin de

comprendre comment leurs compétences se déclinent dans ce contexte judiciaire (chapitre

5). Nohe objectif visera à saisir les rhétoriques singulières qu'ils mettent en æuvre pour

faciliter les résolutions des litiges qu'ils ont à traiter. Leur position forteme,nt empreinte du

contexte judiciaire pose la question de leur mode de légitimation, de leur rapport à la

normativité juridique et des ajustements qu'ils opèrent porn adapter les réferentiels de la

médiation à leur pratique.

Après nous être intéressé aux pratiques de médiation mises en æuvre dans un

contexte judiciùe, nous nous interesserons dans la troisième partie de notre thèse, à

celles qui se sont développées en milieu urbain. Nous présenterons les principales

caractéristiques de la médiation sociale en distinguant d'une part, les médiations plutôt

orientées vers la restauration d'une << paix sociale > et incamées dans les récents dispositifs

emplois-jeunes, d'autre part, les médiations proches de la doctrine et qui concernent plutôt

les procédures de résolution des conflits réalisées non p:N dans le cadre d'emplois aidés,

mais dans le cadre d'un engagement bénévole. Mais avant d'aborder plus précisânent ces

deux champs de la médiation sociale, nous ferons un bref retour historique sur deux

expériences emblé,matiques et nous discuterons plus globalement des principales analyses

sociologiques relatives à I'avènement de la médiation (chapitre l). Cet avènement est le

plus souvent rapporté à deux paradigmes explicatifs qui considère,lrt que la médiation est

révélatrice d'une < crise > de régulation et qu'elle est consécutive à I'inadaptation du

travail social patenté. Nous tenterons de dânontrer que le premier paradigme se réfère

implicitement à une approche durkheimienne et que les rhétoriques sur la < disparition des

médiations dites naturelles ou institutionnelles >> ne sont pas nouvelles puisque ce type de

problématique était posé dans les mêmes termes à la fin du 19ème siecle. Nous

développerons le second paradigme relatif à I'inadaptation de I'action sociale et à la

<< crise > de légitimité des fravailleurs sociaux traditionnels en montant qu'il existe une

continuité e,ntre les réferentiels (notamment à travErs les concepts de

participation/responsabilisation) de la médiation et ceux du tavail social (chapite 2). Cette

proximité des réferentiels n'évacue toutefois pas les enjeux professionnels qui opposent
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ces deux mondes. Dans l'intention de mieux comprendre certains processus de

professionnalisation, nous dégagerons les principales rhétoriques de légitimation et nous

examinerons les modes de démarcation professionnelle observables dans ce champ de la

médiation sociale. A partir de nos propres investigations empiriques, nous examinerons les

principales problânatiques relatives à la professionnalisation des médiateurs sous statut

emplois-jeunes (A.L.M.S et autres médiateurs sous ce statut). Ce premier champ de la

médiation sociale, que nous avons précédemment évoqué et distingué de la médiation

orientée vers la résolution des conflits, est investi par de récents acteurs qui oeuvrent

principalernent dans les transports urbains et dans les quartiers fragilisés (chapitre 3). Leurs

missions principales s'articulent autour d'actions visant à restaurer prioritairernent le

respect des règles nécessaires à la paix publique et le rétablissement du sentiment de

sécurité. Pour ce faire, ces médiateurs interviennent dans des espaces institutionnels

(piscines, maisons de quartier, établissernents scolaires...), dans des territorialités définies

comme problématiques ou encore au sein des réseaux de transport. En nous appuyant sur

des enquêtes macro-sociologiques et sur les investigations empiriques que nous avons

menées, nous tenterons de mieux cerner le rapport que ces médiateurs entretie,nnent avec

leurs différentes fonctions. Les intitulés de poste masquent souvent le contenu des activités

professionnelles qui, elles-mêmes, peuvent être proches de celles des professionnels sans

pour autant recouwir leur niveau de responsabilité et de légitimité. De surcroît,

I'environnement professionnel des médiateurs et la philosophie qui sous tend ce dispositif

emplois-jeunes soulèvent un certain nombre d'interrogations sur la nature de ce tlpe

d'intervention : recrutement associant désir d'insertion des jeunes, volonté de restauration

des liens sociaux et forte proximité des rnédiateurs avec leur milieu d'origine, absence de

définition de postes, enchevêtrement des pratiques, difficultés pour les médiateurs de

cerner les limites de leur intervention. Pour ce qui concerne les médiateurs sociaux engagés

dans les procédures de résolution des conflits dont les caractéristiques sociologiques

semblent opposées à celles des médiateurs ernplois-jeunes (personnes plus âgées,

bénévoles, issus des professions interrrédiaires ou supérieures), mais dont les compétences

s'ordonnent tout autant sur leurs connaissances ordinaires que sur leur savoir expérientiel,

nohe travail consistera à nous consacrer à l'étude détaillée des ordonnancements

rhétoriques de recherches d'accords. Notre questionnement visera alors à saisir la manière

dont certains médiateurs proches de < I'esprit > traditionnel de la médiation essaient, à
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partir de leurs connaissances et de leurs savoirs, de réguler des differends entre personnes

(chapitre 4). Après avoir défini le cadre méthodologlque de notre enquête par entretiens

semi-directifs et précisé nos perspectives théoriques, nous décrirons et nous analyserons la

manière dont ces médiateurs sociaux conçoivent leur pratique de médiation. Nous

distinguerons certaines modalités et certaines dispositions (le bon sens, le désaveu des

règles juridiques...) qui constituent à nos yeux les principaux outils à partir desquels ces

médiateurs ordonnent leurs modes de persuasion pour faciliter la mise en perspective

d'accords entre des parties en conflit. Parallèlement notre questionnement se portera sur les

rapports bivalents que ces médiateurs entretiennent avec la normativité juridique dans

certaines situations où le rappel de la règle de droit constitue l'une des seules manières de

tempérer une position jugée trop rigide pour trouver une solution équitable entre les

parties. Enfin, nous montrerons que les sources de motivation et la prise en compte de

demande de soutien psychologique des médiés peut aussi devenir une ressource

supplémentaire pour les médiateurs dans leur démarche de résolution des conflits. Pour ces

derniers, les prédispositions endogènes et les ressources exogènes participent à la

définition de la compétence.
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1. L'EXPLORATION DE L'OBJET DE RECHERCIIE

Le travail exploratoire de cette recherche s'est appuyée en grande partie sur une

connaissance empirique de la médiation en même temps que sur une étude documentaire.

Autrernent dit, il nous a paru nécessaire avant de consùrrire notre modèle d'analyse, de

considerer notre expérience professionnelle et de nous plonger dans les fravaux qui ont été

élaborés sur ce sujet. Cette expérience dans le domaine de la médiation, complétée par un

état des lieux documentaire de ce mode de régulation, a constitué notre canevas de la phase

exploratoire.

Nous voudrions dire, avant tout, que la construction de notre problématique ne

renvoie pas simplement à une utilisation de seconde main de divers documents mais à un

questionnement permanent de notre propre rapport à I'objet. Cet effort dirigé à la fois vers

le sujet que nous soûlmes et I'objet de la médiation, nous a conduit à adopter une posture

réflexive et heuristiquel. I n'y a pas de coupure epistérnologrque (cela serait impossible

d'ailleurs), mais un véritable questionnement dialectique entre d'un côté une analyse

documentaire et de I'autre une réflexion tirée de notre expérience pratique. Il convient,

toutefois, avant d'aborder ce questionnement de preciser la nature de notre positionnernent

très éloigné des discours doctrinaux à caractère plus ou moins spéculatif.

t Dans une démarche heuristiçe, faut-il le rappeler, le chercheur partage (pas nécessairement au màne
moment et sur les nnêmes lieux) avec les acteurs une expérience par rapport à son objet d'étude. Nous
nous reûouvsns malgré nous, du fait des circonstances professionnelles forhrites, dans çsffs position. Le
questionnement réflexif étanÇ cornrne dans toute recherche en sciences humaines d'ailleurs, une exigence
et constitue surtout rm iryératif de la recherche. Avant d'interroger les acûeurs, dans rme perspective
purement heuristique, le chercheur se doit d'avoir une expérience de la réalité qu'il cherche à connaîte.
Quant à la posture réflexive, nous retenons les critiques de Bourdieu sur << la nécessité d'un retour
réflexif>. < Ce qui me désole >, nous dit-il, ( lorsque je lis certrins travaux de sociologie, c'est que ceux
qui font profession d'objectiver le monde social se monEent si rarement capables de s'objectiver eux-
mêmes et ignorent si souvent que leurs discours apparemrcnt scientifiques parlent moins de leur objet
que de lenr relation à I'objet > (1992,p.48).

2 Ces discours au même tite que les discours ordinaires font partie de I'objet lui-même.
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A) Notre rapport à l'objet

L'expérience acquise pendant près de hois années en tant que chargé de mission

et médiateur dans la résolution des conflits concernant des problèmes de voisinage, nous a

apporté une certaine intelligibilité du monde de la médiation. Cette expérience passée3

(entre 1994 et 1997) nous oblige cependant à préciser dans un souci de réflexivité notre

propre rapport à I'objet afin d'éviter les dérives d'une sociologie spontanéea.

L'immersion héritée de cette expérience professionnelle avec notre objet de

recherche nous semble être un atout pour plusieurs raisons. La prerniere réside dans notre

relatif éloignement de la médiation. Faire cette étude et êhe en même temps professionnel

de la médiation pouvait constituer une entrave. La position de professionnel est susceptible

le plus souvent à notre insu de colorer les données de la recherche. L'exemple nous est

fourni par un certain nombre de constats que nous avons réalisé au cours de cette recherche

auprès de médiateurs en exercice qui, tout en affirmant avoir un regard

<objectif >, étaient plus préoccupés de faire la promotion de ce mode de régulation que

d'être e,n accord avec leurs allégations de depart. Le fait de ne plus exercer cette fonction

nous dégage de I'immédiaté de la situation et nous e,ntraîne vers une dimension réflexive

de notre rapport à I'objet de recherche. Dégagé des enjeux institutionnels propres à toute

situation professionnelle, nous sornmes dans une position <<de retrait >> plus propice au

travail de recherche.

La seconde raison nous permet d'introduire une distance par rapport à la

formulation de principes génériques contenus dans le discours normatif des chartes et des

codes déontologiques de la médiation (neutralité, volontariat, empathie...). Ce discours

formaliste, voire imperatif, peut devenir confraignant pour saisir les pratcis des agents.

Auhement dit, notre objectif n'est pas de nous efforcer à montrer coilrme dans de

3 Aujourd'hui, nolxt sommes responsable d'un service éducatif dens tme association de prévention de la
délinquance.

n A ce propos, P. Bourdieu (1968, p. 35 ) souligne que << la familiarité avec l\nivers constitue pour le
sociologue I'obstacle epistémologique par excellence parce qu'elle produit continûment des concçtions de
systématisations fictives, en même terrps que les conditions de lew crédibilité >>. Bowdieu ajoute que le
sociologu.e n'en a jamais fini avec la sociologie spontanée.
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nombreuses études sur ce sujet, I'adéquation, qui n'est pas toujours justifiée, entre le
discours normatif et les pratiques de médiation. Notre exposé sera donc essentiellement
traversé par des exigences d'ordre epistémologique.

Enfin, la hoisième raison nous permet d'approcher et d'être nous-même imprégné
par le même monde d'objets des médiateurs. Nous sommes en d'autres termes, au fait de la
grammaire indigène qui dewait nous aider à éviter certaines pistes que suscite tout
nouveau discours. Des auteurs comme Zimmerman (Mucchieli,lgg6, p.S3) à havers la
notion de tracking (filature ethnographique) défendent màne I'idée d'une certaine
( familiarité >> avec I'objet. Le sociologue replace les restitutions expérientielles dans leur
contexte et considère les descriptions des acteurs conme des instructions de recherche.
Cette notion serait pour Zimmerman une solution par rapport aux inconvénients que
suscitent la position d'un observateur dans un milieu étranger.

Dans cette perspective, les données expérientielles empiriquement vécues ont
justernent servi d'instructions de recherche au sens de Don H. Zimmerman. par exemple,
lorsque nous avons distingué la conciliation de la mfiiation @en Mrad lggT),nous nous
sornmes appuyé, non seulement, sur les préoccupations empiriqueme,lrt observées par des
médiateurs à l'égard des principes de neutralité de la médiation, mais nous nous sommes
aussi intéressé à la nature de la médiation et de la conciliation telle qu'elle est définie dans
les textes légaux et les autres référentiels (notamment le code déontologique). Il apparaît
alors, que le médiateur se trouve confronté à une << dissonance cognitiveD - pour reprendre
la formulation de certains psychosociologues - entre les principes de la médiation qui lui
imposent de préserver sa neutralité et les pressions quotidiennes. La nature du différend ou
la nature des relations avec les médiés peut I'engager dans des processus formels
d'interprétation des faits, conûaires à certains principes fondamentaux (neutralité et
impartialité) de la médiation. Les distinctions courantes entre mfiiation et conciliation sont
alors réinterrogées à partir de ces < instructions >> empiriques. Nous procédons donc à un
va-et-vient enhe ces observations et I'analyse des réferentiels auxquels ces agents se
réfèrent (code déontologique, principes de médiation, textes légaux...).
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B) Nos premières investieations documentaires

Si nous attachons autant d'importance à notre expérience professionnelle, notre

kavail exige le même intérêt pour scruter les productions écrites sur la médiation et

particulierernent sur sa professionnalisation. Nous considerons les investigations

documentaires à la fois comme des sources d'informations et des outils de connaissances.

Notre objectif a été dans la mesure du possible, de tenter de dresser un premier tableau des

différents discours sur ce sujet. En raison du caractère protéiforme de la médiation

(médiation penale, sociale, citoyenne, conciliation civile...) et de I'inflation de son

utilisation dans differents domaines, I'analyse des écrits nous a indubitablement aidé à

préciser et à délimiter notre investigation.

Avant même de coûlmencer cette recherche, notre interêt se portait sur

I'obseruation et I'analyse des processus de professionnalisation dans le champ de la

médiation sociale. L'interrogation encore imprécise se résumait alors par cette question de

depart: quelles sont les raisons qui explique,nt les nombreuses controverses

institutionnelles, alors que les conceptions $r les principes guidant les actions de

médiation ne sont pas fondamentalernent contrastées ? Quelques pistes nous permettaient

alors, d'orienter partiellernent notre recherche. Il sernble en effet que la question de la

professionnalisation de la médiation peut en partie nous éclairer sur les raisons de ces

confrontations institutionnelles. Mais cette proposition nous paraissait bien vague et devait

être précisée. Il nous fallait donc approfondir nos éléments de reponse en nous appuyant

sur les réflexions qui nous ont précédé. Les experts de la médiation engages depuis

plusieurs années dans des recherches sur cet objet émettent des réflexions qu'il est

indispensable d'intégrer dans ce travail d'investigation. Parmi les tavaux français existant

sur la question de la médiation, nous avors sélectionné plusieurs dizaines d'articles en

rapport avec nofre questionnement en nous aidant de l'état des lieur bibliographiques

réalisé par Pierre Duriez. Ce dernier a en effet établi des bases de données bibliographiques

en recensant sur ce sujet la quasi totalité des écrits français de 1980 à nosjours.
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Comment avons nous procédé pour sélectionner ces articles ? Dans une première

étape, la procédure a consisté à retenir les travaux qui concernaient directement et

indirectement la question de la professionnalisation dans le champ penal, social et familial.

Ensuite, eu égard à I'avancée de notre réflexion nous avons élargi nos sources

d'investigation. Par exemple, I'analyse sur l'émerge,nce de la médiation sociale en France,

nous a conduit à nous intéresser à certains dispositifs de la Politique de la Ville et

particulièrement aux compétences mises en avant par les médiateurs eux-mànes ou par

leurs représentants ( responsable d'association, articles à caractère professionnel...). Au fur

et à mesure de notre progression dans la réflexion, nous avons enrichi, toujours en lien

avec notre questionnement, les perspectives de recherche.

Nos recherches documentaires n'ont donc pas été figées dans un prograrnme

définiti{, elles ont été continuellement revues et adaptées en fonction de l'évolution de nos

travaux. Autrement dit, nous avons préferé, plutôt que d'analyser I'ensemble des articles

repertoriés sur les bases de données, articuler les informations récoltées à I'analyse de

notre objet. Il s'agissait, par exemple, de nous demander si les differentes conceptions sur

la professionnalisation de la médiation n'appelaient-elles pas d'aufres recherches pour

mieux sérier notre questionnerne,nt ?

Dans une seconde étape,la procédure a consisté à replacer les discours dans une

perspective dpamique. En médiation le discours savant et professionnel n'est pas

simplement descriptif, il s'organise autour de tensions et d'enjeux professionnels. La

recension documentaire ne se limite donc pas à une synthèse des différents points de vue

de la médiation, mais a consisté à réfléchir en lien avec notre expérience de I'objet, sur la

mise en relation des differentes conceptions. Les arguments de certains auteurs sont en

partie liés à leur appartenance institutionnelle puisque les rhétoriques de justification

repose,lrt dans une large mesure sur des critiques adressées à d'autres conceptions de

médiation et aux professions voisines. Par exeinple, nous verrons ultérieuremeirts que les

conceptions du modèle professionnel s'organisent autour d'une critique radicale du modèle

pragmatique et dumodèle attributiviste de lamédiation.

t Ct l* partie, chapite 3, sur les conceptions de la conpétence.
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Après la lecture de plusieurs articles, il est donc appanr nécessaire de trouver sur le

plan technique un support pour consigner les critiques et les observations que les différents

acteurs, en fonction de leur conception de la médiatio4 ânette,nt à l'égard d'autres

perspectives sur la professionnalisation en médiation. Nous avons construit un outil

relativement simple qui permet de recenser les principau( argumenk des differents

modèles suivi d'un mémento de références bibliographiques précis. Par ce biais, nous

avons réalisé un repérage synthétique des differentes tensions observables dans notre

domaine d' investigation.

Les
conceptions de la
comlÉtence en
médiation

L a
médiation est une
fonction sociale
ordinaire
(conception
pragmatique)

La médiation
relève de la
conpétence de
métiers déjà
labellisés.
(conception
attributiviste)

Les
conpétences
découlant des
métiers labellisés
sont indispensables
mais non-
suffisantes.
(conception
spécialisée )

La médiation
est et doit ête une
profession
autononr€.
(conception
professionnelle)

La rnediation
est rme fonction
sociale ordinaire
(conception
pragmatique)

Principales
conce'ptions de la
médiation dans
I'approche
pragrnatique

Principales
critiques des
< pragmatiques > à
l'égard de la
conception
athibutive

Principales
critiqres des
<pragmatiques > à
l'égard de la
conception
specialisée

Principales
critiques des
<<pragmatiques > à
l'égard de la
conception
professionnelle

La médiation
relève de l^
corryétence de
métiers déjà
labellises.
(conception
attributiviste)

Principales
critiques des
<< attnbutivistes >r
à l'égard de la
conception
pragmatique

Principales
conceptions de la
rnédiation dans
I'approche
attributive.

Principales
critiques des
<< atkibutivistes >> à
l'égard de la
conception
spécialisée

Principales
critiques des
<< attributivistes >> à
l'égard de la
conception
professionnelle

Les
corryétences
découlant des métiers
labellisés sont
indispensables rnais
non-suffisantes.
(conception
soécialisée )

Principales
critiques des
< spécialistes >> à
l'égard de la
conception
pragmatique

Principales
critiques des
< spécialistes ) à
l'égard de la
conception
attributive

Principales
conceptions de la
médiation dans
I'approche
specialisée

Principales
critiques des
< spécialistes ) à
l'égard de la
conception
professionnelle

La médiation
est et doit ête une
profession autonome.
(conception
professiomelle)

Principales
critiques des
<< professionnels>
à l'égard de la
conception
orapmatioue

Principales
critiques des
<professionnels> à
l'égard de la
conception
attributive

Principales
critiques des
<professionnelu à
l'égard de la
conception
spécialisée

Principales
conceptions de la
médiation dans
l'ap'proche
professiormelle

22



Le tableau synthétique (ci-dessus) présente I'avantage d'intégrer de façon

cumulative des infonnations eparses contenues dans les divers ouwages et articles sur la

médiation. Son contelru donne des indications qui nous ont permis d'orienter notre

recherche et d'articuler les conceptions entre elles. Plus qu'ull tableau synthétique, cet outil

s'est révélé être dans la phase exploratoire, un véritable support à la réflexion critique. Il

nous a permis de rapprocher, de distinguer et d'interroger differents documents de notre

corpus.

Après avoir exposé ces différents aspects du travail exploratoire, nohe intention est
à présent de poser les premiers jalons de notre problématique afin de mettre en évidence

les perspectives sociologiques qui nous paraissent pertinentes pour aborder notre objet de

recherche et pour en preciser les principales orientations.

2. POTTR T]NE SOCIOLOGIE DE LA COi\NAISSAI\ICE

Le travail de recherche nécessite d'avoir rme relative bonne connaissance des travaux

antérieurs pour notamment construire et sifuer aussi clairement que possible un
questionnement de tlpe sociologique. Notre souci n'est pas de nous enfermer dans une

situation de confrontation et de débat mais au contraire de tenter de mieux comprendre

l'éclatement des pratiques de médiaton. Plutôt que de partir des catégorisations

aprioritiques fondées sur des données prédéfinies, nous chercherons à mieux comprendre le

sens que les acteurs de la médiation assignent à leur action. Nous situons résolument notre
perspective dans une approche phenoménologique. Autrement dit notre < compréhension >>

sociologique de la médiation est avant tout fondée sur les rationalisations et les perceptions

agissantes de ces acteurs. Plutôt que de partir des classifications savantes ou doctrinales de

ce << qu'est ou n'est pas )> la médiation, donc fondées sur des coruraissances acquises ou

construites en référence à un souci objectiviste, il s'agit de considerer les définitions du

sens commun pour saisir les significations qui s'eruacinent dans le vecu des médiateurs.

Autrement dit, nous ne distinguerons pas les << waies >r des << fausses > médiations, mais

nous examinerons certaines expériences qui avancent cette appellation pour repérer les
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ruptures manifestes et les distributions observables dans ce champ en voie de constifution.

En adoptant un tel positionnement, nous reprenons à notre compte l'une des orientations de

la problématique de J-Y. Trepos qui souligne que le rôle de la sociologie n'est pas de

déterminer le mérite des ap'pellations (1996, p. 3).

Le renoncement à une définition préalable nous place ainsi dans une position

< compréhensive >> de la médiation, véritable préoccupation de notre questionnement. La

coruraissance implique, en effet, une certaine relation à I'objet étudié où le jugement de

valeur (ce qui doit être) doit être distingué du jugernent de la réalité (ce qui est).

L'enchevêtrement souve,nt observé, même s'il se pare d'une taduction < scientificisée >> du

discours de légitimation ne doit pas nous faire oublier qu'il est absolument nécessaire,

quand on a pour objectif de saisir une ( Éalité >> sociale, de depasser la proclamation

partisane. Comme le soulignent certains ethnométhodologues, I'analyse pertinente des

phenomènes sociaux et des activités humaines ne consiste pas à faire < un compte-rendu

des comptes-re,ndus des acteurs >> et encore moins selon nous, à confondre les légitimes

revendications de reconnaissance d'une catégorie d'acteurs sociaux avec I'analyse du réel.

Autreme,lrt dit, au sens phenomenologique du terme, I'attention portée aruc médiateurs

n'implique pas I'abandon d'une attitude de retrait nécessaire à la production d'un mode de

connaissance sur laréalité de la médiation et de ses enjeux.

L'analyse des réferentiels de la médiation renvoie à la prise en compte des savoirs

fonnels et à des références savantes auxquelles recourent les médiateurs. Les productions

savantes émanant des theoriciens de la médiation doivent être intégrées à I'analyse des

pratiques. Ces théoriciens sont de véritables agents de socialisation qui produisent des

abstractions et des formalisations et contribuent à alimenter les rhétoriques

professionnelles de distanciation à l'égard des profanes. Ils sont des experts qui font

autorité en la matiere et leur recours par I'emprunt de leurs analyses constihre un véritable

argument d'autorité atu( yeux de nombreur médiateurs. En effet, nous avons souvent

remarqué, lors de renconftes et réunions entre médiateurs venus d'horizons divers et

inte,lvenant dans les multiples charnps (entreprise, famille, pénale, sociale...), que leurs

analyses s'appuient, non seuleme,nt sur leurs expériences, mais aussi sur une

appropriation de concepts ânanant des discours savants (par exemple, réutilisation de la
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distinction de J-P. Bonafe-Schmitt entre instances de médiation et activités de médiation

ou e,îrcore de son analyse sur l'émergence de la médiation en France). Bie,n entendu, il ne

s'agit pas ici de dâroncer un manque de probité de la part des médiateurs, mais de

monfier que I'intériorisation des savoirs professionnels est liée à la production des savoirs

savants. L'autorité savante ne fait que rarernent I'objet d'une argumentation a contrario

qui comporterait des récusations de cette forme d'expertise. Souvent I'expérience des

praticiens semble rejoindre I'observation des théoriciens pour décrire le réel, non pas que

les approches de ces derniers ne soient pas discutables, mais en tout cas elles sont

rareme,nt discutées. Au contraire, la théorie devient un faire valoir pour échafauder les

discours sur la pratique. Autant la démonstration profane est suspectée d'ineptie autant la

raison de I'expert est garante du caractere authentique et scientifique du propos.

Dans le champ de la médiation où les analyses à portée idéologique et

promotionnelle constituent une part essentielle de la litterature disponible en France, notre

volonté visera aussi à dépasser les approches apologétiques de la médiation. Ces approches

nous en disent sodvent plus sur leur projet de professionnaliser les médiateurs que sur la

réalité des processu; en æuvre dans les conflits de légitimité des divers intervenants

sociaux.

Nous ne pouvons récuser le fait que les activités candidates à la

professionnalisation aient leurs propres experts qui æuwent par un discours savant ou

serni-savant à une reconnaissance statutaire. Pour autant, il est enrbarrassant d'adhérer

dans un havail de tlpe sociologique, à des justifications qui relèguent au second plan la

démarche heuristique et dont les préoccupations semblent obéir à la volonté de légitimer

un groupe en devenir professionnel. On peut alors raisonnablement se monffer dubitatif

quand le discours des médiateurs sur eux-mêmes, sous couvert << d'une sociologie des

métiers > devient I'objet d'une homologation savante. Ces processus d'homologation qui

consistent à interpréter en langage savant les motivations, somme toute compréhensibles

des candidats en mal de reconnaissance professionnelle, doivent alors être considérés

comme tels et non comme une description de la réalité qui aurait pour prétention d'être

plus objective que les autres. Ce souci nous conduit à intégrer à notre objet de recherche

les points de vue et les opinions de ces précepteurs de la médiation.
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3. EXEMPLE D'UN DISCOURS APOLOGETIQT]E ET PREMIERES

I{YPOTHESES DE TRAVAIL

Les approches apologétiques nous ont permis, par le regard critique que nous leur

portons, de poser nos premières hlpothèses de travail. C'est en lisant plusieurs ouwages

et articles de ce type que nous avons affiné notre questionnem€,lrt exploratoire. A titre

d'exemple, nous profitons de I'examen de deux ouvrages de J-F. Six pour exposer en

partie notre positionnement et pour préciser notre problernatisation. Conséquemment, il

nous semble nécessaire de deconstruire ce tlpe d'investigation plus proche de I'idéologie

doctrinale que d'une analyse satisfaisante du champ de la médiation. Il convient

notamment de rappeler que notre problématique tentera de considérer les dimensions

psychologiques et sociales des acteurs tout en se démarquant d'une lecture partisane

forcément insuffisante du point de vue heuristique. Nous nous limiterons à faire quelques

remarques sur les assertions de J-F. Six pour montrer le caractere speculatif de cette

approche de la médiation. Cette lecture nous permettr4 dans un second temps, de

soulever des questionnements fondamentaux quant à la nature des interactions entre

médiés et médiateurs, tout en considérarrt I'importance du contexte dans lequel se deroule

les différents ajustements relationnels entre ces agents.

Dans son ouwage sur ( la dynamique de la mediation >>, J-F. Six tente de

promouvoir la médiation citoyenne , caractffisée par une absence de lien institutionnel et

independante de tout organisme. Il la distingue de la médiation institutionnelle dans

laquelle le médiateur est toujours nommé par une administration, un organisme, un

hôpital, une entreprise... A I'image du médiateur de la Republique ou du médiateur de la

Poste, ces derniers << sont des " organes" de tel organisme ; leur place est notée dans

I'organigramme de I'organisme, c'est I'organisme qui crée la fonction )> (1995, p.l9a).

Cette médiation institutionnelle appelée aussi, médiation hommes (ibid., p.l3) est

mandatée par ( un pouvoir venant d'en haut >> et n'a rien à voir avec la médiation

citoye,nne, femme6. Cette médiation citoyenne, nous dit J-F. Six, s'adresse ni aux

6 Doit-on cotryrendre le terrne de médiation << femmes > par rapport à la nnieutique qui dans la
philosophie socratique, est I'art de faire accoucher les esprits ?
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délinquants, ni aux victimes et ne se réalise qu'en totale independance des tribunaux. Le

médiateur citoyen n'est investi d'aucun pouvoir et se situe sur le même pied d'égalité que

les médiés (ibid., p.l4). Il est decrit comme un tiers independantde tout organisme. Ce

< citoyen parmi les citoyens >> n'est désigné par aucune institution et ne possède pas de

pouvoir en tant que tel, mais une autorité morale (1996, p.23).Le médiateur est ici

affranchi des positions et des enjeux sociaux; entihe,ment libre, il est dégagé de toute

contrainte institutionnelle. Il s'appuie sur les ressources propres des personnes et suscite

leur désir et leur volonté d'apporter une solution à leur situation de conJlit (op.cit., 1995,

p.42).Il propose une ( sortie de soi >> car le médiateur est un ( p.rsseur >> qui ne donne pas

sa propre solution, mais un facilitateur renvoyant les médiés à leur propre liberté (ibid.,

p.l l7). Il est même du genre < prophète > et ( créateur > car il a le sens de I'anticipation et

se donne les moyens de prévenir les problèmes. Le médiateur citoyen peut être une

personne < sécrétée par son groupe social >> dont les missions consistent à la fois à

assumer un rôle de prévention et à favoriser les liens sociaux dans les quartiers difficiles.

J-F. Six nous rappelle enfin que la médiation citoyenne depasse la simple résolution des

conllits en revêtant une dimension préventive.

Premièrement, nous avons du mal à nous rqlrésenter, à partir de la tlpologie de J-F.

Six, le travail de ces médiateurs citoyens, même s'il ne se satisfait de ces << sociologues

qui se sont mis à faire des inventaires, des << états des lieux > [...] ce sont des compilations

qui accumulent des fiches mais ne font guère avancer la compréhension > (1995, p.2l).

Pourtant, les médiatevrs citoyens ne sont pas des acteurs affranchis de tout pouvoir, libérés

de leurs prejugés sociaux. Le médiatevr citoyen est-il si libre et si rationnel ? N'est-il pas

comme tout agent sensible arD( persoruralités des parties, à ses représentations de classe, à

ses habitus...I-a parole d'autrui passe par les méandres de la subjectivité du simple fait

que les médiateurs, comme tous les acterus, sont inscrits dans une réalité sociale et

cultuelle. Les préférences individuelles peuvent màne s'exprimer quand les processus

d'identification à I'aufre sont insuflisamment maîtisés. Il n'est pas sûr, lorsque le

médiateur a vécu ou vit encore des faits identiques à ceux des parties, qu'il puisse évacuer

de façon définitive sa propre histoire. Selon cette proximité identificatoire, les énoncés
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peuvent paraître pour les médiateurs totalement singuliers ou parfaitement raisonnables.

Au delà de cette proximité, c'est toute I'importance de la situation d'interaction qui mérite

d'être considérée comme un facteur de compréhension de cette relation des médiateurs à

l'égard des parties.

Les médiateurs formés sont certainement plus à I'abri de ces identifications qu'un

médiateur intervenant plus spontanément. Mais peut-on dire pour autant que la rationalité

insûrrmentale contenue dans les exigences éthiques et professionnelles (neutralité,

impartialité, anonymat...) n'est pas traversée par une rationalité plus .subjective ? La

confrontation au terrain ne se réfère pas seulement aux valeurs et croyances acquises sur

<< les bancs des salles de formation >>, mais de,pend de processus d'adaptation des actews

aux situations qu'ils rencontrent quotidiennement dans leur travail. L'intérêt à agrr de telle

ou telle maniere est certes modulé par le savoir académique, mais aussi par la situation

dans laquelle se trouve le médiateur et surtout par ses propres valeurs de référence. Pour

re,prendre le concept d'habifus de P. Bourdieu" le médiateur est plus ou moins dependant

de I'ensemble des structures incorporées qu'il intègre tout au long de sa socialisation.

Ce principe générateur des pratiques et des représentations sociales définit la perception

de la situation et engendre un s1ætème de dispositions reel et agissant dans I'interaction

entre médiateur et médié. Autrement dit, il est difficile pour le médiateur d'être à ce

point déconnecté de son environnement, c'est à dire complètement libre des

déterminations objectives et maîtrisant ses dispositions (cognitives) avec autant de

détachernent.

Deuxiànernent, nous sommes relativement dubitatif sur la question de l'égalité des

positions enhe médiateurs et médiés. Selon J-F. Six , le médiatetr citoyen se trouve dans

rure sifuation égalitaire avec les parties et ne représente à leurs yerD( aucun pouvoir.

Devant une situation déséquilibrée entre deux parties, le médiateur citoyen, entérine-t-il

les relations ou a-t-il tendance à reduire cette situation singulière? Into sensu,le pouvoir

n'est-il pas, comme le définissait Russel à la fin des années 30, la capacité des acteurs à

produire I'effet recherché ? Le tavail du médiateur, même s'il n'est pas basé sur des

modes relationnels de tlpe interventionniste peut consistetr, au moins partiellement, à

modifier des attitr.rdes d'opposition en attitudes de cooperation.
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Il s'agit bien pour le médiateur de transformer une situation conflictuelle dans

I'intention d'apaiser avec les parties, les hostilités reciproques. Bien avant Russel, M.

Vfeber définissait déjà le pouvoir comme une action des individus visant la réalisation de

leur propre volonté. << Le pouvoir signifie toute chance de faire hiompher au sein d'une

relation sociale sa propre volonté même contre des résistances, quelle que soit la base sur

laquelle r€,pose cette chance D (M. 
'Weber, 

l97l). Pour s'exerce,r, le pouvoir n'a pas

toujours besoin de la contrainte. Il implique toutefois, comme nous le rappelle M. rWebeç

une relation sociale.

Les interactions en médiation se fondent sur les ressources psychologiques et

cognitives des divers protagonistes. Sans réduire ces interactions à une logique utilitariste,

nos premières observations des médiations montrent de façon patente que les médiés

tentent d'obtenir I'accord le plus avantageux pour etu(. Cet accord ne depend donc pas

seulernent de I'intervention des médiateurs mais aussi des parties, strtout celles qui savent

adopter de façon convaincante un comportement de victimes et possède,lrt des capacités

oratoires et cognitives et un capital culturel qui leur permettent de marquer leur ascendant

sur les autres partenaires de la médiation. Inversement, les difficultés d'ordre relationnel

au niveau de la fomre de la conversation (codes sociaux, nivearur de langage...) et de fond

(incapacité à convaincre) apparaisse,nt comme des obstacles, voire comme un handicap,

pour affirmer leur point de vue dans la négociation. La médiation est censée s'adresser à

tous et il n'est pas sûr que nousi ne retrouvions pas les rapports asymétriques qui

s'établissent dans les rapports sociaux . Les ressources culturelles, relationnelles de

certaines catégories sociales (Professions et Catégories Socio-professionnelles, au sens de

I'INSEE) en font les << gagnants > potentiels de ces processus de négociation. Les

interactions qui s'expriment dans les médiations renvoient plus globalement aux inégalités

de position des acteurs dans nofre société. Le médiateur lui-màne se houve dans un

dilernme; s'il tente de rééquilibrer les rapports de force, il dewa abandonner le principe

de neufialité qui constifue I'essence même de sa fonction et par la même occasion sa

partialité sera jugée défavorablement par I'aute partie; s'il respecte ce principe

d'intervention, il ne fera que entériner les inégalités et e,ntravera son objectif d'équité qui

constifue une garantie fondamentale pour perenniser durablement I'accord.
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Qu'elles soient citoyennes ou non, les instances de médiation sont vivantes et se

meuvent. Elles bousculent ainsi les principes absftaits et I'adhésion à des croyances

intronisées par les discours apologétiques. Le risque pour la médiation ne réside pas dans

l'absence de respect des principes normatifs, mais dans la croyance quasi aveugle en ces

mêmes principes. Par exemple, reconnaître que I'influence exercée sur les parties n'est

jamais absente, mais demeure une dimension constitutive due à la position du médiateur,

permet certainement de mieux maîtriser ses comportements et de tendre vers la

responsabilisation tant souhaitée des parties à la résolution de leur conflit. Les effets de

pouvoir (forme plus ou moins élaborée de < pressions >> et d'influences reciproques ),
présents dans le fonctionnement de la médiation citoyenne, comme dans la plupart des

autres médiations, ne font pas I'objet d'un intérêt pour J-F. Six, quand il s'agit d'exposer

son propre modèle. Pourtant après sa longue exploration de la médiation, nous aurions,

d'une pffi, pu attendre une analyse plus ancrée sur le terrain, articulant les principes

éthiques et conceptuels aux réalités des situations. D'autre part dans les differents

portraits, il est regrettable que J-F. Six ne nous depeigne pas une situation réelle dans

laquelle le médiateur citoyen agit avec I'ensemble de ses ressources et de ses

compétences.

Nos premières observations ont montré que les médiatews participant en même

temps à toutes les étapes de la médiation, construisent leur propre définition de la

situation. La lecture du differend fait d'ailleurs I'objet entre les médiateurs de discussions

dont le but est précisément d'ajuster leurs points de vue. On assiste à Une négociation

illustrant en quelque sorte I'existence d'wte représentation plurielle des situations

côtoyées. Les médiateurs en situation lorsqu'ils e,nte,ndent les << disputes >>, donnent un

contenu en fonction de leur propre subjectivité elle-même liée arD( normes et valeurs de

leur groupe d'appartenance. Les situations de médiation n'échappent pas aux domaines de

notre vie quotidienne dans lesquels nous ajustons nos attitudes en fonction de nos

perceptions et de nos interprétations des situations d'interaction. Il apparaît que la

configuration mâne de la médiation contient structurellement des attributs qui permettent

de formuler une série d'interrogations sur la réalité sociale de la médiation. Il ne faut pas

oublier que les parties investissent le médiateur d'une certaine autorité, celle au moins

d'être le témoin de leurs < disputes >>. Nos observations font apparaître que même passif,
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le médiateur apparaît aux yetD( des parties cornme la personne qui sera prise à témoin. Il

est celui vers lequel on recherche I'approbation et I'assentiment, celui auquel on attribue

cette place de spectateur privilégié. Quand les parties expriment leurs sentiments sur une

situation qui les touche affectivement, le médiateur, à la limite quelquefois du confident,

apparaît aussi comme le depositaire de ceffe parole. Il est idéalement le garant de la

communication, du respect des principes de neutralité et du contexte dans lequel se passe

les négociations entre les parties. Le simple fait de définir, de représenter et de rappeler

I'ensernble de ces dispositions éthiques et pratiques, le place au moment de la médiation

dans une position particuliere. Lui-même peut tenter de montrer I'image d'un

<< catalyseur >, d'un ( passeur >, d'un << homme investi d'aucun pouvoir >>. Il n'est pas

certain que les parties se le représentent ainsi. De surcroît, en se rendant chez ce dernier,

les usagers de la médiation n'investissent jamais un lieu neutre. S'il n'est pas

institutionnelleme,nt marqué, I'endroit où se passe la médiation renvoie au moins

symboliquement à un espace déjà investi par le mfiiateur. Cette analyse critique comme

celle que nous avons faite au cours de notre phase exploratoire conduisent à affirmer la

nécessité de considerer plusieurs dimensions de nohe objet de recherche qu'il convient

maintenant de preciser.

4. TENTATIVE DE PROBLEMATISATION DE LA MEDIATION

La connaissance du contexte de la médiation dans lequel s'enracinent les discours et

les pratiques apparaît primordiale pour la compréhension de ce phénomène social. Il nous

semble en effet difficile d'aborder les pratiques des médiateurs sans les rattacher aux

dispositifs environnementaux, économiques, et déontologiques (charte, éthique, principe

de la médiation..). Ces dispositifs ne déterminent pas entièrement les logiques

individuelles des médiateurs, mais participent à leurs transformations. A I'aune des

dispositifs institutionnels, les discours sur la médiation nous apparaissent plus

compréhensibles. Lier les actions individuelles des acteurs à leurs espaces socio-

professionnels nous paraît être le moyen le plus approprié pour questionner nohe objet de

recherche. Pour nous, il n'y a pas d'antagonisme méthodologique ente, d'un côté, l'étude
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des re'présentations des acteurs et de I'autre, I'analyse des déterminations institutionnelles.

Dans son expérience immédiate, le médiateur agit dans un environnement specifique dont

il a incorporé certains éléments et événements de par la position qu'il occupe dans cet

espace et de par les représentations qu'il se fait de la situation. Dans cette perspective, il

nous semble important de souligner les déterminations des discours indigènes

(équipement, code, charte...) en les liant aux pratiques effectives de terrain. L'analyse de

la composante institutionnelle, rattachée aux dispositions des acteurs, nous autorise à

accorder ni le primat de I'acteur, ni celui de la strrcture. Nous ne souscrivons pits

entièrement à la perspective < praxéologique )> de P.Bourdieu (1987, p. 147 et I992,p.19),

même si nous nous en inspirons. Selon lui, le dépassement des paradigmes

objectivisteVsubjectivistes est subordonné au respect de deux ordres distincts et ordonnés.

Le premier consiste à ecouter les objectivations des acteurs pour ne retenir que les

contraintes exogènes déterminantes dans les interactions et les rqlrésentations

individuelles. D'ailleurs Ia définition de P.Bourdieu de la theorie des champs sociaux

illustre ce parti pris méthodologique. Ce sont des < espaces structurés de position (ou de

poste) dont les propriétés dependent de leur position dans ces espirces et qui peuvent être

analysés independamment des caractéristiques de leurs occupants (en partie déterminés

par elle)> @ourdieu, 1984, p.ll3). Les agents occupent des positions dans un champ

composé de règles objectives qui s'imposent à eux. L'analyse de I'espace des positions

des agents peut donc être étudiée en ne retenant que les stnrctures objectives et

environnementales des agents (On peut qualifier de shucturaliste cette première phase).

C'est seulement dans un deuxième moment (phase constructiviste) que I'expérience

individuelle (disposition) est intégrée à I'analyse de la réalité sociale. << L'application du

premier principe durkheimien de Ia méthode sociologique, en I'occurrence le rejet

systématique des préconceptions, doit venir avant I'analyse de I'appréhension pratique du

monde du point de vue subjectif > @ourdieu, 1992,p.20).

Notre souci consiste à de,passer les paradigmes strictement objectivistes ou

strictement subjectivistes. Mais faire le choix enhe ce qui est objectif (ce qui agit sur les

individus) et ce qui est subjectif (ce qui résulte d'une objectivation des individus) se

révèle, de notre point de vue, une tâche impossible à accomplir. Les données objectives

sont nécessairement subjectivées, màne si le chercheur s'efforce de maîtriser le rapport à
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son objet de recherche. Ce demier n'est jamais entierernent dêgagé des kansformations

qu'il opère sur son objet d'étude. Autrernent dit, il n'est en aucun cas dans une position de

spectateur passif et discipliné, limité à methe au service de son enquête les outils lui

permettant d'appréhurder la réalité qu'il observe. Sa propre zubjectivité, mâne s'il tend à

la dominer, est contenue dans I'examen de ses données << objectives >> des faits.

Le point de vue objectiviste est donc fondé sur une réflexivité sociologique jamais

entierement dégagée des procédés interprétatifs communs puisque les chercheurs s'en

reclamant sont aussi des personnes douées de compétences interactionnelles qui doivent

certes opérer une coupure épistémologique mais qui ne peuvent pzts pour autant affirmer

que les outils de cette epistémologie, notamment les procédures méthodologiques ne sont

pas aussi fondées sur une lecture ou une préJechre tacite des interactions. Il est par

exernple difficile d'affirmer que le << questionnaire objectiviste >> s'origine seulement dans

une lecture des structures sociales sans que les représentations des chercheurs n'aient

intégré (une part même moindre) la question < des acteurs >> dans leur appareillage le plus

souvent statistique. Inversement le point de vue strictement subjectiviste est lui aussi

intenable. La problématisation s'appuie, au moins de maniere implicite, sur un cadre

institutionnel et culturel plus large que celui conte,nu dans la stricte interaction des

individus. Ce n'est pas parce que ce cadre senrble aller de soi, qu'il n'est pas présent de

manière < résiduel >>, et surtout qu'il ne constitue pas un des vecteurs de définition du

point de vue des acteurs. Il convient de rappeler avec N. Elias (1987) que les sciences

sociales se distinguent en prernier lieu des scie,nces de la nature par le fait que les

chercheurs font eux-mêmes partie de leur objet d'étude et qu'ils ne peuvent jamais s'en

extraire entièrement.

Pour revenir à nofre sujet, nous pouvons donc affirmer que la médiation est le

produit de facteurs exogènes et se constnrit à I'intérieur des actes professionnels des

acteurs. L'ensernble des contingences pratiques nous conduit à intégrer aux variables

strictement externes les points de vue des acteurs (observés en situation de travail). Les

processus de consfiuction sont les conséque,nces de I'action des acteurs tout autant que de

leur condition sociale et institutionnelle. Il en résulte un mouvement d'unification

d'éléme,nts objectifs et de représentation subjective. L'idéal réside dans l'analyse de
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situations instituées et contraignantes de la médiation en considérant la dimension

constructiviste dans laquelle les acteurs interagissent et construisent cet espace de

régulation des conflits. Pour paraphraser E. Durkheim et H. Garfinkel, nous voudrions

considérer - sans pour autant inhoduire une succession ordonnée à la maniere de p.

Bourdieu - que < les faits sociaux sont des choses mais aussi des accomplissements

pratiques >>. Auhement dit, nous pensons qu'il faut tenter, dans la mesure du possible, de

depasser les oppositions conceptuelles et méthodologiques en prenant en compte les

apports des différents paradigmes pour questionner notre objet.

Notre intérêt vise à étudier I'objet médiation en considérant les déterminations

institutionnelles, notamment en pre,nant en compte les réferentiels stabilisés par le droit
positif tout en entrant dans I'analyse praxéologique des acteurs impliqués dans la

construction de ce même objet. L'analyse des réferentiels stabilisés (lois, décrets,

circulaires, codes...) est composée, certes, de dispositions formalisées et relativement

concrètes mais ne permet pas de comprendre à elle seule, les processus sociaux et les

représentations des acteurs qui couvrent quotidiennement pour régler des relations

considerées comme détériorées et conflictuelles. Reprenant à notre compte les

perspectives constructivistes, il ne s'agit pas de reprendre telles quelles les prescriptions

jwidiques qui encadrent une profession ou une activité mais de mieux comprendre les

rhétoriques deployées qui visent à obtenir des dispositions favorables à la légitimation et
plus précisânent à la reconnaissance de cette même profession ou activité (Trepos, 1992,
pp.4143, 1996 p.22-23). Il convient donc de dépasser les perspectives qui s'en tiennent

exclusivement aux commentaires sur les dispositions de telle loi ou de tel décret en

retenant I'idée que les sifuations sociales sont obligatoirement fraversées par les logiques

d'acteurs. Nous situons notre travail dans une perspective sociologique du droit, telle que

la définissait M. rffeber au début du siècle dernier. Selon lui, la sociologie du droit se

dânarque de I'analpe dogmatique par le fait qu'elle ne recherche pas à juger du bien-

fondé de la norme juridique, mais à comprendre comment elle est assimilée et comment

elle s'ordorme dans les rapports sociaux. Si I'analyse dogmatique du juriste consiste à

privilégier I'etude sous sa forme impérative (comment doit êhe la norme), la sociologie du

droit s'interesse quant à elle à la forme indicative, c'est à dire aux significations
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individuelles et collectives rapportées à cette norme (comment elle est intériorisée et

comment elle est vécue)7.

La relativisation de la force des référentiels stabilisés peut paraîfie futile pour le
juriste mais elle est pour le sociologue, néanmoins utile, dans la mesure où elle évite deux

ecueils. Le premier consiste à croire naiVement ou implicitement que les contenus et les
principes présents dans les diftrentes dispositions (écrites puisque c'est notamment parce

qu'elles sont écrites que ces dispositions sont, au moins momentanânent, stabilisées) sont

intériorisés tels quels par les acteurs et reflètent la réalité du phenomeire étudié. Ces
présupposés epistémologiques ne sont pourtant pas rares dans certaines analyses et
particulièrement dans les approches apologétiques de la médiation. Sous couvert d'une

certaine rigueur méthodologque au niveau de I'analyse de contelru, ces études opèrent un
glisseme,nt entre ce qui définit partiellement et formellement I'objet et I'objet lui-même.

Le second lié au premier présuppose que les représentations et les discours du sens

commun des acteurs impliqués dans le champ de la mfiiation sont insignifiants pour saisir

les logiques pertinentes de ce mode de régulation sociale. D'ailleurs la question de savoir

comment I'acteur fait sien des principes, des prescriptions, des règles ne suscite pas pour

I'heure beaucoup d'intérêt dans les recherches françaises. Il est pourtant nécessaire de
distinguer du contexte plus ou moins formalisé (droit, éthique, charte...) la signification

que les acteurs donnent à ce contexte. L'étude des composantes institutionnelles doit donc

se doubler d'une analyse des comportements sociaux de ces derniers qui accomplissent

par leur représentation et leur pratique une traduction de ce que nous nommons les
réferentiels stabilisés.

7 Max Weber n'a pas pour autant une concçtion rmilatérale de la science juridique, il tente au contaire de
souligner la conplémentarité des apports de la dogmatique et de la sociologie du droit. Si la première,
analyse le droit formel et tente d'établir un réferentiel logique et non contadictoire de normes l< devoir
être >), la seconde s'intéresse aux faits, c'est à dire à la réalite eryirique telle qu'elle s'exprime. Ce sont, en
fait, deux ap'proches diftrentes qui se distinguent par leur problématique: le questionnernent du jrriste et du
sociologue concerne deux objets distincts, I'un tente de saisir << le sens normatif qu'il ta-ut attribuer
logiquement à une certainc construction ds langage donnée conmæ norme de droit > alors que le sociologue
tente de saisir ce que révèle le droit dans les faits d'un groupe social particulier et dJcorryrendre-les
rapports des individus à lordre jruidique (rJVeber, 1971,p.213).
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Nohe perspective sociologique se situe dans une approche qui, tout en se

démarquant d'une sociologie < engagée >> c'est à dire prescriptive et apologétique, affirme

la nécessité de prendre au sérieux les instifutions et les aoteurs sociaux qui se réclament

médiateurs, soit dans leur appellation, soit dans leur pratique. Il ne s'agit donc pas de

distinguer ce qui relève ou ne relève pas de la médiation en réference à des principes

techniques et philosophiques préalablement posés. Cette sociologie de la médiation

affirme la nécessité de prendre en compte, à travers les discours et les pratiques, les

acteurs sociaux qui se présentent comme tels. Autrement dit, elle ne s'autorise donc pas à

définir les critères de mérite d'une telle appellation (Tre,pos, 1996, p.3). En prolongeant

notre propos, nous pensons que la sociologie doit éviter de tomber dans la célébration et

donc dans des processus d'appréciation de l'authenticité des pratiques si elle veut garder

une certaine lucidité sur << la Éalité > de I'objet qu'elle observe. A partir du moment où

elle est animée par ce souci d'authentification, elle se confond obligatoirement avec

I'objet lui-même et participe au processus de construction de ce même objet. Se

transformant en langage de vérité, la sociologie devient alors le garant scientifique au

service du discours d'évaluation et de légitimation de I'activité de médiation (ibid., p.75);

légitimation d'autant plus nécessaire que cette activité pour accéder au nmg de métier ou

de profession doit faire la preuve de sa justification professionnelle en arguant dans ses

discours sur la réalité, la veracité scientifique de son propos @aradeise, 1985). La

sociologie et plus géneralement les scie,nces sociales constituent alors dans les discours de

célébration une garantie puisque jouissant (faute de mieux), en ce qui concerne la

connaissance de l'homme en société, d'une certaine crédibilité auprès du corps social. Elle

n'a pas toujours besoin de << scientificiser > à outance sa discipline par et pour des

méthodologies quantitatives lui apportant une crédibilité supplémentaire. Le recours à la

discipline sernble parfois suffire pour affirmer que la raison du sociologue est supérieure

à celle du praticie,n.

Nous avons donc la volonté de mieux comprendre les savoirs que les médiateurs

mobilisent quotidiennement dans leur travail, au-delà des justifications de la dochine qui

la plupart du ternps s'appuient sur I'utilisation parfois exagerée de principes plus ou moins

galvaudés ( neufralité, independance, responsabilisation...). Si leur expertise recourt à

l'utilisation d'instumentation et de rnéthodes qui permet de la dissocier des sphères

36



subjectives il n'e,n demeure pas moins que l'analyse sociologique doit intégrer les

dispositions individuelles et les ressources cognitives des médiateurs (Trepos, 1992,p.160

et 1996, p.6). Nous prolongeons dans ce travail la posture que J-Y. Trepos adopte au

niveau de sa réflexion sur I'expertise (1996, p.5). n convie,nt d'examiner les moments

d'épreuve, c'est à dire les sifuations de mediation et de considerer les moyens que les

acteurs mobilisent pour y faire face. Cette perspective constructiviste conduit à accorder

beaucoup d'importance au( arguments (ibid., p.58). Elle souligne ce que les acteurs

<< disent de ce qu'ils font (qui) est, d'un point de vue constructiviste, aussi important que

ce que le sociologue dégage de I'observation de ce qu'ils font (ibid., p.88). Pour cela, il

nous semble interessant d'étudier ce lieu de négociation que représente I'espace de

médiation en retenant la dimension objectivée des acteurs.

Notre interêt nous conduit à nous intéresser, de maniere empirique à toute une série

de questions du tlpe :

o Sur quelles compéte,nces et quels savoirs s'ap'puient les médiateurs pour

aider les parties à régler les conllits ?

o Est-ce que les personnes ayant reçu rno formation se comportent

differemment des bénévoles sans formation réelle?

o Les savoirs mis en æuwe dans les situations de médiation sont-ils

consecutifs à r.rr enseignement ou obéissent-ils plus à une manière spontanée de régler les

conflits ?

o Cette manière spontanée depend-elle de la position de I'individu ou / et de

ses qualités intrinsèques ?

o Quelle est la nature des rapports que les médiateurs entretiennent avec les

differentes formes de normativité (iuridique, sociale, éthique...) ?

n s'agt pour nous de saisir, pour re,prendre les préoccupations de notre

problématique, les significations qui s'ordonnent au cours des interactions et le savoir

mobilisé par les médiateurs au cours de leurs echanges. Pour élargir la connaissance de ce

milieu, il faut aller voir ce qui se passe << dedans >>. L'observation du savoir << ordinaire >>

du médiateur ne peut-il pas réinterroger le discours generalisant de la mfiiation ?
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L'examen de cette dimension de la médiation relatif aux pratiques de médiateurs

s'inspire des travaux de I'ethnométhodologie tels ceux de H. Garfinkel, inventeur du

terme, lui-même influencé par la sociologie compréhensive de M. Weber et de A. Schutzs.

Cette sociologie du quotidien porte I'essentiel de son interêt aux significations des acteurs

et < traite les activités pratiques, les circonstances pratiques et le raisonnement

sociologique pratique, comme des sujets d'étude ernpirique. En accordant aux activités

banales de la vie quotidienne la màne attention qu'on accorde habituellement aux

événements extraordinaires, on cherchera à les appréhender comme des phénomè,nes de
plein droit > (H. Garfirtkel,1967, p. l). Les discours des acteurs ne doivent p:N pour autant
permettre au sociologue de faire l'économie de son analyse. Ainsi pour H. Garfinkel, le
point de vue de I'acteur ne peut être confondu avec celui du sociologue, qui certes n'est
pas là pour avoir le dernier mot, comme dfuait L. Boltanski, mais entreprend

nécessairement lui aussi un travail d'odectivation par rapport à ses préoccupations

scientifiques.

A cette dimension cognitive de la pratique, il convient de prendre en compte deux

autres dimensions puisqu'on ne peut détacher le savoir professionnel de ses conditions de
production et de manifestation (Trepos, 1992,1996). La première consiste à s'intéresser à
la professionnalisation, c'est à dire à divers contextes d'émergence des activités de

médiation, de ses rapports avec les politiques publiques et de ses logiques differenciation

et de concurrence observables avec les environnements professionnels voisins. La seconde

dimension vise à étudier les situations de médiation pour elles-mêmes (Trepos, 1996,
p.6).

Ces dimensions cognitives, professiormelles et sifuationnelles sont plus ou moins

imbriquées les unes aux autres et ne se prêtent pas toujours à une présentation linéaire

mais dependent des spécificités des objets sociaux étudiés (médiation pénale, médiation

sociale, médiation par les avocats...). Sans nous focaliser sur I'une d'enfre elles et en

fonction de notre questionnement heuristique nous tenterons d'appréhender le monde de

t ConnaîEe I'acteur, pour Schutz (1987) c'est corryrendre les motifs typiques, d'acteurs typiques qui
expliquent I'acte conrme étant lui-mênæ typique et surgissant d'rme situation également tlpique.
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la médiation en intégrant de manière dialectiquee ces differents aspects dans notre
problématiqrc (ibid.,p.6). Ainsi, gràce à cette problématisation cette thèse entend

explorer en trois parties distinctes les principes et les pratiques de médiation.

e Jean-YvesTrépos souligne que I'analyse sociologique de l'expertise, aborde ces tois dimensions le plus
souvent les unes des auûes alors que le questionnanentdialectique s'avère relativernent
fécond.
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Première partie

DES PRINCIPES AUX CONCEPTIONS DE LA COMPETENCE



Chap i t re  I

Médiat ion et  règles de droi t

1.1. Règles de droit et règles à soi : une tension permanente

La plupart des commentaires sur le développement de la médiation en France

recoure,nt à des analyses relevant les fonctions inadequates des règles de droit dans la mise

en æuwe des actions de restauration sociale. Dans le prolongemeNlt de la théorie

habermassienne de la modernité, selon laquelle la désagrégation des rapports serait

provoquée par une trop grande codification des règles sociales, J-P. Bonafé-Schmitt et E.

Le Roy estime,nt que le droit positif l0 tend à s'imposer dans les interactions quotidiennes

aux dépens d'une Égulation autonome des relations sociales. J. Faget, quant à lui, analyse

plus paniculièrement les tensions idéologiques ente deux visions de la médiation, l'une

marquée par la référence à la rationalité juridique, I'auhe paf, une volonté de s'en

démarquer. En comparant les principes qui caractérisent la médiation et les fondements de

to Le droit positif est I'ensernble des droits irposés par I'Etat et par ses seryices pour organiser la société,
réguler les relations sociales et définir les 

-sanctiôns 
physiquês, psychologiques et s=ociales. Dans la

terminologie juridique, le droit positif est le systèrne normatif des règles sociales d'origine étatique ou supra-
étatique qui Égit les relations ente les p€fiionnes juridiques, physiques eUou morales, dont le respeci est
obligatqire et dont le non-respect est sanctionnable techniquement (contrôle de validité), phpiquement
(peine privative de liberté, châtirrent corporel, mort) etlou patimonialement (anende, confiscation) par un
Etat ou une organisation internationale directenrent ou indirecternent @oureÇ 1995, p.274). Le droit positif
édicte des règles de droit qui ont une forrre intelligible, non contradictoire et ont généralement rm caractère
prescriptible. Corrrme le soulipe J. Habermas (1992, p. 162), << ces règles de droit doivent être portées à la
çsnnnissançs de tous leurs destinataires et donc être publiques ; elles ne doivent pas prétendre à une validité
réûoactive et elles doivent, à la fois sur un rnode géneral" réglernenter tout état de fait qui se présente, et
I'associer à des conséquences juridiques de sorte qu'elles puissent ête appliquées d'rme maniere identique à
toutes les p€rsonnes et à tous les cas corryarables >>. Dans rm autre ouvrage Habermas (1997, p. 44) prècise
que la légitimité de la légalité ne peut toutefois se corrprendre à partir d'une rationalité autonome, inhérente
à la forrne juridique et independante à la rnorale. Elle s'appréhende au contaire au tavers des relations
internes qui existe ente droit et moral.
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la règle de droit, il distingue les nombreuses oppositions enhe ces deux approches tout en

soulignant la dynamique qu'ils engendrent dans le débat sur ces deux modes de régulation

sociale. Dans le prolongement de ces analyses J. Commaille se propose quant à lui de faire

une distinction idéal-typique entre les modes de régulation sociale et de considérer leurs

conséquences respectives au niveau de leur légitimité. Nous proposons maintenant au

lecteur de prése,nter plus amplement les analyses de ces différents travaux qui se sont

intéressées aux rapports de la normativité juridique et de la régulation des rapports

sociaux.

Selon J-P. Bonafé-Schmitt, la politique hop interventionniste de l'Etat dans la sphère

de la vie privée des individus favorise la dissolution des solidarités primaires

particulièrement visibles dans le domaine familial. La solidarité sociale relayee par les

institutions de I'Etat s'est progressivement substituée, selon lui, à la solidarité intra-

familiale. Les acteurs sociaux ont de plus en plus recours aux instances de I'Etat pour

communiquer enhe eux, alors que la plupart des conflits étaient, il y a encore quelques

décemnies, régulés au sein de la famille ou du quartier. L'interve,ntionnisme de I'Etat a

donc fortement contribué à la crise du système de régulation que nous connaissons

aujourd'hui dans notre société (doc ronéo, p.9). Selon cette perspective, le systàne

juridique apparaît inadapté, car fondé sur un modèle de droit rationnel, centralisé et

formaliste. L'inadaptation de la réponse judiciaire contribuerait même à inte,nsifier

certains conflits. Une trop grande juridicisation des relations inter-individuelles aboutit,

selon Bonafe-schmitt, << à remplacer la tutelle de I'homme sur la fernme et des parents sur

celle des enfants par la tutelle des juges >> (ibid.,, p.10). En raison de la complexité et de la

diversité des rapports sociaux, les instances judiciaires n'ont pasi su s'adapter à l'évolution

de nos sociétés.

Le formalisme des règles de droit est aussi mis en exergue par E. Iæ Roy (lgg2,

p.ll). Pour lui, I'art juridique, asservi par une dérnarche dogmatique qui réduit non

seuleme,nt la formation des juristes mais encore leur champ d'intervention, tend à

confondre le Droit avec la I,oi (1938, p.76). L'importance croissante du succès des

médiations est analysée à partir de I'inadéquation de la règle de droit. Trop formelle, elle

ne permet pas de prendre en considération la variabilité du fonctionnement social.
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L'interpellation du champ juridique par les pratiques de médiation révèle de nouvelles

exigences sociales. Pour E. Le Roy (1992, p.ll), la multiplication des règles juridiques

dans des domaines toujours plus importants (environnemen! consommation, enfance...) ne
suffit pas << à construire ou reconstruire du lien social >. Nos societés toujours plus

complexes ont besoin < d'élasticité pour sortir des contraintes de la modernité sans rupture

excessive (ibid.,, p.l8) >. Il s'agit de s'appuyer sur une < logique fonctionnelle qui ne
cherche plus des principes ou des normes pour stabiliser ou ordonner une situation comme
dans la logique institutionnelle>>(ibid.,, p.l7). Le droit est consideré comme un ensemble

de normes qui ne pre'nd pas suffisamment en compte la mise en forme de ces nonnes,
comme le ferait la médiation. Il est donc nécessaire que le législateur récuse les formes
canoniques juridiques s'il veut promouvoir ce mode de régulation (1988, p.76). Les
besoins sociaux demandent à être régulés par des dispositifs relativisant les règles du droit

formel. Complémentaire à cette philosophie du droit, le droit relatif de la médiation,
favorise selon E. Le Roy, l'émergence de procédures nouvelles, souples et adaptées
nécessaires à la régulation de notre société post-moderne.

Ces approches déjudiciarisées de J-P. Bonafe-schmitt et d'E. Le Roy s'opposent
selon J. Faget (1995, p.27) aux tenants d'une vision interne du droit (représentés

notamment par des juristes comme E. Serverin). Contrairement à ceux qui pensent que la
médiation se fonde sur la négation de la justice, J. Faget affirme qu'elle participe dans une
certaine mesure à une judiciarisation de la fonction. En effet, il remarque l'existence de
processus d'acculturation juridique au niveau des médiateurs qui intègrent des modes de
rationalité juridique dans leur pratique, et au niveau des procédures qu'ils mettent en Guvre
notamment à travers la formalisation des accords. Ainsi, les pratiques de médiation
tendent paradoxalement à légitimer I'autorité judiciaire. Plutôt que de considérer la
médiation en terme de concurrence, J. Faget pense au contraire qu'elle contribue à la
nécessaire diversification des réponses judiciaires encore top exclusives dans la manière
de réguler les rapports sociaux. Pour lui, même si tout ne sépare pas la justice de la
médiation, il n'en de,meure pas moins que des principes d'opposition caractérisent ces deux
modes de régulation sociale.
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< Si la justice travaille au moyen d'une référence morale exigeant le
respect du droit (légalité) et de l'équité, la médiation repose essentiellement
sur la recherche d'un équilibre qui peut se construire en dehors du droit
(légitimité) et s'affranchir d'une notion générique d'équité pour lui donner
un contenu plus instrumental, relatif aux valeurs et aux intérêts des
personnes en conflit. Cela signifie qu'au caractere universel et étatique de la
justice, la médiation préfère des principes d'action particularistes et
sociétaux ; cela signifie plus précisément que la médiation s'inscrit dans une
relation horizontale d'entremise et de citoyenneté où la solution est
construite de manière autonome alors que la justice sacralise entre I'autorité
judiciaire et ses sujets des relations verticales dont les dimensions sont
dependantes des textes légaux. Si la justice se rend, la médiation se prend,
s'approprie >> (loc cit.)

La médiation ne se fonde donc pas sur la possibilité de dire le droit mais sur une

altemative qui se construit en dehors de la règle de droit. Ce qui fait dire à plusieurs

auteurs (Six, Guillaume-Hofrrung, Bonafé-Schmitt, Le Roy...) que la médiation pénale < à

I'ombre des tribunaux > - qui théoriquement ne s'appuie pas sur le recours à la règle de

droit mais qui est conçue par et pour I'institution judiciaire - n'est qu'un supplément de

persuasion à la disposition du juge. Ils s'insurgent contre la qualification utilisée dans

ceftaines expériences de médiation en institution judiciaire (médiation pénale et civile). Par

exemple, pour E. Le Roy, il serait plus judicieux de parler de justice négociée ou. de justice

proposée pour qualifier les multiples expériences de médiation qui se passent au sein de

I'institution judiciaire (1995, p.45). Certains vont même jusqu'à dénoncer les méfaits du

contrôle social exercés par la justice, sur une frange de justiciables qui était précédernment

ignorée par la justice puisque les plaintes faisaient I'objet d'un classement sans suite.

M. Guillaume-Hofrrung, J-P. Bonafé-Schmitt, J.Faget, E. Le Roy - dont on peut

affirmer que leurs travaux en la matière font référènce en France - ne remettent pas en

question le monopole de dire et d'interpréter le droit, mais s'interrogent sur les effets de la

juridicisation et de la judiciarisation des conllits et plus généralement des modes de

régulation sociale. Pour eux, la médiation obéit à des logiques sociales qui doivent s'opérer

à partir des formes d'organisation et des méthodologies de travail différentes de la logique

judiciaire. Alors que la justice a pour fonction de juger en se référant au respect du droit, la

médiation dans la conception qu'ils partagent, a pour finalité d'aider les parties à trouver

elles-mànes les solutions à leur conflit. Pour eux, elle privilégie les faits sur les nornes,
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car le médiateur n'a pas à désigner une victime et un mis en cause comme le ferait un

arbitre ou un juge, mais à houver un compromis acceptable pour les deux parties.

L'alfirmation du principe de la neutralité, dont nous velrons I'importance en médiation, se

consfiuit sur la nécessité de préserver de I'autonomie vis-à-vis I'institution judiciaire.

Ces auteurs sont en fait proches d'une conception habermassienne de la régulation

pour laquelle les processus normatifs doivent dépasser I'application formelle de la loi en

s'adaptant aux singularités des situations communicationnelles. Habermas (1987, lggT)

développe en effet une conception démocratique du projet juridique où la démocratie est

envisagée non pas cornme un ordre stabilisé mais comme un processus dlmamique orienté

vers la constitution d'un ( nous > jwidique. Il convient, selon lui, de légitimer les normes

produites dans la société démocratique et de renoncer atu( approches centralisafrices de

I'Etat fondées sur la toute puissance de la raison. Le concept de démocratie re,pose sur une

théorie de la discussion où les acteurs, par le biais d'un espace politique public, identifient

et traitent les problèmes qui les concernent. Autrement dit, ce concept est un processus qui

ne peut être envisagé qu'à la condition d'avoir pour but de faire des individus les acteurs et

les destinataires des lois, des normes et des institutions. Il est fondé sur une rationalité

procédurale qui rejette une conception pré-établie du droit (rationalité insûrrmentale) et

présuppose que les acteurs soient engagés dans des discussions où ils respectent une

éthique communicationnelle. Cette éthique se définit notamment par la possibilité des

acteurs à participer aux débats les concernant, à rechercher le bien cornmun et à trouver des

accords intersubjectivernent partagés. Pour J.Habermas, une norrne légale n'est légitime

qu'à la condition qu'elle se fonde sur des formes de délibération collective.

A I'image des conceptions qui sous-tendent la philosophie de la médiation, les

acteurs dans I'approche habermassienne sont des législateurs qui interviennent sur les

modalités nonnatives et institutionnelles de leur environnement. Ces zujets de droit sont

acteurs, auteurs et destinataires de leurs droits. Comme dans une procédure de médiation,
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la légitimité de la règle repose sur I'existence d'un cadre de discussion non coercitif fondé

sur la libre adhésion des individus ; véritables auteurs de lern propre normativitél l.

Les théories habermassie,lrnes (1987, 1997) ne s'attardent pas sur les discussions

proprement dites des interactants, et notamme,nt sur les rapports de force des individus

engagés dans ces discussions. Elles s'intéressent, pow reprendre sa formulation, à une

situation idéale de paroles qui présuppose une égalitét entre interactants. Cependant, les

discussions impliquent de la part des acteurs des argumentations sur les conceptions de

I'existence et possède,nt un potentiel d'universalité (L.Boltanski parlerait de << commune

humanité D. Ce potentiel pragmatique et universel sur lequel s'appuie les interlocuteurs se

définit par une tendance à une authenticité, à une exactitudê des faits énoncés et à une

validité des normes auxquelles ils recourent. La sifuation idéale de parole n'est certes
jamais effective, mais en même teurps elle entraîne les argumentations vers ces exigences,

c'est à dire vers ces présuppositions pragmatiques universelles de communication, sans

lesquelles il serait impossible de discuter (violence, domination).

C'est grâce à ces exigences que I'on peut faire confiance à des procédures

d'echanges cornme la médiation dans la mesure où elles e,lrtraveraie,lrt les tendances au

cloisonnement conflictuel des interactants engagés dans une discussion dânocratique.

Dans ce contexte, I'Etat n'a pas à imposer sa domination unificatrice puisque le débat

démocratique contient lui-màne, en vertu de son potentiel d'universalité, les ressources

d'une justice partagée. Autrement dit, les contraintes pragmatiques de la discussion ont

forcément des fonctions régulatrices en conduisant les interactants à avoir une éthique de

la communication et surtout à dQpasser tendanciellement une relation pwanent

instrumentale ou stratégique.

Proche des thèses habermasiennes, J. Commaille (1994) souligne le fait qu'il

convient de distinguer deux grandes conceptions des modes de régulation sociale,

renvoyant chacune à deux modes de construction de la légitimité. Le modèle de régulation

par le haut (oudogmatico-finaliste ) caractérisé par un mode de production normatif

tr Par exenple le modèle habermassien de lz discussion ouverte est tès éloipé du procès juridique puisque
le plaignant et la victime sont confraints à êhe présents, ne prennent pas la parole quand ils le désirenl et que
le juge a I'obligation de prendre rme décision.
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transcendant et le modèle de régulation par lebas (oupragmatico-gestionnaire ) marqué

par la polycenficité de la production normative, voire par la relative auto-production de la

normativité.

La régulation pax lehaut, selon la formulation de J. Commaille, renvoie à une

conception pyramidale etverticale des processus de contrôle social, et est conçue par une

autorité (institutions et appareils d'Etat) qui définit la nature de la conformité. Ce type de

régulation transcendante vise, tout en obtenant I'adhésion des acteurs, à soumettre par le

haut un ordre légitime, instrumentalisé par un ensemble de normes juridiques. Ainsi J.

Commaille montre que I'idéal type de domination légale rationnelle formulé par M.

V/eberr211986) est un modèle de régulation par le haut dans la mesure où les acteurs

croient en la légitimité des dirigeants, d'où la validité des règlements qui s'appliquant à

eur. Selon J. Commaille, E. Durkheim défend une conce,ption proche de ce modèle où ce

sont les aspirations sociales du collectif et non les intérêts individuels qui fondent les règles

de droit. Dans cette conception, le législateur n'est qu'un traducteur des valeurs communes

de la société et par conséquent la question de la légitimité de la règle de droit est résolue

puisqu'elle ânane de cette même société.

La régulation par le bas se définit principalernent pour J. Commaille, par la

nafure consensualisle des nonnes puisque fondée sur I'immanence et sur la validation de

ces notmes par le collectif social. Ses fondements sont, au contraire des modes de

régulation par le haut , étayés par le caractàe émanant des acteurs sociaux eux-mêmes.

Ce droit vivant infra-juridique est sSmonyme pour lui d'un modèle de fonctionnement

susceptible de modifier les logiques de la norme juridique, certes plus ou moins acceptées

par les acteurs sociaux, mais de toute manière imposées et subies. Ce droit vivant prend en

12 Cet auteur a constuit rme topographie conposée de quaÈe figures ideal-typiques du droit en utilisant les
couples conceptuels suivants: rationneVirrationnel et légaVrnatériel (quelçefois qualifié, en fonction des
taductions de I'Allemand couple forrneVrnatériel). On peut schérnatiquement souligner que la figwe idéal-
tJpique rationnel/légal est fondée sur des nonnes irryersonnelles qui se démarquent d'rme normativité de
tlpe morale ou religieuse. Elle est un ordre normatif où il existe une forte propension à une prévisibilité des
décisions et où les criteres de décision sont essentiellement juridiques. Si chez M.Weber la loi rationnelle est
l'ensenrble des dispositions dans lesquelles les normes obéissent à une logique juridique, la loi matérielle se
rapporte quant à elle à des notmes exta-juridiques, tirées d'institutions religieuses, éthiques, économiques
qui corposent rme société.

47



compte la variété des normativités qui s'exprime au sein de la vie sociale en considerant la

participation sociale colnme la condition essentielle de sa construction.

J. Commaille pense que le modèle de régulation par le haut est aujourd'hui en crise.

Se ralliant à la thèse de J. Habermas, il dénonce les conséquences d'une telle subordination

des mécanismes d'énonciation et d'inscription de la normativité à cette logique verticale.

Conséquernment I'Etat et les institutions qui s'y rattachent ont contribué dans notre société

à la dilution des rapports de solidarité et à la désagrégation des modèles traditiorurels de

régulation sociale. << L'interventionnisme étatique croissant a tansformé les citoyens en

usageni passifs et rompu le lien actif unissant I'individu au pouvoir politique, fondant son

adhésion et assurant par là même la légitimité de I'ordre existant > (Commaille 1994, p.

201). Pour lui, la rupture entre les acteurs sociaux et les pouvoirs institutionnalisés,

amplifiée par I'absence de repères sociaux qui donnent sens arD( relations et aux choses,

participe à cette dégradation du lien social où I'Etat et les institutions ne représentent plus

ces << instances universelles et universalisantes >>.

Il nous apparaît que la justice est garante d'une imposition normative qui depasse et

organise la normativité sociale. Consubstantiellement cette imposition, c'est à dire cet

ensemble normatif < supérieur >>, exprimé par le droit positif ne peut reposer sur un

consentement social, puisque la fonction de la justice est de définir l'interêt géneral au-delà

des déterminations du collectif social. Pour reprendre la distinction de J. Commaille, la

médiation se situerait alors dans un modèle de régulation par le bas puisque fondée sur une

justice immanente, plus proche de I'expérience et du vecu des acteurs sociaux impliqués,

que d'ture normativité exogène qui s'attache à dégager les principes du bien commun et

valorise la totalité sociale en la subordonnant à la singularité individuelle (holisme). La

médiation, contient en fait dans sa maniàe de définir la régulation une remise en cause de

la fonction tanscendante de la justice, jugée éloignée des aspirations sociales (trop lente,

hop rigide, kop administrative...). Elle renverce complètement I'image de cette justice en

subordonnant I'exigence participative des citoyens au mode d'une constnrction horizontale

de la normativité, notamment par I'affirmation, d'un pragmatisme dans les manieres

d'appréhender la résolution des conflits, d'une proximité dans sa façon de concevoir ses

modalités d'intervention et d'une adhésion des acteurs sociaux dans sa volonté de les faire
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participer à l'élaboration des décisions qui les concernent. La médiation est donc un mode

alternatif et non exclusif de régulation ; en cela elle renferme d'auhes logiques où le < droit

étatique >> ne constitue plus la référence ultime de la régulation des rapports sociaux. En

définitive, elle représente consubstantiellement un ordre normatif specifique participant

ainsi à une vision pluraliste de la Égulation sociale.

l.2.La mfliation, une déclinaison du pluralisme

L'analyse des modes de régulation renvoie en fait à un débat plus large que celui de

la médiation et de la question de son institutionnalisation. La doctrine de la médiation se

fonde sur une approchepluraliste de la régulation sociale. Dans cette approche, le droit ne

doit pas seulement émaner de l'Etat mais doit aussi intégrer la multitude des normes

sociales qui s'expriment dans une société définie. Il convient donc de considérer les

demandes qui émanent des differents groupes sociaux et de s'appuyer sur celles-ci pour

fonder la légitimité nécessaire à I'effectivité des normes. Le pluralisme jwidique est un

courant doctrinal insistant sur le fait << qu'à la pluralité des groupes sociaux correspondent

des systèmes juridiques multiples, agencés suivant des rapports de collaboration,

coexistence, compétition ou négation ) (N. Rouland 1995, p.39). Au contraire de

I'approche kelseniennet3ltll9l pour laquelle le droit doit se dégager de ses fondements

sociaux, c'est à dire s'extraire et se séparer de ses soubasseme,nts idéologiques et moraux,

la conception pluraliste affirme la nécessité d'une intégration d'une productivité normative

dans les modes de régulation sociale. Autrement dit, les normes juridiques doivent intégrer

les normes sociales, c'est à dire inhoduire le point de vue des citoyens dans I'ensemble des

modes de régulation.

Il existe une forte continuité entre les conceptions du pluralisme juridique telles

qu'elles ont été développées au début du vingtième siècle et les conceptions défendues par

la plupart des theoriciens de la médiation en France. Nous pouvons mêrne affirmer que ces

13 Cet auteur affirrne aussi que seule la dogmatique juridique est susceptible de proposer des analyses fondées
et pertinentes scientifiquernent puisque la sociologie du droit n'est pas en mesure ds dflimifsl son propre
chary d'intervention, c'est à dire le droit lui-nràne.
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théoriciens peuvent êhe rattachés à ce courant tant la proximité des analyses est frappante.

Les critiques formulées par ces derniers sur I'absence de prise en compte par l'instifution

juridique des droits émanant de la société civile, I'hégânonie de I'Etat d.ans les processus

de régulation sociale ou encore I'insuffisance et I'inadéquation du droit positif à faire face

aux problèmes sociaux sont autant de thèmes que les fondateurs du pluralisme juridique

ont dénoncés en leur ternps. Continuité et adhésion aux thèses du pluralisme jwidique

marquent donc de façon patente les analyses sur la médiation. Pour ces dernières, comme

pour les tenants du pluralisme juridique, il convient de considerer la multiplicité des

sources de production de la normativité des modes de régulation sociale et des pratiques

informelles et de se dégaga d'une rationalité jrnidique peu opératoire et trop codifiée. La

médiation est une expression du pluralisme juridique dans la mesure où l'équation

mecanique entre droit et loi est remise en cause. Elle fonde son discours sur une

relativisation du pouvoir de I'Etat (notamment de I'institution judiciaire) pour affirmer

qu'il existe des droits non étatiques émanant de la société civile et constitutifs de notre

société.

E. Ehrlichta 1tSSl\ est l'un des premiers auteurs à avoir défendu, à la fin du l9è*"

siècle en Allernagne, I'idée que seule la theorie scientifique du droit ne peut être que la

sociologie (Arnaud, [b], 1998 p. l4). Selon lui, la société n'est pas composée

d'individus atomisés mais de plusieurs associations partageant des modes de vie et des

valeurs communes. Ces associations que I'on qualifierait aujourd'hui de groupes sociaux,

possèdent un ordre juridique spécifique, orienté vers la cooperation de ses membres

permettant d'harmoniser le jeu des relations sociales. A contrario, le droit étatique s'il

s'impose à ces groupes sociaux est substantiellement conflictuel et génère des logiques de

confrontation et d'opposition au sein de ces mêmes groupes. Autrement dit, E. Ehrlich

distingue le droit de I'Etat, source de conflits, et le droit des associations, source de

cooperation, d'harmonie et de consensus. Il convient pow lui d'appréhender le droit sous

sa fomte plurielle en dépassant une conception étatique des sources du droit et en le

rapportant aux faits sociaux dans leur ensemble. Selon E. Ehrlich, le droit positif ânanant

de l'Etat n'est ni le seul droit en usage, ni le seul droit possible. Il existe un droit << vécu et

tu Grundlegung der soziologie, der Rechts Durùer und Hunùoldl Berlin 1967. Pour une analyse détaillée et
historique des théories sociologiques du droit et de leurs rapports avec les théories jrnidiques et politiques :
cf. Bernato Trèves, sociologie du droit, PUF collection droit, éthique et société, 1995.
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extra étatique ) dont le fondement n'est pas le droit positif mais un droit empirique et

expérientiel qui ne peut en aucun cas être identifié à la < loi de I'Etat >>. Dans cette

perspective, I'Etat n'a pas le monopole de la production du droit puisque le droit

authentique se trouve dans les interactions sociales quotidiennes. L'approche juridique, au

sens de E. Ehrlich, doit regrouper le droit positif ainsi que les autres formes de

normativité conte,nues dans la vie sociale.

L'un de ses mérites est d'avoir dâroncé le mythe du monisme juridique en montrant

qu'une société, màne complexe comme la nôtre, ne possède pas seulernent un système

juridique étatique régissant le jeu des régulations sociales mais dispose d'une variété de

systànes socialement valides.

Cette conception du pluralisme juridique développée par cet auteur ukrainien de

langue allemande, apparaît en France dès 1935 avec la sociologie de G. Gurvitch @ouret,
1995). Disciple de E. Ehrlich (considéré alors comme le véritable fondateur de la

sociologie du droit ), il est le premier à défendre dans notre pays, une conception pluraliste

du droit dans son ouwage publié en 1935, intitulé << I'expérience juridique et la philosophie

du droit > (Aubier- Montaigne éditions , Paris 1940). Mêrne si sa sociologie du droit

demeure ernpreinte d'une forte theorisation et d'un faible ernpirisme, le pluralisme

juridique de G. Gurvitch s'exprime par une critique du formalisme juridique des approches

positivistes du droit et par sa volonté de réaffirmer I'importance des droits vécus. A ce

sujet, il reproche à M. Weber d'avoir trop fait de concessions aux << sciences dogmatico-

normatives ) en acce,ptant une conception du système des normes juridiques déconnectées

de la réalité empirique du droit (1966, p.183)

Selon G. Gurvitch (1940), qui a fait connaître en France les théories du pluralisme

juridique, nos sociétés modernes sont régies par trois grands types de droit. Le droit

étatique est évidemment celui qui émane et est contrôlé par I'Etat. Sa détermination est de

monopoliser la vie juridique. Le droit individuel ou,intergroupal concerne les droits qui se

matérialisent par des échanges bilatéraux entre les groupes ou les individus. Enfin le droit

social se compose d'individus partageant des relations sociales et décidant de s'unir en vue

de former un groupe. Le droit étatique tend à monopoliser les régulations juridiques, alors

qu'il conviendrait de considerer le droit social, comme une expression des formes de
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sociabilité des divers groupes sociaux. S'il existe une pluralité des sources dms le droit

étatique, comme la loi ou la jurisprudence, il n'en demeure pas moins que nous avons

toujours à faire, pour Gurvitch, à une approche moniste puisque ces sources émanent

toutes de I'Etat. Son refus de considérer le droit étatique comme seul mode jwidique, le

conduit à affirmer que ce droit social de source extra-étatique est l'émanation des diverses

composantes de notre société. Comme E. Erhlich, il afTirme donc que le droit ne se limite

pas à I'Etat mais que les sowces du système juridique doivent prendre en compte les

groupes sociaux ou les organisations sociales plus ou moins autonomes par rapport à cet

Etat.

Aujourd'hui les travaux comme ceux N. Rouland (1995, p. 75) prolongent les

analyses de E. Ehrlich et de G. Gurvitch. L'Etat n'est pas toujours totalitaire, ni

hégémonique, mais < il est porteur du danger totalitaire >, puisque sa tentation est de

s'approprier le monopole du droit. < Sous le masque de I'Etat de droit, il faut voir

dissimuler le droit de I'Etat qui s'efforce de cacher toujours plus les systèmes juridiques

qui se distinguent de lui et continuent à assurer le fonctionnement de la société >> (ibid.,,

p.76). Malgré la diversité des champs sociaux,le pluralisme juridique est réprouvé dans les

sociétés cofilme les nôtres, car pour N. Rouland, I'Etat a besoin de nier les divisions qui

font obstacle à son pouvoir. Autrernent dit, dans les sociétés fortement hétérogènes,

I'autorité étatique s'applique à uniformiser les sources juridiques.

Même si I'Etat encourage certaines procédures alternatives cornme la médiation et la

conciliation, N. Rouland (1988, p.as{ souligne qu'il ne s'agit pas d'une justice

alternative, mais de procédures alternatives. En effet, I'Etat maintient sous sa tutelle ces

instances, soit en leur demandant de s'occuper d'affaires considerées comme subalternes

ou soit en ayant la possibilité d'intervenir à tout mome,nt dans les procédures de ces ordres

négociésl5. Il préserve, selon Rouland, son pouvoir sur ces procédures tout en permettant à

ses institutions judiciaires d'être désengagées et de régler les differe,nds à moindre frais.

15 La gestion des problèmes de voisinage par les médiateurs sociaux et la natue des rnodalités de mise en
æuwe de la médiation penale illustrent à ce propos les observations de N. Rouland. Respectivement, le
ûaitement des problèmes de voisinage est considéré cornme minew par la hiérarchie judiciaire, et en
médiation pénale nous avors bien à faire à une procédure encadrée par les représentants de I'institution
judiciaire (procureur de la Republique) pouvant intervenir avant pendant et après cetûe procédure.
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Avant de prolonger pil nos propres observations ces analyses, il convient aussi de rappeler

la large contribution de A-J. Arnaud sur ces questions du pluralisme juridique.

A-J. Arnaud souligne que la régulation sociale doit se fonder moins sur des concepts

abstraits prônés par la justice étatique que sur des pratiques sociales forcément multiples,

pragmatiques, adaptées à la pluralité et à la complexité des situations sociales. Les formes

de régulation qui comme,ncent à caractériser nos sociétés, visibles dans leurs

manifestations (l'avèneme,nt des modes de régulation cornme la médiation) et à travers

l'émergence de figrres autres que les magistrats (experts, sociétés civiles...) apparaissent

pour A-J. Arnaud, (1998[a], p.150) coilrme des réponses à la complexité posée dans la

pratique quotidienne que le législateur et le magistrat ne sont plus à même de réguler

(passage d'une régulation simple à une régulation complexe).

Selon lui, nos droits ont été fondés à l'époque << modeme ) (XVI - )nÆtr siècle) sur

des concepts abstraits déconnectés de la réalité complexe dans laquelle peuvent

s'appréhender nos sociétés post-modernes. Ces sociétés doivent privilégier les formes de

regulation alternative, informelle et I'analyse doit rompre avec la tradition de la sociologie

juridique. Seul le pluralisme permet de repondre à la réalité quotidierme et d'éviter

I'impasse dans laquelle le mono-cenhisme juridique s'est enfermé. L'unicité de la loi (de

source étatique) entraîne I'uniformisation de ses applications, reléguant ainsi une

complexité des espaces et des interactions sociales à un univers censé êûe soumis à des

détemrinismes simplifi és, rationnels et légalistes.

Il convie,lrt, pow A-J. Arnaud, de s'appuyer sur le concept de post-modernité pour

mieux comprendre nos sociétés conteûrporaines. La post-modernité permet d'appréhender

les espaces sociaux dans leur complexité et de désigner ce qui relève de la pluralité

juridique, de la fragmentation ou de la transgression (iôrd,, p.151). Elle rompt avec les

conceptions universalistes des droitst6. La rupture avec cette prétention universelle du droit

implique la reconnaissance d'wr relativisme culturel et I'abandon définitif du mono-

centrisme étatique qui érige en certitude la supériorité de la règle de droit. L'approche

16 Comne par exerrple la conception universaliste des fhoits de lÏlomme car ces droits en question se sont
tant diversifiés qu'il convient de parler aujourd'hui de droits sociaux, de droit de I'enfant, de droits des
minorités... .
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post-moderne est, la pierre angulaire de tout un système de pensée fondé sur I'idée du

<pluriel>>, du <négocié>>, du (complexe>> (ibid.,, p 168). Le jwiste ne peut pas être

seulement l'opérateur utilisant codes et jurisprudence, il se doit d'écarter à certains

moments le droit positif pour appréhender le pluralisme juridique existant dans sa société

d'appartenance (Arnaud, 1998 [b], p. 304). Globalement, l'approche post-moderne se

propose de généraliser la dialectique de la pensée et de I'action en suggérant la mise en

place de politiques juridiques négociées et plurielles pour enrichir I'ordre juridique existant

(Arnaud, op.cit [a], pl 18 ).

La mise en æuwe de cet ordre juridique négocié ne va pas sans mal et comme nous

I'avons précédemment observé avec les analyses de N. Rouland, I'Etat par le biais de

I'institution judiciaire n'entend pas aussi facilernent abandonner son monopole de la vie

juridique et encourager des modes de régulation formalisés qui echapperaient à son

contrôle. Le souci de maintenir sous sa tutelle les instances de médiation est néanmoins

réel. Nous proposons maintenant d'en explorer quelques unes des manifestations.

1.3. Les résistances de I'institution judiciaire et des justiciables à un ordre
-a-^^rtucË,rrçrç

L'aspiration de I'institution judiciaire à << contrôler >> les médiations notamment

sociales émanant du tissu associatif (modes de financement, modes de légitimation des

actions, nature du partenariat) sont des éléme,lrts parmi d'autes qui nous font penser que

les formes de dependance vis-à-vis de I'institution judiciaire sont réellesl7. Par exemple,

les expériences de médiation socialel8 dont I'athibut principal supposé demeure souvent

leur autonomie vis-à-vis de I'institution judiciaire sont, au regard de nos observations,

tt Ces constatations peuvent mênre concerner les expériences ernblérnatiques cornnre celles de Lyon
(association Thémis) qui se prévalent dans leurs modalités d'intervention d'une indépendance à l'égard de
l'instihrtion judiciaire. Voir à ce propos, la réponse de J-P. Bonafé-Schmitt à la suite de cette observation
que nous lui avons faite dès 1997 n Médiation No 29 ( Tentons une médiation autorrf, de la conciliation >
Juin 1997.

tt Nous ne parlons pas ici des agents locaux de médiation sociale dont le statut renvoie à un cadre juridique et
institutionnel précis.
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marquées par des formes de dependance dont il convient ici d'en montrer la nature et les

modalités d'existence. Il existe la plupart du temps une collaboration plus ou moins

formelle qui quelquefois se concrétise par la signature de conventions avec le Parquet. plus

souvent il arrive que le subventionnement des actions de médiation soit conditionné par un

certain nombre de règles tacites liant les associations au pouvoirjudiciaire.

Dès 1990, au moment de la création de nombreux dispositifs de mediation en

France, I. Toulemonde (1990, pp.,57-60), chargée de présenter les positions du Ministère

de la Justice, affirmait la nécessité d'associer I'institution judiciaire aux actions

développées par ces demiers. La saisine directele qui, selon nous, constitue l'un des

marqueurs de I'independance de la médiation à l'égard de la justice, ne peut, aux yeux de

Toulemende constituer un mode de saisine exclusif. Cette démarche volontaire et directe

de la part des usagers, nous dit-elle, < est forcément limitée et seul le renvoi par le Parquet

des affaires vers ces structures (associations et collectivités locales) leur permethait de se

développer et de s'enrichir >. Les conditions de hansmission et de retour des dossiers, les

possibilités de prolongation, la formalisation de I'accord par écrit pemrettent à

I'institution judiciaire << d'être aux côtés de ces instances de médiation )> sans pour autant

exercer une omniprésence excessive. Elle ajoute plus loin que les magistrats grâce à
zz ltpccanna mÂme z{a lanrr fnmafin- oanf annnÂfanfo nnrrç +-^;+* l^- ^^-al:+^ ^.,: l t-.:tt ------uv rvu rvrurslrvu ùurlr wvurPwrwurù Pvu u4ttgt rgù u\rltl,lll,ù qur u arrrËul-s

auraient du faire I'objet d'un traitement par le parquet ,> (loc. cit). Cette collaboration

entre I'institution judiciaire et des acteurs de la médiation nécessite, selon I. Toulemonde,

la participation des magistrats aux dispositifs de pilotage d'accompagnement et

d'évaluation des differentes expériences << déjudiciarisées > de médiation de quartiers20.

Autre exemple, et l994,la mise en place de la mediation sociale à Thionville a

nécessité I'accord du procureur de la Republique. Sans son accord le projet n'aurait pu se

réaliser, puisqu'il siégeait en tant que vice président, au sein du Conseil Communal de

t' Ce que nous désipons ici par saisine directe signifie que lactivité depend de la seule dérnarche volontaire
des usagers.

2o I. Toulerneonde prend pou exeryle deux associations strasbourgeoises (Accord et I'association SOS
Neuhoff Habitants) qui ont signé rme convention avec le procureur de la Republique dans laquelle les
modalités et les procédures d'intervention sont consignées pour permette à ces instances de ne pas << dériver
vers I'exercice abusif de leurs missions >.
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Prévention de la Délinquance (CCPD), instance initiatrice de ce projet. De plus, ce

magishat présent dans differentes commissions du Contrat de Ville donne son avis sur les

demandes de subventions des associations. Dans ces conditions, la préservation de bonnes

relations avec les magistrats demeure un impératif pour que les associations parviennent

à un équilibre financier surtout pour celles, frès nombreuses en France, qui fonctiorurent

grâce aux dispositifs de la Politique de la Ville.

Indubitablement, il apparaît que le subventionnement d'une association de médiation

depend de son engagement vis à vis des pouvoirs publics auxquels elle demande un

conventionnement, un agrément ou encore une habilitation pour garantir sa sécurité

matérielle. Le versernent des subventions est subordonné au respect des modalités fixées

dans la négociation avec les pouvoirs publics. Même dans le cas d'une independance

financière, I'association est soumise à une surveillance administrative, ce qui, évidemment

limite son independance. On est donc en droit de se demander comment une association

qui reçoit ses subsides d'une institution judiciaire, d'une mairie ou d'un organisme public

quelconque peut réellement agir de façon independante en fonction de ses propres

principes professionnels sans < adapter >> ses pratiques atu( attentes de la commande. Le

degré de dependance est d'autant plus important que le budget géneralement alloué

concerne non seulernent le fonctionnement de I'association mais aussi les rémunerations de

médiateurs.

De surcroît, depuis la circulaire 96-652 du22juillet l996,le ministere de la Justice,

a prévu un cadre institutionnel tributaire des instances judiciaires. Désormais, grâce à cette

circulaire, les associations de médiation peuvent si elles le désirent, demander un

agrément auprès de I'institution judiciaire. Plus globalement, les differentes circulaires et

les décrets instituant la conciliation et la médiation en matiere civile pourraient contibuer

à la mise en forme des pratiques, voire supplanter les velléités d'autonomie des

associations de médiation. Dependantes et fragiles financiàement, il devie,nt difficile pour

la plupart de ces associations qui se touvent dnns des situations de survie d'affinner leur

inde,pendance vis-à-vis de la justice. Elles pourraie,nt êhe tentées de formaliser leurs

actions dans un cadre institutionnel existant (notamment judiciaire) et de perdre leur

autonomie, qui pourtant constitue le fondement de leur légitimité. Le risque est de voir
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ces associations abandonner progressivement leurs logiques d'intervention fondées sur

leur independance vis à vis de la justice et sur des principes << d'horizontalité de la

décision >) pour entrer dans une logique de survie obéissant avant tout à une rationalité

financiere. Si les expériences associatives de médiation sociale cormaissent une véritable

instabilité au niveau de leurs appellations (médiation communautaire, médiation de

proximité, médiation de quartier, médiation sociale, conciliation-médiation...), c'est

surtout au niveau de leur reconnaissance institutionnelle qu'elles s'avèrent très fragiles :

reconnaissance institutionnelle fondee sur une légitimité partenariale aléatoire et souvent

subordonnée à la nature des relations établies avec I'institution judiciaire2l.

Une vision purement autonomiste de la médiation trouve donc rapide,ment ses limites

en raison des réelles interdependances des divers dispositifs qui composent le paysage

social. L'Etat << tuteur financier >> ne peut laisser I'autonomie complète à ces instances

émanant de la société civile et donc abandormer tout pouvoir de contrôle sur elles. Il est

peu probable que nous assistions à ce tlpe de configuration composé d'un Etat

abandonnant toute prétention de contrôle et des organisations sociales (au sens de

Gurvitch) complète,rnent autonomes dans leurs actions mais pourtant subordonnées sur le

plan financier. Autre,lnent dit, lorsqu'il existe un aszujettissement financier, il est difTicile

de ne pas recoruraître le rôle de I'Etat, à moins que les projets de médiation soient des

pratiques nécessairement benévoles pour les médiateurs, ou payantes pour les usagers, en

tout cas forcément independantes sur le plan financier.

On ne peut donc exiger une reconnaissance de la part de I'Etat tout en affirmant une

complète autonomie par rapport à celui-ci. Au regard de multiples observations, il apparaît

que la médiation est indubitablement enserrée dans I'ordre étatique (notamment dans

I'ordre judiciaire) et que son autonornie ne peut être que relative en raison de

I' inapplicabilité d'une philosophie purement autonomiste et pluraliste.

Bien au delà de ces considérations financières, c'est la question de

I'institutionnalisation, de ses enjerur et des rapports complexes (voire arnbivalents) des

2r Iæs observations de N. Rouland (op. cit., 1998) quant au maintien de la tutelle de I'Etat sur ces instances
de nædiation sont ainsi confirmées par ces differents exe,ryles.
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associations avec les instances étatiques qui sont ici posés, Pour comprendre ces rapports,

on peut se reporter aux analyses de J-Y. Trepos à propos du champ du travail social

faditionnel. Celui-ci se caractérise comme un univers à la conquête de son autonomie et

se fait par et contre I'institutionnalisation (Trepos, 1992, p. 164). A I'instar de ce champ,

on peut dire en nous appuyant sur ces observations que les dispositifs de médiation

s'affirment par un processus contradictoire dans un rapport complexe à I'initiative

publique (oc. cit). < La demande objective de reconnaissance d'une spécificité et, par li

du monopole d'intenrention est aussi très nettement une affirmation de défiance, c'est à

dire I'affrmation d'une autre philosophie du social. A la limite, comme dans le champ

artistique, toute pratique d'un ageirt qui apparaîtrait trop conditionnée par I'action étatique

serait, dans l'économie interne du champ, un facteur négatif. >> (loc. cit).

A cette difficile recherche d'autonomie institutionnelle ambivalente et parfois

contradictoire, il convient d'ajouter, les obstacles qui ne sont pas seulement liés à I'offre de

service mais aussi aux demandes de médiation. Autrement dit, la dependance des

associations à l'égard de l'institution judiciaire est renforcée par la méfiance des usagers

quant à la pertinence effective de la médiation. La mfiiation présuppose un espace

relationnel de résolution des conflits basé sur I'acceptation reciproque des parties à mettre

fin à leurs differends dans un esprit de négociation, ce qui semble difficile pour beaucoup

de personnes qui attendent des médiateurs qu'ils désignent une victime et un mis e,n cause.

Il apparaît en effet que les médiés ne recourent pas facilement à la médiation et

expriment souvent le désir de résoudre lews differends par les voies plus classiques de

l'action judiciaire (J-P. Bonafe-Schmitt, [b] 1992). On observe couramment que les parties

en conflit manifestent leur inclination à rester dans un processus antagoniste qui s'appuie

sur le droit de la victime et sur la sanction du mis e,n cause.

La stimulation de la demande de médiation s'avère le plus souvent nécessaire. Pour

I'avoir observée, les médiateurs passent beaucoup de temps à convaincre les parties des

avantages que représente la médiation pour la résolution de leur affaire. J-P. Bonafé-

Schmitt reconnaît que le faible développernent de la saisine directe se lit à I'aune de cette

difficulté de promouvoir I'adhésion des médiés. Il attribue des raisons individuelles
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propres arD( acteurs qui n'ont pas I'habitude de cette justice de réappropriation et freinent,

selon lui, ce genre d'initiative. Ce constat est partagé par des auteurs cornme E. Le Roy

(1988, p.65). En France nous dit-il, < tout doit se formuler en termes juridiques, et il n'est

pas de reconnaissance sociale qui ne s'accompagne d'une formulation institutionnelle

faisant une part de plus en plus belle au technicien du droit >>. Le justiciable se défie des

formes alternatives de justice, telle que la médiation et considere que seule l'institution

judiciaire lui apporte la sécurité recherchée.

Pourtant une étude réalisée en1997 par l'institut CSA à la demande de la Mission de

Recherche Droit et Justice portant sur 1042 personnes montre que la justice, aux yeux des

enquêtés, représente une institution qui suscite beaucoup de méfiance. Mais ce paradoxe

n'est que relatif puisque ces enquêtes ne nous informent pas sur la manière dont ces

usagers ente,ndent réguler leurs differends22. Elles ne conce,r:rent que les solutions

souhaitées pour améliorer le fonctionnement de la justice. De surcroît, les représentations

et les jugements que les justiciables ont de la justice et les propositions qui en découlent,

concernent plus une amélioration des procédures existantes qu'une modification de ces

procédures ou qu'un plaidoyer pour les modes alternatifs de règlernent des conflits.

D'autant que pour les sondés, les magistrats jouissent d'une bonne image (CSA, 7loÂ les

juge comme compétents), en depit du nombre important d'affaires qu'ils ont à juger

durant leurs audiences.

La justice souffre en effet d'un déficit de confiance (55Yo des enquêtés ont répondu

négativement et 38Yo de manière affirmative à la question <<avez vous confiance ou non

dans les institutions suivantes r). Alors que I'Education nationale (respectivement 29 et

55%) et la Sécurité Sociale Q7 et 68%) jouissent parmi les administrations publiques d'un

indice plus important de satisfaction23. Sans enter dans les détails de l'étude, croisant

notamment les variables des tranches d'âge et les P.C.S., 64Yo des enquêtés jugent que

cette institution fonctionne <( assez mal >> ou << très mal >. Les principarD( reproches faits à

2 n aruait notarnrnent fallu dernander aux rxngers de la justice s'ils concevaient que leur affaire soit inskuite
par rm rnode de régulation altematif non juridique.

't En 1999, d'après I'institut Louis Harris, sur 15 services publics , la justice est classée en dernière position
en termes de taux de satisfaction" derrière I'ANPE, la police, l'école et I'armée.
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cette institution concernent la complexité du langage juridique, la durée des procédures

(96% des sondés), les coûts et I'accès à I'information2a. Autrement dit, pour les sondés,

qu'ils aient eu ou non une expérience personnelle de procès, la justice apparaît complexe,

lente, onéreuse et peu accessible. Parmi les réformes prioritaires souhaitées, 64Yo des

personnes interrogées attendent de I'institution judiciaire qu'elle < facilite l'accès à la

justice pour les moins riches >>, 58yo qu'elle < accélère le traiternent des affaires fiaitées >>,

qu'elle développe < une justice de proximité pour les petites affaires locales >>. Le recours à

des juges non professionnels est lui aussi largement approuvê (76%) lorsqu'il s'agit de

haiter les petits délits2s.

On retrouve des résultats comparables dans une autre enquête également

commandée par la Mission de Recherche Droit et Justice26. Réalisée en 2001 par I'institut

'n Ce type d'opinion négative à l'égard de la justice existe aussi dans d'auù'es pays de la cornnunauté
européenne et particuliàernent au Portugal. Boaventura de Sousa Santos (Droit et Société/4243, lgg9,
pp3ll à 331) a analysé grâce à une étude quantitative de niveau national, les principales caractéristiques
relatiormelles que les portugais entetiennent avec les tribunaux de première instance et leur perception de ce
système judiciaire. L'inaccessibilité, la partialite (proportionnelle au capital économique des justiciables) et
la lenteur de lajustice sont selon Boaventura de Sousa Santos, les aspects les phrs négatifs qui sont exprimés
par les justiciables portugais.

25 Ce n'est pas parce que ce recours est souhaité que les justiciables entendent ne pas réguler leur conllit par
les normes juridiques.

tu Cette corryaraison est relativernent prudente puisque nous savorui que la façon de nommer les choses
(questionnaire) peut entraîner des différences sensibles dans les résultats. Pow que cette conqraraison puisse
s'apprécier, nous présentols dans le tableau corryaratif ci-dessous des questions qui ont été posées aux
enquêtés par les deux instituts de sondage. Leur questionnaire est corryosé de questions préformées
relativerrent proches dans leurs contenus, mênre si nous sorrmrcs seirsibles aux limites de ce type
d'investigation qui pose notanment le problèrne du choix des indicateurs, de leur nombre et de leur ordre.

Institut de sondase Tvoe d'échantillon Ouestion question
csA 1997 Echantillon de lO42 p€f,sonnes,

rcprésentatif de la population française
âgée de I I ans et plus

<< Avez-vous confiance ou non dans les
institutions suivantes (10): police,
éducation natiurale, sécurité sociale,
justice. ...

Résultats : 38olo oui, 55o/o non, 7o/o
NSPP

< La justice fonctionne-
t-elle très bien, æsez
bien, assez rnâI, hès
rml, NSPP ? >

TB lo/o
AB33%
AJ 42Vo
TM22o/o

hrstituts de sondage Types d'échantillon Question questiqr
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Louis Harris, elle a concerné 1201 personnes qui ont été confrontées de maniere effective à

la justice. Les auteurs monhent que les critiques vis à vis de I'institution judiciaire

dependent également de I'expérience personnelle des usagers. L'issue de la procédure est

particulierement déterminante dans les opinions exprimées. Panni I'ensemble de ces

usagers de la justice, la majorité, (69% des citations) pensent que I'amélioration doit porter

prioritairernent sur le raccourcisse,ment des délais, la simplification des procédures et

I'amélioration de I'information sur le fonctionnement de la justice.

Au regard de ces deux enquêtes, il apparaît que la conception de la justice

centralisée, expéditive et abstraite incarnée par des juristes éloignés des préoccupations

quotidiennes, est récusée'au profit d'une justice plus simple dans ses procédures, rapide

dans son haitement et humaine dans sa prise en charge. Si la necessité d'intégrer des

acteurs non professionnels et des altematives à la résolution des conflits s'expriment

accessoirement dans cet idéal de justice, les dime'nsions juridiques ne sont pas pour autant

écartées par les usagers.

En conclusion, I'ensemble de ces constats indique d'une part les difficultés des

instances de médiation à préserver leur autonomie face à I'ordre judiciaire et d'autre part,

les obstacles liés aux habitus des justiciables pour réguler leur conflit par la médiation. La

tentation serait pour ces instances face au peu d'ernpressement des justiciables à utiliser

les modes alternatifs au droit de vouloir surviwe coûte que coûte et de combler, par un

<<parte,lrariat actif >> avec I'institution judiciaire, une fréquentation souvent insuffisante de

leurs se,nrices. Même si cette derniere souffre d'un déficit d'image, les critiques des

justiciables ne portent pas tant sur la nature jwidique des modes de règlement des litiges

que sur les modalités de fonctionnerne,nt de cette institution. La demande de justice

Iauis Harris 2fi)l l20l personnes ayant eu à faire à la
justice depuis moins de 3 ans, âgés de
l8 ans et plus (tribunal d'instance et
de grande instance en matiàe civile et
pénale).

< d'rm point de vuc général, dite,s-rnoi si
vous avez tout à fait curfiance, plutôt
confiance, plutôt pas confiance ou pas
du tout confiance dans lajustice >.

Résultats: 557o oui, 44Yo nut, lo/o
NSPP
L'issue du procès est détcrnrinant
puisque I'indice de confiance est de
6'10/o pant les personnes qui ont gagné
leur procès et seulenænt de 30/o pour
ceux qui I'ort perdu.

< Et diriez-vous que la
justicc en France
fonctiqrne: tès bicn,
assez bian, assez mal
tès rnal,NSPP ?

TB3Vo
IrB 4V/o
AM 36%
TIù.{2lo/o
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s'exprime par le fait que le droit doit obéir à des procédures plus hansparentes e.t non à un

droit inflationniste et opaque se régénerant lui-même par les risques de conflit e,ntre les

normes qu'il contribue à amplifier. Conscients de ces écueils, les représentants de

I'institution judiciaire disposent, selon un certain nombre d'observatews, de procédures

pour instaurer ces espaces de négociation < non-juridiques >>.

1.4. Lt médiation comme expression d'un pluralisme supposé

Contrairernent aux conceptions des théoricieirs de la médiation défendant une

approche pluraliste de la juridicité (J.F. Six, M. Guillaume Hofrrung, J-P. Bonafé-Schmitt,

E. Le Roy...), plusieurs chercheurs (A. Garapon, E. Serverin...) affirment que les modes

de règlement de tlpe non-decisionnel comme la tansaction, la médiation ou encore la

conciliation ne constituent pas une alternative au droit positif puisqu'ils existent en son

sein. Ils considèrent que les discours de la médiation se fondent sur une méconnaissance de

I'institution judiciaire et sur une vision simplifiée, voire erronée, de ses modalités et de ses

philosophies d' intenre,ntion.

A. Garapon2' 11992, p.43) souligne que le discours sur la médiation repose sur

I'affinnation d'une vision manichéemne pour laquelle d'un côté il y aurait une justice

froide et inefficace et de I'autre, wre médiation chaleureuse, proche et pertinente. Pour lui,

les differences de logique entre actes de médiation et actes de justice ne sont pas

réellement justifiées puisque la justice a depuis longtemps eu recours au partage des

responsabilités, ne désignant ni perdant, ni gagnant et favorisant ainsi une justice de

conciliation. La justice cornme la médiation requièrent la présence d'un tiers dont la

mission vise à créer un espace de paroles et d'engagement individuel.

27 Aujourd'hui, A. Garapon se rrontre rnoins critique vis-à-vis de la médiation. Dans un colloque qui s'est
déroulé au rnois de novernbre 2000 à I'Ecole Nationale de la Magistature auquel nous avons participé, il
avait tité sa contributioq ( La rnédiation comrrc nouveau rnode de regulation >. A. Garapon affrrmait
notarnment que << la médiation est une rnaniere d'être moderne dans la mesure où elle permet de déchiffrer
I'avenir et de constituer un guide pour connaître le nouveau >>. Pour saisir l' évolution de sa pensée, nous
invitons le lecteur à coryulser les actes de ce colloque qui au jour où nous écrivons ne sont pas encore
disponibles.
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La justice revêt une double dimension, une dimension verticale et transcendante

(Thémis) et une dimension horizontale (Dikê). La prernière rappelle la loi symbolique et

relève, pour A. Garapon, exclusivement de la justice. Par contre, la seconde appartient

aussi bien à la justice qu'à la médiation. De tlpe conffactuel, elle régit les rapports

interpersonnels dans la réciprocité en restituant la parole structurante aux intéressés. Cette

dime,nsion oubliée de la justice doit nous permethe non pas de la considérer comme trrre

concurrente de la médiation, mais comme un hemplin lui permettant de consolider son

identité. Dans certaines affaires (inceste ou mauvais traitements), la justice a toutefois,

selon A. Garapon, le devoir de tout metfte en æuvre pour que I'agresseur soit

publiquement condamné et pour lui imposer les normes communément admises dans notre

société.

Dans le prolongement de cette perspective, E Serverin (2000, p.29) considère que la

lecture mécanique, pour reprendre son terme, de I'institution judiciaire et plus

particulièrement de sa fonction décisionnelle, exprimée dans les approches regroupées

autour du < pluralisme juridique critique )> repose sur une meconnaissance manifeste des

caractéristiques du droit positif. < Sous leur apparence libertaire, ces thèses (celles de J.

Habermas comprises) apparaissent tributaires d'une lecture hès étriquée du droit >. Elle

ajoute que (( la manière dont la médiation et la négociation sont traitées est révélatrice de

cette lecture >> (ibid.,, p.54).

E. Serverin montre que les règlements négociés figuraient déjà dans le code de

procédure civile de 1806. L'institution judiciaire a instauré et instaure des espaces de

négociation où le justiciable peut ête aussi producteur de normes, comme le permet, par

exemple I'article I134 du code civil qui stipule que les << conventions légalement formées

tiennent lieu de lois à ceux qui les ont faites >>. Le juge ne sanctionne pas seulement le

manquement à des règles, il permet notamment en matiere familiale, I'expression du libre

arbitre ( sans contraindre les parties à adopter un comporternent déterminé >> (oc cit.).

Toujours selon E. Seryerin, I'ineffectivité d'un droit ne doit pas ête mécaniquement

interprétée comme I'expression d'un ordre normatif éloigné des pratiques de la vie sociale.

Au contraire, même si les perspectives du pluralisme juridique connaisse,nt rm engouement

certain, particulièrement dans les modes de règlernents des litiges, il convient de considérer
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I'instifution judiciaire cornme une instance qui intègre dans ses procédures, ses sources

decisionnelles et son fonctionnement réel des formes de normativité plurielle .

Non seulement les fondements contenus dans les principes de médiation seraient déjà

présents dans le droit, mais ce mode de régulation ne fait que renforcer ce contre quoi il est

censé lutter: le pouvoir jugé démesuré de I'Etat (Abel, 1973, pp. 217-347). Sous les

masques de la non-coercition et de I'absence de formalisme, la médiation et la conciliation

dissimulent des formes de contrôle érnanant justement de cet Etat omniprésent. De surcroît

ces modes de justice informelle rçosent sur des leurres dans la mesure où ils ne sont pas

de,pourvus de coercition mais utilisent des moyens souples de domination sur les classes

les plus faibles. Toujours selon R.L. Abel, cette justice de proximité ne sert pas à restaurer

les relations cornmunautaires, mais, au contraire, les déhuit en raison de son inspiration

essentiellement individualiste .

Pour V. De Briant et V. Palau (1999), la médiation fait même courir un risque pour

la dânocratie puisqu'elle rernet en question le droit objectif, le zuffrage universel et les

principes universaux. En tout cas, elle ne doit pas se substituer à la Égulation émanant de

la puissance publique. Mal maîtrisée elle se révèlerait, selon eux, ( " liberticide " pour les

libertés individuelles >.

< Le droit au secret de la vie privée, à I'opacité des relations

interpersonnelles, au respect de I'intimité des individus est peut-ête

aujourd'hui moins menacé par un Etat de plus en plus indifférent à ces

questions que par la multiplication de médiations qui, avec des inte,ntions

louables, se doivent pour agir << mieux >>, connaître chacun et leur enjoignent

de manifester sur la place publique ce qu'il est>> (ibid., p.105),.

Pour les détracteurs les plus vinrlents (dont font partie un certain nombre de

magisfrats), la médiation re,pose sur la manimisation des positions individuelles pour

laquelle le zujet devient, aux depens de la collectivité, le pivot central de la régulation. Elle

est une figwe marquante de I'individualisme contemporain et substitue les règles de droit

par des règles émanant de pratiques sociales hétérogenes et contradictoires. Le souci de soi
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effacerait en quelque sorte les principes d'universalité représentés par ces règles de droit.

L'individu est dégagé de la contrainte légale, c'est à dire de la soumission à I'autorité

republicaine et, dans ces conditions, I'héterogénéité, forcânent anomique des règles

individuelles, rend difficile la cohésion et le fonctionnement sociaux.

En fait, cette conception est tacitement proche d'une lecture hobbessienne des

rapports sociaux et surtout du rôle que I'Etat doit jouer dans leur régulation. Dans son

Léviathan, Hobbes affirmait en effet que (( Là où il n'est pas de pouvoir conunun, il n'est

pas de loi ; là où il n'est pas de loi, il n'est pas de justice >> (1971, [651], p.126). Le

pouvoir du Léviathan doit être au-dessus de celui des individus pour d'une part être

légitime et d'autre part ne pas être discuté, dilué, négocié et finir par disparaître. Nous

assisterions alors au retour de l'état de nature caractérisé pour Hobbes par l'égoisme de

I'homme et sa volonté de dominer autnri28. Il ne croit paÉi que les individus puissent

atteindre une harmonie spontanée de leurs intérêts sans le pouvoir de I'Etat symbolisé par

le Léviathan. Pour éviter que les hommes s'entredechirent dans une lutte sans fin, ils

doivent être régis par un pouvoir politique auquel ils doivent obéissance. Cependant si ce

pouvoir politique est necessaire, il n'est pas pour autant naturel dans la mesure où les

hommes sont égaux et n'entendant pas se soumetfre au pouvoir d'un de leurs semblables.

Pour sortir de cette configuration sociale, les hommes doivent renoncer à leur droit naturel

et ainsi permettre I'avènement d'une société ordonnée et protectrice. Par le contrat

volontaire et juridique - fondé sur une délégation de pouvoir des citoyens à l'égard de ceux

qui représente,nt I'Etat - les individus renoncent à leurs droits en les déléguant à un tiers ou

à une assemblée (Léviathan). Auhement dit, le pouvoir juridique s'exe,rce au nom des

sujets par un Etat souverain lui permettant une effectivité et une légitimité qui depassent

les intérêts sfiictement individuels et égoistes. Les critiques émanant des détracteurs les

plus opposés aux modes alternatifs de régulation se bâtissent donc souvent autour de

rhétoriques proches de celles que Hobbes avait utilisées en son ternps, alors que les tenants

du pluralisme s'inspirent fortement (comme nous I'avons par ailleurs montré) de

I'approche Habermassienne de la régulation. Nous pourrions avancer que le débat relatif à

2t Dans cette situation les hommes sont déterminés par leru instinct de conservation qéant ainsi rivalité et
lutte continuelle << d'une guerre de tous conte tous >>. L'instinct de conservation qui n'est qu'une déclinaison
de l'angoisse de la mort conduit les honrnes à se sentir rnenacés de façon permanente.
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la médiation est d'une certaine façon enserré entre ces deux figures de la philosophie

politique.

En conclusion de ce chapitre, nous avons tenté de montrer qu'il existe de nombreuses

critiques relatives à I'incapacité de I'Etat à assumer ses fonctions régulatrices. Dans la

situation de complexification croissante qui caractérise nos sociétés, I'Etat est jugé

inadapté et contribuerait màne à atomiser un peu plus les relations sociales.

Conséquemme,nt les modes de régulation à prétention universaliste

apparaissent problânatiques et nous assistons à une ( désarticulation >> entre le système
juridique et le corps social. De surcroît I'explosion quantitative2e des affaires portées

devant les juridictions redéfinit les dispositifs de régulation des conllits dans la mesure otr

I'offre de justice ne peut absorber I'affltrx massif des demandes. Dès lors, il convient de

préciser que le développement des procédures simplifiées de régulation résulte aussi d'une

implosion judiciaire liée aux nouvelles sollicitations des justiciables @. Salas,l998,

p.ll3). Cette justice d'origine étatique pour ne pas s'épuiser à traiter I'inflation des

dernandes n'a pas à ce jour, en raison de ses moyens limités, d'autres alternatives que de

classer sans suite, sous condition (quand il existe des dispositifs relais), ou encore

d'orienter le traitement des affaires vers des modes alternatifs de règlement des conflits

traités par des acteurs non salariés de la justice. La médiation du fait de sa procédure

simplifiée, rapide et peu coûteuse, représentée par des conciliateurs et des médiateurs non

professionnalisés et non salariés, tend à diversifier I'offre de justice et à développer des

alternatives à la justice traditionnelle. De plus elle re,pond aux principales objections faites

à lajustice et constitue sur plusieurs aspects un recours aux critiques portées à l'égard de

cette institution.

Mêrne si les procédures de médiation ne sont pas, elles aussi, à I'abri de dérives et

renferment des interrogations, il convient de reconnaître que les modifications stucturelles

de notre environnement produisent des formes d'instabilité norrrative et il n'est pas inutile

de penser que le défi des années à venir ser4 tout en évitant les formes autocratiques et

autoritaires, de gérer démocratiquernent ces instabilités forcément plurielles. A I'instar du

I far elerynle en matière civile, ente 1978 et 1993, les affaires portées devant les tribunaux ont hiplé, (Jean
Repaud, 1993,p.143)
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champ du travail et des relations professionnelles où nous assistons depuis déjà plusieurs

décennies à une < flexibilité juridique3o > et à une rernise en cause d'une gestion mono-
étatique (Chouraqui, 1991, p.295), il s'avere indispensabJe de permethe à nos sociétés de
créer des espaces pluriels de régulation en leur permettant de devenir, pour reprendre la
terminologie Habermassienne, des instruments du débat démocratique. Pour souscrire aux
propos de M. Ctozie4 (1991, pp. l3l-135) < on ne peut plus ajouter règle sur règle dans
des sociétés dans lesquelles les gens peuvent ne pas obéir et ont perdu le respect qu'ils
avaient aufiefois de l'Etat et pour la loi3l >. M.Crozier ajoute plus loin que ( la seule
réponse efficace à la complexité croissante, c'est la simplicité des stnrctures et des
procédures. Nous tenterons dans le prochain chapitre de nous intéresser à I'une de ces
procédures qu'est la médiation pour présenter, au-delà de la philosophie pluraliste, les
principes et les limites sur lesquels se fonde ce mode < simplilié >> de la régulation.

s L'exerryle le plus si8nificatif étanJ les possibilités de négociations collectives apportées par les lois
Auroux: loi du 4 août 1982 sur le droit d'expression des salariés et du 13 octobre t-gSZ s*j'obligation
annuelle de négocier.

]t I ryt_"iguter que I'exte,nsion de la codification juridique contient les conditions de son inllation puisque
la diversité des règles juridiques et la diversification des charrys d'application ont pour effet d'en créer
d'autes dans l4 Inesure où celles-ci doivent ête continuellenrent définies, précisées et dônc développées.

67



Chap i t re  2

Déf in i t ions et  pr incipes de la médiat ion

2.1 DéIinitions plurielles de la médiation

La médiation se définit pour J-P. Bonafe-Schmitt comme ( un processus le plus

souve,nt formel par lequel un tiers neutre tente, à travers la conduite d'une réunion, de

permetfre aux parties de confronter leurs points de vue et de recherchetr avec son aide une

solution aux litiges qui les opposent >> (1992 [b], pl7.). Dans les quartiers fragilisés,

I'objectif est d'améliorer les solidarités entre les habitants du quartier et de permethe << le

rétablisseme,lrt de lierur de socialisation @onafé-Schmitt, ibid., , p.179). J-P. Bonafe-

Schmitt ne retient que les personnes et les organisations qui développent la médiation en

dehors de leur pratique professionnelle (1993 [a], p.l1). Il exclut les travailleurs sociaux

et les policiers < qui peuvent avoir une activité de médiation, c'est à dire concilier des

parties en con{lit, mais ne sont pas des médiateurs >. La multiplication des prétendants au

label de médiateurs traduit même quelquefois selon lui, une volonté de revaloriser des

fonctions en mal de reconnaissance à I'image des gardiens d'immeuble qui sont devenus

des << médiateurs tecbniques >>.

M. Guillaume-Hofrnmg, considère la médiation comme << un mode de construction

et de gestion de la vie sociale E;àce à I'e,ntremise d'un tiers, neute, independant sans auhe

pouvoir que I'autorité que lui reconnaissent les médiés qui I'auront choisi ou reconnu

librement>> (Guillaume-Hofrrung, 1995, p.74). Elle n'est pas (une sous catégorie ni

màne un adjuvant de certaines techniques de résolution non juridictionnelles des conflits,

elle n'est pas non plus la province de la justice >> (ibid.,, p.80). M. Guillaume-Hofirung
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tente de conceptualiser par le biais de sa typologie les differentes formes de médiation.

Elle distingue les médiations qui ont pour origine un conflit et les médiations pour

lesquelles ce conflit n'est pas perceptible. La première renvoie à ce qu'elle appelle les

médiations des diférends, la seconde aux médiations des différences.

La médiation des différends prend deux forrnes en fonction de I'intervention

curative ou reparatrice des médiateurs face à un conflit explicite, apparent ou manifeste,

ou au contaire tacite et inexprimé. Le travail des médiateurs, dans les deux cas, consiste à

aider les parties dans la formulation de leurs demandes pour les acheminer vers une

solution. Quand le differend est manifeste et inexprimé, nous avons à faire, pour M.

Guillaume-Hofrrung, à une médiation réparatrice qui peut relever d'un taiternent par la

justice ou d'utt traitement par une association. Les médiations des diférences

< dernandent une action anticipatrice, soutenue et quotidienne et souvent discrète >> (ibid.,

p.73). Une société pour se constnrire, a besoin d'intégrer ses diftrences. Cette

construction sociale implique des passerelles façonnées par un élément ou par une tierce

personne. Les médiations des différences sont la plupart du temps imperceptibles par les

acteurs eux-mànes: << c'est quand elles ne se produisent pas qu'on a I'intuition de leur

existence >> (ibid.,, p.72). A I'image des hormones, elles sont plus visibles lorsqu'il y a

dysfonctionnernent ou pathologe. La médiation se conçoit pour créer et restaurer du lien

social en dehors de I'existe,nce d'un conflit. La médiation dans cette deuxième distinction,

recouwe une dimension préventive à la difference de la médiation des diférends dont

I'action est essentiellement curative.

M. Guillaume-Hofrrung délimite aussi les propriétés de la médiation. Elle est

ternaire dans sa stnrcture ce qui la distingue d'une relation binaire caractéristique de la

négociation et de la conciliation. Elle est ternaire dans ses résultats ce qui la distingue de

la décision de justice. Même si le juge est impartial et independant par rapport au conflit,

il peut en dernier iecours tancher le differend. Consequemment, la médiation pénale

n'entre pas pour elle dans cette définition puisqu'il appartient au juge de classer ou non,

en dernier recours, I'affaire qui est lui est soumise.

Défendant des positions proches, J-F. Six (1990) définit la médiation comme ((une

action accomplie par un tiers, ente des personnes ou des groupes qui y consentent
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librement, y participent et auxquels appartiendra la decision finale, destinée à faire naître

ou renaître entre-eux des relations nouvelles, soit à préveirir ou guérir entre-eux des

relations perturbées ). J-F. Six nous dit qu'il faut abandonner la domination du << deux >>

pour permethe au renouveau de la pensée de s'appuyer sur le << ffois >>. Nous enhons dans

le troisième millénaire qui sera le début de la victoire du systerne temaire. Seul le << trois >>

peut écarter les deux millénaires < tellement binaires avec ses manichéismes et ses

volontés de réduction >>. Les << directeurs de conscience ) que sont les médiateurs, utilisent

la logique dialectique car il savent << percevoir la hoisième dimension et la mettre en valeur

là où I'on a tendance à aplatir le réel et à faire voir le monde et les êtres en deux

dimensions > (Six, 1995,p.206). J-F. Six deplore I'abus quant à I'utilisation du qualificatif

de médiateur. A propos de certains médiateurs sociaux mis en place par la mairie du l8è-"

arondissement de Paris, il ne << regrette qu'une chose, c'est qu'ils utilisent le mot

médiateur >; j'aurais préféré nous dit-il << qu'ils s'appellent du nom de conciliateurs ou

d'un autre nom, peu importe, mais pas médiateurs > (1995, p10.).

Pour J-F. Six (comme pour M. Guillaume-Hofrrung), la médiation ne se réduit pas à

la résolution des conflits. Elle est curative mais aussi préventive, dans la mesure où elle

peut intervenir avant toute manifestation conflictuelle. Rçrenant impliciteme,lrt la thèse

de G. Simmel, selon laquelle le conflit est salutaire dans les processus de socialisation et

d'une manière plus globale dans la dynamique sociale, il défend une forme préventive de

la médiation. <<l.Ious devons donc faire un pas et dire que la médiation n'existe pas

seulement dans la résolution des conflits, mais, plus encore, plus fondamentalement

qu'elle existe éminemment dans I'anticipation des conflits >> (Six, 1990, p.162). Cette

caractérisation de la médiation, comme celles des autes auteurs, se fonde sur des

principes récurrents qui participent à l'établissement et à la stabilisation des réferentiels

de la médiation. Nous proposons maintenant de les exposer et d'en discuter certains

aspects dans leurs dimensions philosophiques, déontologiques et pratiques.
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2.2Læ principes fondamentaux de la médiation

En raison des multiples conceptions qui s'expriment dans les divers champs de la

médiation, la constnrction d'un réferentiel cornmun derneure difficile. Toutefois, malgré

la diversité des conceptions sur la compétence des médiateurs et des controverses d'écoles

quant aux définitions, on peut repérer un certain nombre de principes fondamentaux.

Incontestablement, il existe une volonté commune de depasser une logique purement

informelle et d'inscrire ce mode de gestion des relations sociales dans une procédure

< déjuridicisée >>. Les différents acteurs et institutions impliqués dans les débats sur la

professionnalisation prônent aussi d'étayer letrs pratiques sur un réfererrtiel déontologique

prescrivant certains principes jugés fondamentaux.

Globalement les codes déontologiques constituent une modélisation dans laquelle

certaines dimensions de la compétence se fiouvent définies. Ces dimensions renvoient
( aux bases communes >, c'est à dire aux principes fondamentaux qui permettent de

distinguer la médiation des modes de régulation voisins. En cela, les codes déontologiques

participent à la définition du concçt de médiation en stabilisant par convention ce que le

médiateur doit ou ne doit pas faire. Ils fournissent des indications et produisent des

interdictions à I'intention des praticiens32 mais aussi, on aurait trop tendance à I'oublier,

ils s'adressent aux autres professionnels et instances légitimantes @tat, collectivités

locales...) en énonçant les engagements qu'implique I'exercice de lamédiation.

La lecture des codes déontologiques s'avère pertinente puisque ce sont des

équipements33 qui s'appuient sur des prescriptions extemes à I'individu et qui contiennent

les principaux réferentiels auxquels il doit se rapporter dans I'exercice de ses fonctions. En

ll A titr_e d'exerryle, on peut citer l'article 13 du code déontologique de I'association Accord de Stasbourg.
Il stipule qu'en cas de manquernent aur règles déontologiques, le bureau de I'association porura prononcer
des sanctions à I'encontre du nÉdiateur. Le CNM se veut encore plus précis puisqu'il prévoit h Juspension
de I'agrernent d'exercer et la radiation.

" Conrne le soulipe J.-Y. Trepos (1996, p.49), <r l'équipement est ce dispositi{, liant penionnes, choses et
actions selon une certaine loi, dans lequel les partenaires acceptent d'investir et à propos desquels ils
s'accordent >>.
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complément de nofre connaissance de ce champ, nous tenterons donc de repérer les

principes directeurs et la nature des règles contenues dans ces codes, dans la mesure où

nous posons comme hypothèse que ces prescriptions traduisent de maniere explicite les

principaux réferentiels de la médiation.

En effet, I'analyse de differents codes déontologiques (Centre National de la

Médiation, Association pour la Promotion de la Médiation Familiale à Paris, Accord à

Strasbourg, Duo-Viri à Metz, Emergence à Thionville) fait apparaître la centralité de

certains réferentiels. Les règles qui se rapportent au médiateur sont beaucoup plus

nombreuses que celles qui se rapportent à la procédure ou aux médiés34. A la lecture de

ces codes, il ressort que la médiation est moins systématisée par les règles qui s'appliquent

à la procédure que par les impératifs que le médiateur doit respecter. Autrement dit, si I'on

retient comme clé de lecture ces codes déontologiques, il apparaît que c'est la manière

dont le médiateur conduit la médiation qui définit en premier lieu ce mode de régulation.

Classiquement, la procédure de médiation comporte diverses étapes relativement

formalisées où les médiateurs reçoivent separément puis conjointerne,lrt les parties en

conflit. n existe évidemment de multiples variantes (mediation directe, médiation

indirecte...), mais les objectifs dans les différentes phases de la médiation consistent, tout

en identifiant précisément les récriminations, d'amener les parties à signer ou à s'engager

explicitement sur des compromis fondés sur des règles d'equité qu'ils auront dégagées de

leurs discussions3s (principe d'équité). Ces derniers doive,nt trouver eux-mêmes les

solutions à leurs accords puisque le médiateur n'est pas un arbitre mais une tierce

personne qui contribue à la prévention et à la résolution des differends (principes de

neutralité et d'impartialité). La promotion des modes de saisine fondés sur le volontariat

s Il est certain que les codes de déontologie ne s'adressent qu'indirectement aux usagenr de la médiation
mais on peut reperer quelques règles qu'ils sont tenus de respecter personnellement. Ils doivenÇ par exemple,
s'engager << à ne rien faire qui puisse nuire à I'independance et à la nzutralité du médiateur eVou de la
médiation > (Article 15 du code du CNM). Ils ont aussi la possibilité de renoncer à tout moment à la
médiation s1 ds çhanger de rnédiateur. On peut suprttoser que c€s obligations sont surtout rap'pelées oralement
par les médiateurs puisqu€ les codes ne précisent pas concrèteænt leurs rnodalités d'application" et ne sont
pas validés par écrit par les rnediés.

35 Pour nne présentation détaillée des procédures de médiation voir les Favaux de J-P. Bonafe-Schmift(lgg2)
et de P. Milburn (2000).
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(principes de responsabilisation et de libre adhésion) est un hoisième principe essentiel

qui permet de susciter le consentement mufuel des médiés et de favoriser la restauration

du lien social.

A) Contestation de la toute puissance de la rèsle juridique et principe d'fuuité

La médiation est traversée par une volonté de redéfinir les modalités d'action et les

principes traditionnellement défendus par les professions établies, notamment les

professions judiciaires. Le jugement d'un litige ne le résout pas pour autant, il peut même

selon la doctrine de la médiation s'envenimer. La décision judiciaire a pour conséquence

d'entraîner I'insatisfaction d'au moins I'un des protagonistes pour lequel le conflit subsiste

(Apap, 1990, p.633). De surcroît, au cours de la procédure judiciaire, les parties tenteront

d'obte,nir, au prix quelquefois d'arguments fallacieux, le maximum de satisfaction: le

prévenu atténuant sa responsabilité, la victime recherchant la sanction la plus sévère en

acculant son adversaire.

Les médiateurs ne doivent pas s'appuy€r sur une rationalité juridique pour favoriser

des relations équilibrées. Ce sont leurs qualités humaines d'écoute et leur capacité à rendre

la communication possible qui font leurs compétences. Plutôt que de recourir au droit

positif, il est indispensable de faciliter l'émergence des normes produites par les personnes

en situation de médiation36.

Idéalement, la logique de la raison juridique ne doit pas se substituer à la logique

auto-productive de règles élaborées par les intéressés. La légitimité des règles se fonde non

pas sur I'existence d'rute normativité externe (loi ou jurisprudence par exemple) mais sur

des processus résolutifs endogènes et individualisés qui permettent aux interessés de

s'accorder sur une partie ou sur I'ensemble des élânents qui les opposent. Comme le

rappelle J-P. Bonafé-Schmitt en empruntant les concepts de J. Habe,l:nas: la rationalité

procédurale basée sur la participation et la communication inte,nsive doit se substituer à la

3t Le médiateu pzut le cas échéan! préciser aux parties qu'ils peuvent benéficier de conseils juridiques, mais
ne doit en aucun cas prodiguer lui"mêrne ces conseils (Article 4 du code déontologique de I'association
nationale pour la promotion de la rnediation familiale APlvtr).

73



rationalité substantielle qui est basée sur la toute puissance du droit érigé en vérité absolue.

Autrement dit, il ne s'agit pas de mettre un terme au conflit en s'appuyant sur I'ensemble

des règles juridiques mais de promouvoir, par la participation des interessés, les règles

d'équité. Ces règles d'équité se définissent donc comme les règles de <justice > qui font

sens pour le médié. Elles peuvent être éloignées des règles de droit puisque c'est d'abord

I'objectivation de ce qui paraît < juste )) pour le médié qui constitue le point d'ancrage de

ce tlpe de normativité. Le < juste >> n'est pas conçu à partir de la légalité mais des

représentations subjectives, c'est à dire de I'esprit de justice des interactants. Cette

première caractérisation de l'équité nous conduit à nous arrêter un instant sur ses

principaux fondements pour en expliciter la nature et I'articuler à son contexte de

déclinaison, en I'occurrence celui de la médiation.

De fait, l'équité peut aller au delà de ce que prescrit la loi, notamme,lrt quand ses

principes comblent les lacunes du caractère trop général du droit positif. Elle atténue aussi

certains effets de son application surtout quand elle est top rigide. Ce sens de l'équité est

proche de celle d' Aristote qui souligne qu'elle represente une amélioration de ce qui est
juste selon la loi. Le philosophe grec insiste à la fois sur le caractère limité des lois

humaines et la possibilité pour les hommes d'yrernédier en corrigeant la loi37.

37 Aujourd'hui en philosophie et dans les auhes sciences humaines, le concept d'équité est $rtout discuté à
partir des travarD( de J.Rawls. Pour lui, le sens de l'équité relève de la manière d'organiser la coopération
sociale selon des principes de justice qui tiennent coryte des éventuelles disparités ente les rnembres d'une
même sociéte. Ces principes de la justice tels qu'il les définit peuvent se coryrendre à tavers ce propos.
< L'idée principale est la suivante: quand un certain nornbre de personnes s'engagent dans une entreprisé de
coopération nnrhrellement avantageuse selon des règles et donc inposent à lew liberté des limites nécèssaires
pour produire des avantages pour tous, ceux qui se sont soumis à ces restrictions ont le droit d'espérer un
engagement sernblable de la part de ceur qui ont tiré avantage de leur propre obéissance. Nous n'avons pas à
tirer profit de la cooperation des autes sans contepartie équitable. Les deux principes de justice définissent
ce qu'est une contrepartie équitable dans le cas des institutions de la stuctue de base. Ainsi, si le système est
juste, chacun recewa une contrepartie équitable à condition que chacun (y corryris lui-même) coopère. n
(1997, p. l42). Les deux principes de justice auxquels fait Éférence J.Rawls dans son texte sont les
suivants ;1) Toute persorure a un droit égal à I'ensemble le plus étendu de libertés fondamentales qui soit
conpatible avec I'attribution à tous de ce même ensemble de libertés (principe de la liberté égale). 2) Les
inégaliæs dans la repartition des avantages socio-économiques ne sont justifiées que si d'une part:
- elles contibuent à arnéliorer le sort des rnembres les moins avantagés de la société (principe de différence);
- et si, d'aute part elles sont attachées à des positions que tous ont des chances équitables d'occuper (principe
d'égalité des chances).
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( L'équitable, tout en étant juste, n'est pas le juste selon la loi,

mais un correctif de la justice légale. La raison en est que la loi est

toujours quelque chose de géneral, et qu'il y a des cas d'espèce pour

lesquels il est impossible de poser un âroncé général qui s'y applique

avec rectitude. Dans les matières, donc, où on doit nécessairement se

bomer à des genéralités et où il est impossible de le faire correctement, la

loi ne prend en consideration que les cas les plus fréquents, sans ignorer

d'ailleurs les erreurs que cela peut entraîner. La loi n'en est pas moins

sans reproche, car la faute n'est pas à la loi, ni au législateur, mais tient à

la nature des choses, puisque par leur essence màne la matiere des

choses de I'ordre pratique revêt ce caractere d'irrégularité. Quand, par la

suite, la loi pose une règle générale et que là-dessus survient un cas en

dehors de la règle générale, on est alors en droit, là où le législateur a

omis de prévoir le cas et a peché par excès de simplification, de corriger

I'omission et de se faire I'interprète de ce qu'eût dit le législateur lui-

même s'il avait été présent à ce moment, et de ce qu'il aurait porté dans sa

loi s'il avait connu le cas en question.>> (Ethique à Nicomaque,hvreY,

chapitre 14,ll37 b l0)

Aristote nous rappelle que les dispositions légales ne peuvent être conçues avec une

entiere justesse, leurs genéralités les rendent forcément insuffisantes. Les principes

d'équité sont des principes qui pondère,nt les dispositions légales et peuvent aussi être des

réponses nouvelles que ces dispositions n'auraient pas prévues. L'équité bouscule d'une

certaine maniere << I'universalité > ou plutôt la dimension generale de la loi puisqu'elle

exprime I'idée qu'il n'est pas possible d'ordonner universelleme,nt des rapports sociaux

avec harmonie à partir de la seule légalité.

En médiation, l'équité pose la question du juste qui peut être appréciée dans sa

conformité avec la loi mais celle-ci peut aussi êfre considérée coûtme insuffisante pour

réguler les rapports sociaux. Les règles d'equité peuvent màne s'opposer aux règles de

légalité. Ce qui constitue une difficulté majeure, surtout pour les tenants d'un juridisme
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absolu, c'est que les règles d'un accord équitable, bien qu'elles soient justes aux yeux des

parties et du médiateur peuvent êhe considérées comme des interprétations erronées voire

comme des dispositions proscrites du point de vue juridique. Autrement dit, les règles

d'équité peuvent contredire la stricte application de la loi. Ordinairement le médiateur n'est

pas censé ignorer la loi, mais sa complexité la rend forcément inaccessible au profane du

droit qu'il est. Les interactants de la médiation en raison notamment de cette

meconnaissance (ou de la connaissance partielle de la loi), recourent nécessairement aux

règles d'équité, c'est à dire aux règles qui leur semblent justes (ou les moins mauvaises)

pour régler un conflit. Dans cette perspective, on soulignera avec J-P. Bonafe-Schmitt que

la médiation crée un droit vivant et évolutif plutôt que fondée sur des normes légales qui

sont fixées et ne tiennent pas toujours compte de I'environnernent social.

Il faut toutefois préciser que les principes d'équité ne sont pas seulement attachés à la

fonction de médiation mais sont effectifs dans les décisions de justice. Ils ne s'appuient pas

toujours sur les seules lois puisque les appréciations qui en découlent se fondent aussi sur

des évaluations subjectives des sifuations traitées. Plus concrètement, le juge est

quelquefois amené à < corriger > la légalité en rete,nant par exemple les circonstances

atténuantes d'une infraction. Pour ne prendre qu'un exemple, en 1998 un juge français (le

juge Magnaud) avait alors fait la une de la presse en refusant de condamner pour un vol

une mère de famille dans le besoin38.

Il nous semble que c'est surtout la connaissance de la règle jrnidique qui distingue le

juriste du médiateur dans I'application des principes d'équité. On pourrait

schématiquement dire que le prernier applique des règles d'équité en connaissant les règles

légales alors que le second n'a pas a priori ce même niveau de connaissance de la légalité.

Idéalement I'un met en accord les exigences du droit avec les exigences de sa conscience

morale3e, l'autre met en accord son sens de la justice avec au mieux des reperes juridiques

3t L'équité ici peut ête définie corrlne rme maniàe d'humaniser le droit , autement dit elle est << une justice
tenpérée par I'amour >> selon la définition d' Aristote dans la rnesure où le juge fait preuve de compassion à
l'égard de I'accusé.

" Sa décision est toutefois cadrée par le réferentiel juridique puisqu'en rendant des décisions de justice les
juges créent des précédents susce'ptibles de suites décisives sur les interprétations futures.
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incarnés sous forme de vulgate. Toute proportion gardées sur ce point, la figure du

médiateur est proche de celle du juré d'assises puisqu'on n'attend pas de ce dernier qu'il se

prononce en fonction de la stricte application de la loi mais en fonction de son intime

conviction et de sa conscience morale. La recherche d'équité oblige d'une certaine manière

le médiateur à considérer certains aspects sociaux des conflits qu'il a à traiter ur prenant en

compte les interêts, les besoins, les valeurs, les difficultés, voire les souffrances du médié.

On pourrait dire que la méconnaissance du droit par les médiateurs et les médiés contribue

à créer les règles d'équité et leur laisse donc une large latitude de réponses possibles.

B) Du principe d'indépandance au principe de neutralité

L'inde,pendance personnelle et institutionnelle sont des prescriptions tansversales

que I'on retrouve de manière récurrente dans les codes déontologiques. En médiation le

tiers n'est ni juge, ni arbitre, c'est à dire qu'il ne doit pas imposer son point de vue aux

parties. Son autorité est limitée à les aider à dialoguer sur les éléments du différend et à

instaurer un climat communicationnel favorable aux échanges et à la compréhension

reciproque. Institutionnellement, cette independance se traduit surtout par I'absence de

tutelle d'une instance extérieure qui aurait droit de regard et d'intervention sur la

médiation. Le médiateur ne doit donc pas exercer une activité incompatible avec sa

mission et possède le pouvoir de refuser ou d'accepter une médiation, eu égard à sa liberté

de conscience et à la nature des relations qu'il peut entretenir avec les médiés. Il ne doit

pas ( se soustraire aux règles d'indépendance et de neutralité au moyen d'une

interposition de personnesoo >> et êfie, nous disent les experts comme J-P. Bonafe-

Schmittal ou J-F. Six, des avocats ou des < grands freres >> confondant leur rôle avec celui

du plaideur. L'independance personnelle et institutionnelle est une des qualités que le

æ Article 2l du code déontologique du Cente National de la Médiation

nt Poru J-P. Bonafé-Scbmitt < cela inplique de la part du médiateur, à la fois qu'il fasse preuve de
distanciation mais aussi de décentration par nrpport à ses propres représentations et valeurs et celles des
acteurs en présence dans le processus de médiation. En ce sens, la réussite du processus de médiation depend
en grande partie de la posture du médiateru qui doit faire preuve d'une certaine irryartialité, favoriser
I'instauration d'rm climat de confiance, aider à la mise en cuvre de processus coopératifs pour la recherche
de solutions consensuelles aux problèmes posés >> (doc. ronéo pl3).
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médiateur doit avoir pour affirmer son impartialité. Autrement dit, l'impartialité participe

à garantir une certaine neutralité du médiateur, ce qui nous conduit à distinguer ces deux

principes.

Incontestablement, il existe une forte proximité sémantique, voire une synonymie

entre ce concept de neutralité et celui d'impartialité. I^a neuhalité est souvent rapportée à

I'impartialité dans les définitions du dictionnaire (voir par exemple, celle du Larousse).

Nos observations nous font dire que les médiateurs utilisent aussi ces deux concepts de

façon indistincte, mais que parmi les règles des codes deontologiques des médiateurs, on

retrouve souvent des prescriptions qui se rapportent à l'un ou I'aufre de ces principes. Ces

deux objectifs participent à spécifier les degrés d'implication et les limites de I'intervention

du médiateur en situation.

L'impartialité se décline autour de I'independance du médiateur par rapport aux

acteurs et aux conllits qui lui sont soumis. Pour garantir son impartialité le médiateur ne

doit pas exercer des activités professionnelles et extra professionnelles qui sont

incompatibles avec son travail de médiation. Par exernple, il ne peut pas être impliqué

directement ou indirectement dans un differend entre un bailleur et un locataire alors qu'il

est I'employé de ce bailleur. Même s'il se pare de sa neutralité, les médiés pourraient

remethe en cause son impartialité et suspecter que la confidentialité des propos ne soit pas

garantie. En fait, la garantie de l'impartialité passe par un certain nombre de contraintes

présentes dans les fonctions des médiateurs. L'impailialité regroupe en quelque sorte les

< incompatibilités >> d'exercice de la fonction de médiateur. C'est à partir de ce principe

d'impartialité que certaines fonctions (policier, juge, avocat...) sont alors jugées

inappropriées polr I'exercice de la médiation.

Quant au principe de neutralité il est cornmun de rappeler qu'il vise à éviter les

attitudes d'évaluation des médiateurs à l'égard des mediés. De manière générale, la

neutalité peut se définir comme une attitude que les médiateurs adopte,lrt pour éviter de

prendre partie pour l'un des médiés sur les responsabilités du differend. Les fonctions de
juger, voire de négocier sont expliciternent proscrites, quelle que soit I'opinion que le

médiateur peut avoir de la situation (Centre National de la Médiation). Il doit donc
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s'intenoger sur son implication et ne pas profiter de sa position pour avantager I'une des

parties. Son engaganent à l'égard des médiés doit donc être équilibré dans la mesure où

ses objectifs ne visent pas à définir leurs responsabilités individuelles.

Le médiateur représente une figure de I'expert du compromis. Si I'on s'appuie sur

une définition courante de I'expertise, on pourrait dire que le médiateur, à I'image de

I'expert, se situe d'une part dans une relation d'extériorité par rapport au conllit qui lui est

soumis (impartialité). D'auhe part, il fonde sa pratique sur le souci d'occuper une position

de neutralité par rapport arD( propos rapportés par les médiés. Ce double positionnement

par rapport au conflit et par rapport arD( persorures est I'un des principes fondamentaux qui

est diversement décliné dans les réferentiels de la médiation. Toutes proportions gardées,

nous pourrions ajouter que le médiateur, tout comme I'expert au sens où nous I'entendons,

s'efforce de constater des faits, c'est à dire qu'il entend, à I'aide de ses outils conceptuels

et de ses instruments, définir la réalité observée. Ce constat (porn le médiateur, on parlera

d'analyse de sifuation) peut alors être utilisé comme une alternative qui permettra à un

autre interlocuteur de prendre une decision, en I'occurrence le médié. En médiation,

I'expertise du médiateur est en quelque sorte mise à la disposition des médiés. En se
parant de son impartialité et de sa neutralité, cet expert du compromis suggere des

solutions qui n'ont toutefois pas un caractère décisionnel.

Si le concept d'impartialité ne se prête pas fondamentalement à un questionnement

plus approfondi dans la mesure où il s'apprécie notamment e'n fonction du degré

d'indepordance professionnel du médiateur, le principe de neutralité est par contre plus

complexe à appréhender. Les comportements sociaux sont souvent évalués de manière

plus ou moins conscientes à partir des normes et valeurs liées à I'appartenance sociale et à

tous les traits consécutifs de la socialisation (familiale, scolaire, sociale...) ou comme le

dit P. Bourdieu, à notre habitus. Autrernent dit, la difficulté d'echapper aux processus de

comparaison sociale entre le médiateur et les médiés constitue une véritable enfrave à

I'application de ce principe. Le médiateur peuÈil renonc€r consciemment à ses croyances,

à ses attentes, à se désincarner socialement ? Il est difficile de repondre par I'affirmative

sans tomber dans I'angélisme apologétique. Par contre, une réponse négative participe à
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relativiser ce principe et à concevoir de façon plus plausible les actions liées à ce mode de
régulation sociale. Il permet d'en poser les limites et d'en interroger la nafure.

En effet, les attitudes de neutralité peuvent fiès vite trouver leurs limites, quand par
exemple, des médiateurs sociaux ont à gérer des actes qui relèvent de la petite

délinquance. Même si I'application stricto sensu de la neutralité conduit le médiateur à
considérer I'inwaisemblable comme probable, - puisque le caractère auto-productif des
décisions prises par les parties en conflit conduit à considerer la singularité des situations
de médiation - la réËrence à la norme ou le rappel à I'ordre recèlent implicitement ou
explicitement une forme de jugernent socialernent voire juridiquernent repréhensible.

Nous avons tendance à oublier que les injonctiàns implicites ou explicites à se conformer
aux règles de civilité et de sociabilité exprimées dans les objectifs de médiation sociale
permettent difficilement aux médiateurs de respecter ce principe. Comment renforcer la
cohésion sociale sans considerer la nécessité d'établir, mâne de maniere consensuelle, des
accords basés sur des valeurs socialement dominantes pouvant néanmoins être rejetées par
un certain nombre d'individus. Il est patent que la normativité sociale construite dans la
relation médiateur(s/médiés, au même titre que la norrrativité juridique, comporte une
certaine prévisibilité dont la variabilité oscille e,ntre le respect des règles sociales les plus
communément admises et le souci de ne pas remettre fondamentalement en cause I'ordre
établi. Indubitablement, la médiation renferme une invitation au conformisme social ou
autrement dit à une rationalité du raisonnable.

La médiation est fondée sur un paradoxe : en même temps elle sollicite les agents
sociaux à se situer dans la norme (respect d'autrui, règle de bie,nséance, de sociabilité) tout
en affirmant que cette sollicitation déroge à ses principes de neutalité. Quand les objectifs
de cohésion sociale cohabitent avec I'affirmation de ce principe, l'équilibre semble
precaire. La stabilisation pourrait être concevable à la condition, soit de se dispenser de
tels objectifs (et donc de se montrer indifferent aux tansgressions sociales), soit
d'abandonner ces principes ernpathiques (c'est à dire de récuser I'auto-production

normative des panies en conflit). L'abandon des objectifs de restauration des lie,ns sociaux
quant à lui, comporte le risque de fransformer la médiation en un simple lieu d'écoute et
donc d'êfre au mieux une instance de soutien psychologique des mediés. Inversement le
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renoncement au principe fondamental de neutralité inscrirait la mediation dans un mode

de résolution de conflits basé sur la confrontation antagoniste des intérêts qui la situerait

donc dans une configuration semblable à celle de la justice: si le juge se doit d'être

impanial, il cesse d'être neutre quand il statue dans une affaire puisqu'il désigne un

coupable et un mis en cause. La médiation deviendrait alors un mode de régulation qui,

même si elle ne s'appuie pas sur un mode juridicisé de règlement de conflits, serait

échafaudée sur une normativité incarnée par le médiateur.

C) Le principe de responsabilisation

La responsabilisation des intéressés est de nofre point de vue le hoisième principe

fondamental de la médiation. Il permet notamment de differencier la médiation avec

d'autres formes de résolution des differends. Les décisions dans les procédures d'arbitrage

et de jugement ânanent d'une tierce personne alors qu'en médiation, on a I'habitude de

dire qu'elle ne doit ni imposer son point de vue, ni défendre I'une des parties. Au

contraire, elle doit s'appuyer sur leur responsabilité individuelle et les considérer cornme

de véritables acteurs pouvant touver des solutions à leur conflit. Dans les codes

deontologiques, ce principe de responsabilisation renvoie, pil exemple, aux règles

concemant le fait que les médiateurs doivent encourager les médiés à participer à la

définition des conditions de la médiation. Responsabiliser reviendrait donc à permettre à

un individu d'exercer sa redponsabilité individuelle. Cette affirmation mérite que nous

nous y attardions pour êfre plus amplement discutée.

Etymologiquement le concept de responsabilité renvoie à la capacité de répondre de

ses actes, celui de responsabilisation introduit en plus une action et un acteur ; une action

puisqu'il s'agit d'accomplir un acte et un acteur puisque cet accomplissement suppose la

prése,nce d'un tiers qui facilite ou rend possible le fait d'ête responsable. Dans cette

acception < ête responsable )) ne renvoie ni à un stafut professionnel (on dit par exemple

qu'untel est responsable d'atelier), ni à un auteur qui s'est rendu coupable d'un méfait

(d'un accident de la route par exemple), mais à I'idée d'une capacité à réfléchir sur les

conséquences, les implications et les raisons de son propre comporte,ment. En même
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temps, cette idée nécessite la prise en compte d'autrui puisque ces raisons, conséque,nces et

implications lui sont aussi rapportées, c'est à dire qu'elles le concernent directement ou

indirectement. Etre responsable suppose que I'individu se pose la question ou que

quelqu'un lui pose pow répondre de ce qu'il a fait ou de ce qu'il avait I'intention de faire

(si on considàe que I'intention est un acte). De même répondre implique qu'il y ait un

interlocuteur qui puisse entendre la réponse. Cet interlocuteur est toujours présent à moins

que la dite reponse soit limitée à une simple introspection où I'individu dialogue avec lui-

màne. Le paradigme juridique n'est pas en contradiction avec ce sens étymologique dans

la mesure où la présence de I'interlocuteur peut être représentée par la figure du juge. En

médiation, I'aute ne se défrnit donc pas par son statut hiérarchique mais par la situation

interactionnelle.

Si la notion de responsabilité sous tend qu'autrui est toujours présent, celle de

responsabilisation introduit une dimension supplernentaire car elle présuppose I'existence

d'un tiers supplémentaire qui agisse sur mes propres capacités à intégrer mon sens de la

responsabilité. Autrernent dit, ma responsabilité ne peut se concevoir sans I'existence

d'autrui mais son exercice n'implique pas forcément I'existence d'rur tiers, alors que I'acte

de responsabiliser ne peut pas s'e,nvisager sans ce tiers. De nofre point de vue, le terme de

responsabilité reste très marqué par son acception juridique, alors que celui de

responsabilisation relève plus de la sphere éducative. Responsabiliser consiste, par I'action

d'un tiers, à permettre à un individu d'e,nvisager ses devoirs futurs. Il signifie que les

médiateurs mettent en æuwe une pédagogie de la responsabilité, qu'ils déclinent un certain

nombre de moyens pour faire accéder à la responsabilité. Cette responsabilisation implique

de leur part un ensemble d'attitudes qui vise à créer les conditions d'un engagement

individuel des médiés. Ce principe ne conceme donc pas que les médiés, face à la nécessité

de prouver leur engagement dans la régulation de leur conllit, mais rappelle que le

médiateur joue un rôle actif dans la stimulation de cet engagement. Eu égard à la lecture

des codes deontologiques, le principe de responsabilisation apparaît en médiation très lié à

la question du pouvoir. n est d'une certaine manière son confre poids puisque

responsabiliser c'est donner un espace de jeu à l'autre et lui laisser une certaine latitude

dans son action. Ce rôle ne s'exerce donc pas par le pouvoir que le médiateur aurait sur le

médié mais sur sa restitution et son affrrrnation comme principe directeur de I'action.
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La médiation réaffirme en effet l'autonomie du sujet, sa liberté à confronter

< librement >> sa subjectivité à celle d'autrui. Elle repose sur une figure enchantée du lien

social. La confrontation des individus n'est pas permanente et pour construire des accords

durables entre les hommes, ils peuvent s'en remetffe (au contaire de la philosophie

hobbesienne) à leurs propres ressources et non déléguer à une figure transcendantea2

(Léviathan, Etat, ou encore figure humaine de dieu) la régulation de leurs differends. Dans

le prolongement de la responsabilisation des médiés, la libre adhésion, dont elle est I'une

des conditions, affirme I'indçendance individuelle du sujet et sa capacité à se déterminer

volontairement. Elle signifie notamment que ce principe n'est pas imposé par la loi, mais

qu'il est le résultat d'une démarche consciente et formelle qui intègre en prernier lieu

I'engagement des interlocuteursa3. Conséquemment, I'absence de sanction quant à la non-

adhésion d'une ou des parties au projet de mediation consolide ce principe. Les médiés ne

sont pas contraints de repondre de leurs actes comme ils le feraient dans le prétoire

judiciaire. Ils s'inscrivent dans une démarche où I'engagement individuel prime sur

I'injonction qu'un ordre juridique pourrait rendre necessaire, sinon obligatoire. Ce n'est

donc pas la crainte de la sanction qui les motive à dialoguer, mais la necessité de

considérer autnri comme un interlocuteur. AfTirmer la responsabilisation comme principe

directeur permet de reconnaître aux médiés un certain pouvoir, celui au moins d'agir sur

une situation conllictuelle par le choix d'une procédure singulière.

En fait, le médiateur agit sur deux versants à la fois; il crée donc les conditions pour

permettre aux parties d'être en capacité de repondre à autnri et il les conduit à mieux

adopter leur sens de la responsabilité. Il introduit une temporalité moins liée à un passé -

dans la mesure où il ne s'agit pas de savoir < qui est responsable >> selon I'acception

a2 Le pouvoir de I'Etat consistera alors, pour T.H. Hobbes, à réduire toutes les volontes humaines qui se
défient les unes aux autres par I'irposition de règles representant la volonté de la majorité. Autrement dit,
plutôt çe de régler eux-mêmes leurs interêts et leurs diftrends, les homres doivent s'en remettre au
souverain (l'Etat) qui représente I'incarnation de la volonté générale. Le princrpe de responsabilisation est
peut être le principe qui monte le mieu:r que la médiation n'est pas fondée sur rm collectif abstrait mais sur
la valorisation de I'initiative individuelle.

* De multiples prescriptions déontologiques, en amont et durant la médiation, se rapportent à ce principe.
Par exerryle, le code déontologique de I'association Accord de Strasbourg précise dans son article I et 3 que
la mise en æuwe de la rnediation est soumise à I'accord de I'ensemble des parties et que l'élaboration àes
solutions relève de lew seule décision.
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juridique - qu'à un futur fondé sur le devoir agir. Fixer ce terme dans son acce,ption passée,

c'est le rapprocher de son acceptionjuridique à l'instar de I'enquêtejudiciaire où il s'agit

de rechercher le responsable des faits constatés. Inhoduire cette dimension ternporelle dans

la réflexion est ici pertinente dans la mesure où le paradigme juridique est en effet

prioritairement fondé sur l'évaluation des responsabilités antérieures. Dans la logique
juridique, les actes precedent l'évaluation de la responsabilité, alors qu'en médiation ils

sont aussi envisagés dans une perspective présente et future. Par exemple, les fonctions

accusatrices stricto sensu d'un juge se construisent sur ce tlpe de temporalité et moins sur

les intentions futures ou les nouveaux devoirs des personnes. Il s'agit plutôt de déterminer

le niveau de responsabilité en terme juridique (avant tout consacré par I'article 1384 du

code civil) où << chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son

fait, mais encore par sa négligence ou son imprudence* >. Les médiés, pour reprendre

I'acception étymologique, doive,nt certes repondre de leurs actes, mais ces actes sont aussi

à appréhender dans le cours des négociations et dans les decisions qui pourraient être prises

par eux-mêmes. A la dimension causaliste vient s'ajouter la dimension prospective sur

laquelle pourra être appréciée a posteriori lapertinence de I'engagement individuel. Quand
ils repondent de leurs actes, les médiés sont la plupart du temps absortés par une logique

qui consiste à remonter des effets (objet du conflit) au( causes (raisons du conflit). Le

conce'pt de responsabilisation invite par contre à ne pas se focaliser sur ce tlpe de

raisonnement et à inverser cette logique, c'est à dire à réfléchir sur les actes toujotrs

susceptibles d'être des causes (ou en cause) en projetant les effets qu'ils peuvent avoir sur

autrui. A cet égard la responsabilisation recouwe au moins deux figures, celle d'une part

qui consiste à se déclarer responsable (au sens étym.ologique) de son passé, et d'autre part,

celle qui vise à construire sa responsabilité à venir ou dans l'avenir (conscience

rétrospective et conscience des conséquences). Philosophiquement, la responsabilisation

est en quelque sorte une épreuve de la responsabilité face à un auûrri susceptible lui-même

de repondre de ses actes et de discuter les miens. On peut dès lors affirmer que

sociologiquement elle représente une figure de sociabilité et constitue une notion fortement

* Cet article est lui-même proche du sens étymologique de la responsabilité puisqu'il s'agit de répondre de
ses actes à l'égard d'autrui.
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marquée par sa dimension relationnelle qui implique lacapacité des individus à s'identifier

au moins partiellement à autrui.

Pour clore ce point, il convie,nt d'ajouter que ce principe de responsabilisation dans

le cadre de la médiation est une garantie à l'élaboration et à la perennité des accords

puisqu'il est censé être consûuit et motivé rationnellement par les parties. La

responsabilisation des parties est source, en I'absence de coercition, d'une stabilisation des

accords. Elle devient donc un vecteur indispensable pour arguer de I'effectivité et de la

pertinence des modes de résolution extra-judiciaire des conflits. Dans le cas contraire, où

I'adhésion ne serait qu'acceptation imposée sans réel engagernent des parties, il est

difficile d'imaginer que I'exécution des accords puisse connaître une issue favorable.

2.3 conclusion

Les principes de médiation sont en quelque sorte des garde fous qui contribuent à

contenir les effets des jugements sociaux. Ils tendent à ecarter le parti pris ideologique, les

préferences personnelles et les préjugés de classe des médiateurs dans leurs inclinations à

metEe en avant les valeurs du groupe particulier auquel ils appartiennent. Gardiens d'une

éthique de la discussion" ils encadrent les débats en intégrant des règles de procédures et de

positionnements individuels des médiateurs, tout en reconnaissant explicitement les

besoins mutuels des médiés. Ces principes concourent en même terrps à écarter les

modèles trniversalistes de justice, incapables d'intégrer le pluralisme des valeurs et des

nonnes qui se manifestent dans les interactions conllictuelles. Toutefois, une lecture trop

rigide de ces principes (notamment du principe de neutralité) contribuerait à occulter les

rapports sociaux véritables en taisant, sous les traits du dialogue réciproque, les formes de

domination qui peuvent s'exprimer entre les interactants atu( ressources sociales,

culturelles et symboliques forcément differentes. Cette lecture bourdieusienne de la

médiation peut ici s'avérer utile pour celui qui pourrait croire que l'égalité des principes

enfraîne une égalité de fait. On a I'habitude de justifier le refus de certains médiés à

s'engager dans une dânarche de médiation par des raisons liées à la situation conflictuelle

(complexité de I'affaire, désir de maintenir le conflit) ou par les dispositions des individus
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(mauvaise foi, rancæur, absence de volonté...). Or on peut poser comme hlpothèse, d'une

part que ces explications doivent être élargies à I'environnement social des interactants,

d'autre part on peut supposer que certains d'entre eux préfèrent ne pas se retrouver dans

une situation où ils savent que leurs ressources (à tort ou à raison) ne leur permettent pas

d'aborder les négociations dans les meilleures conditions. L'appartenance sociale, la

position économique, les convictions politiques autant que les déterminations

psychologiques sont des vecteurs d'appréciation ou de depreciation sociale de la situation

de conflit. Mêrne si le contenu de la négociation n'est pas totalement independant du statut,

le principe d'équité45 a le mérite de réduire cet aléa. On peut parier que dans ses modalités

pratiques il interroge les principes d'égalité et de légalité pour aussi envisager de

considerer d'autres règles de justice (engagement, règles de proportionnalité, de

réciprocité...). Eu égard à ce principe, la médiation n'est pas seuleme,lrt un mode de

régulation, mais aussi une procédure qui vise l'émergence de décisions en principe

partagées et fondées sur un sens de la justice large où l'égalité des satisfactions I'emporte

sur l'égalité des rétributions.

L'ensemble des principes que nous venons d'exposer au cours de ce chapitre

constituent des points cruciaux sur lesquels se focalisent les arguments relatifs à la

professionnalisation de la médiation. On dira, par exernple, que tel professionnel ne pourra

pas être -en position de médiateur en raison : de sa partialité institutionnelle (médiateur

employé par un bailleur agissant auprès de locataires); de sa neuû:alité (iuge qui doit

prendre une decision et désigner un coupable); du caractere discordant en terme de

responsabilisation (travailleur social qui re,pond administrativement à un droit de I'usager).

Il est patent que ces principes nourrissent les débats sur la necessité ou non de penser la

nt Nous profitons de cette occasion pour préciser qu'il est difficile d'apprécier les conceptions de
l'équité des médiateurs à partir des contenus des accords écrits (protocole d'accord). Ce corpus se révèlerait
inôùitablement insuffisant puisque d'une part il manifesterait, en vertu du principe de responsabilisatiorl
beaucoup plus les conceptions des médiés que ceux des médiateurs. D'aute part, l'inclination à respecter le
principe de neutalité conduit ces médiaterus à favoriser I'expression de ces mêmes conceptions des médiés
plutôt que les leurs. Définir les conceptions de lajustice à travers une lecture du contenu des accords n'est
donc pas suffisant ; au mieruc si I'on considere que le respect du principe de neutralité n'est jamais
entiàernent effectif, cetûe lecture permet seulement de saisir certaines règles d'équité que des nÉdiateurs
pourraient (l'erryloi du conditionnel s'irryose) partager avec les rrediés. Ces règles d'équité peuvent mieux
être appréhandées à partir d'rur examen des attitudes, des appréciations et des positionnements des
rrÉdiaæurs dans lews interactions avec les médiés : interviews et observations.
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médiation en terme de métier autonome ou de fonctions attachées à des professions

établies. Dans le chapitre qui suit nous proposons de metfre en exergue les principaux

éléments relatifs aux débats sur la professionnalisation de la médiation et d'explorer les

diverses conceptions de la compétence qui s'en dégagent.
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Chapitre 3

Les concept ions de la compétence en médiat ion

La médiation est envisagée comme une réponse pertinente pour gérer les modes de

sociabilité et tend à s'institutionnaliser dans divers domaines : politique de la ville, famille,

justice... Malgré ure amorce de reconnaissance en matière civile et pénale, les rares textes

officiels demeurent évasifs sur les compétences requises pour exercer les fonctions de

médiateur dans ces differents champs d'application. De surcroît, le foisonnement des

pratiques se réclamant de la médiation re,nforce cette indétermination institutionnelle sur

les questions de compétence et de qualification des médiateurs.

La question de la compéte,nce en médiation demeure pourtant, I'une des

préoccupations récurrentes qui traverse les débats chez les specialistes et les praticiens de

ce mode de régulation sociale. Doit-on se limiter à promouvoir des actions citoyennes en

favorisant la participation des individus à la régulation des relations sociales ou doit-on

créer un nouveau métier qui permethait à de futurs médiateurs d'être professionnellement

reconnus? Ce tlpe d'interrogation nous conduit à envisager la question de la

professionnalisation sous forme d'une schématisation représentée par quatre conceptions

idéal-typiques de la compéte,nce: une conception pragmatique, une autre atfibutive, une

troisième spécialisée et enfin une dernière que nous qualifions de professionnelle.

Mais avant de développer ces differents points, il convient de rappeler que dans

cette contribution, nous analysons la compétence à partir de I'idée que ce sont les

principales ressources mobilisées < lorsqu'il s'agit de faire la preuve de ce que I'on sait

faire dans une situation donnée et que l'on sait bien le faire >> (Trepos, 1996). Elle est

alors davantage envisagée comme le produit d'une constnrction sociale visible dans ses

manifestations que coilrme I'ensemble des savoirs guidés par une segmentation theorique
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préalablernent posée (tpe de savoir être, de savoir-faire...). Les discours sur la

compétence (les < faire-savoir >) sont, de nofie point de vue, indissociables des

définitions operatoires qui ne verraient qu'un e,nsemble de savoirs mobilisés par des

individus en situation de travail. Nous nous interesserons donc aux processus de

production de la compétence telle qu'elle est qualifiée par divers agents impliqués dans le

débat. Ces agents peuvent eux-mêrnes, être des expertsa6 de la médiation et participer à

leur manière, à la consolidation et à la sffucturation de ce mode de régulation.

3.1. La conception pragmatique

L'approche pragmatique de la médiation est vue sous I'angle de la

déprofessionnalisationaT et celui de la proximité sociale. Elle repose avant tout sur la

capacité des habitants à se mobiliser et à créer des relations nécessaires à la recomposition

du lien social. Ce sont expressânent les qualités naturelles des médiateurs qui sont mises

en avant. Les mfiiateurs sont < intuitifs >> et peuvent, grâce à leur expérience et à leur

image dans le quartier, devenir de véritables rassembleurs. Chez les défenseurs les plus

achamés de cette approche, la professionnalisation ne sert pas waiment la médiation mais

surtout les centres de formation qui y trouvent un intérêt économique et symbolique.

L'exemple de la mobilisation des habitants

Le modèle pragmatique de la médiation s'appuie essentiellernent sur des

compétences édifiées par I'expérience vécue et par le savoir empirique des médiateurs.

Elles s'acquiàent moins par une formation spécialisée ou par des connaissances

ernpruntées à une formation initiale que pax une confrontation expérientielle de terrain.

Dans ce modèle la qualité des médiateurs ne s'apprécie ni sur leurs connaissances

theoriques du conflit (droit, psychologie, sociologie ...), ni sur leurs capacités à mettre en

* Nous considérons que les productions savantes érnanant des théoriciens de la médiation doivent ête
intégrées à I'analyse des pratiques (Trépos, 1992, p.l6). Ces théoriciens sont de véritables agents de
socialisation qui produisent des abstractions et des formalisations et contribuent à alimelrter le savoir des
médiaæurs.

nt Pour J-P. Bonafe-Schmitt (1996), la professionnalisation de la médiation" particulièrernent visible dans les
diftrentes expériences américaines enferrne ce mode de régulation dans un formalisnæ proche du modèle
judiciaire.
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æuwe des méthodologies rigoureuses d'intervention, mais sur leurs savoir-faire

empiriques. Mêrne s'il existe souvent une initiation intra-muros à la médiation dispensée

par des organismes de formation spécialisée, on remarque aisément dans cette approche

I'existence d'une rhétorique < deprofessionnalisante >> de la médiation. Cette médiation

est assurée par des bénévoles issus des quartiers ou de plus en plus, par des médiateurs

rémunérés au statut prêcaire (C.E. S., Contrat Emploi Jeunes...). Les objectifs visent à

favoriser la restauration du lien social et la réappropriation des modes de gestion des

conflits par les habitants. La formation qualifiante est considérée comme secondaire. Ce

sont les qualités naturelles des médiateurs (tolérance, écoute, capacité de

compréhension....) qui sont mises en avant pour justifier leurs compétences. Par exemple

les expériences emblématiquesas de Lyon et de Valence s'appuient sur un modèle où

lhabitant (usager potentiel) d'un quartier devient lui-même un intervenant actif dans les

modes de régulation sociale. Ces deux projets reposent sur les capacités des individus en

conflit (des parties) à régler leurs differends et sur la désignation d'un membre de la cité à

assurer une fonction de médiateur. Pour J-P. Bonafé-Schmitt, les médiateurs sociaux

<doivent être choisis parmi les differentes communautés présentes sur le quartier afin de

favoriser les relations entre ces dernieres. [...] Il ne s'agit pas de créer de nouveaux

professionnels de la régulation sociale, mais des lieux de médiation que pourraient

s'approprier les habitants dans le cas de médiation de quartier > (1990, p.2). Selon lui, la

rémuneration de nouveaux professionnels dans la gestion des rapports sociaux, ne permet

pas de restaurer du lie,n social, mais au contraire développe le lien marchand (Colloque

sur la médiation du 19 nove,nrbre 1997 à Thionville). <<Lamédiation en permettant la

reconstitution de lieux de socialisation participe aussi à la rernise en cause d'un modèle de

régulation sociale æré sur <da délégation >> (Colloque régional Rhône-Alpes 1992). I-es

parties peuve,nt même devenir à leur tour médiateur dans un conflit où elles ne sont pas

impliquées. Nos observations montrent d'ailleurs que plusieurs médiateurs, anciens

usagers satisfaits par les résultats de la médiation, proposent leurs propres senrices pour

être recrutés dans des associations de quartier. Les usagers ne sont pas considérés comme

s Les projets de Lyon et de Valence qui servent de rrodèles à d'autres expériences (Marseille, Grenoble,
Strasbourg, MeE...) s'ordonnent autour de modalités de fonctionnernent relativement semblables et surtout
visent la mêmÊ finalité: restaurer le lien ro"6l dans les quartiers dits difficiles en favorisant la
réappropriation des conllits par les habitânts. Se reporter à I'analyse corryarative ente ces deux projets et
plus globalement enEe médiation sociale et conciliation civile ( Bonafé-Schmitg 1997, Ben Mrad 1997).
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des concurrents mais de véritables acteurs possédant un droit d'enftée dans cet espace de

résolution des conllits et plus globalement dans ces modes de régulation socialeae.

L'objectif dans cette conception de la compétence n'est pas d'avoir << des notables >> mais

de préserver un climat social <ùabité d'un idéal de tolérance et d'ouverture aux autres >>

(Apap, 1990, p.$\.

La compétence s'apprécie à partir de la reconnaissance sociale acquise par les

médiateurs sur leur terrain d'intervention. Cette approche pragmatique fondée sur une

légitimité sociale pour reprendre la formulation de J-P. Bonafé-Schmitt, développe une

action de proximité et un certain rejet du formalisme institutionnel (notamment

judiciaire). Elle s'appuie sur I'idée de réappropriation des modes de gestion des

sociabilités par les habitants. Ce principe permet, selon les partisans de cette approche, de

re,nforcer les solidarités sociales et de créer des lieux de sociabilité dans les zones

fortement urbanisées. Le médiateur est un régulateur < naturel > représentatif du quartier

en termes de tranche d'âge, de sexe, voire d'ethnie. L'objectif primordial est de

responsabiliser les individus et de leur permetfre de se positionner comme de réels acteurs

sociaux. Globalement, cette médiation est aussi conçue comme un instrume,nt de

prévention des actes d'incivilité et de délinquanceso.

3.2. La conception attributive

Avec l'approche pragmatique, I'approche athibutive représente, de nofre point de

vue, I'autre figure opposée à la professionnalisation des activités de médiation. Elle est

composée de professionnels amenés à utiliser la médiation dans le cadre de leur

profession. Ces agents revendiquent compétence et savoir-faire pour résoudre les conflits

et plus globalement améliorer les relations sociales entre les personnes. Ils considerent

que la médiation fait partie de leurs attributions et constitue une modalité ordinaire de

aeles enseignements de J-Y.Trepos (1996, p.33 ) concemant I'effet des dispositifs participatifs des politiques
sociales conterryoraines se vérifient ici, puisque << I'usagp-amateur >> se voit restauré en position d'expert.

5o Nous tenons ici à préciser que ce point de rnre de J-P. Bonafé-Schmitt conceme la médiation sociale et non
la nrcdiation familiale.
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leur mode d'intervention. La médiation est alors définie cornme une fonction qu'ils

remplissent de manière plus ou moins occasionnelle. Leur opposition à la

professionnalisation de la médiation se fonde sur la défense de leur territoire

professionnel. Certains psychologues, magistats ou tavailleurs sociaux considerent que

la médiation fait partie de leurs attributions. Ces professionnels dûment labellisés

invoquent une légitimité professionnelle pour affirmer leur droit à investir ce champ

d'intervention de la régulation sociale.

L'exemple des magistrats

En raison de leur formation et de leur expérience professionnelle, certains

magistrats nous disent, à travers divers articles publiés dans les revues spécialisées, qu'ils

sont les plus aptes à assumer les responsabilités et les fonctions de médiation. Pour eux, la

médiation ne doit pas être une alternative à la justice, mais s'intégrer dans un cadre

juridique afin d'éviter les dérives d'une justice informelle et consensuelle basée sur une

vision spontanée de la régulation des litiges.

La médiation peut être prise en charge par des médiateurs autres que les magistrats

mais néanmoins désignés et contrôlés par eux. Les médiateurs doivent être sous I'autorité

d'un magistrat pour intervenir sur un differend de nature civile ou penale. L'intervention

du juge est considerée comme un acte hautement symbolique. Pour les petits litiges il peut

toutefois mandater un médiateur qui est lui-même un professionnel du champ auquel

appartient le conflit et non un professionnel de la médiation. Dans cette perspective,

I'auxiliaire de justice (sorte de juge subsidiairQ comme l'assistante sociale ou le

psychologue est un médiateur potentiel à la condition que le juge puisse lui-même

désigner ou susciter la mfiiation. En dernier ressort, le juge possède ( une frousse à

outils > qui lui pennet, selon les tenants de cette approche, d'avoir une compétence qui

depasse la simple intuition ou la seule expérience professionnelle.

Les conditions d'exercice de la médiation ne doivent pas éluder le rôle

incontournable des magistrats. La division des fonctions et I'affirmation de I'autorité du

juge dans la hiérarchie judiciaire sont les deux thématiques récurrentes des magistats à
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l'égard de la médiation et plus globalement à l'égard des pratiques exha-judiciaires du

havail social. Ces conceptions renforcent le discours de distanciation en tentant de

maintenir I'espace de la médiation sous la tutelle de la justice, seule alternative possible de

la complémentarité professionnelle. Qu'elle soit assurée par des travailletrs sociaux ou des

intervenants n'appartenant pas au corps de la magistrafure, la médiation est tolérée à la

condition d'être sûrrcturellernent maintenue à un niveau de subordination par rapport au

travail solennel des magistrats. Cette volonté de I'appareil judiciaire à maintenir des liens

de subordination avec d'autres professions se retrouve dans les rapports que les magistrats

tentent de mainte,nir avec les modes haditionnels d'intervention sociale.

Cette tendance professionnelle des magistrats à l'égard des métiers du travail social

est particulièrernent visible dans la justice des mineurs. P. Milburn (1996, p.l0) montre

dans ce contexte de cohabitation entre travailleurs sociaux et magistrats que la décision

judiciaire renvoie à << des lignes de tension professionnelle > à I'intérieur et à I'extérieur du

corps de la magistrature. Le juge peut rappeler par les decisions qu'il prend son

independance et son autorité à l'égard de ses confrères - particulièrerne,nt vis à vis des

procuretrs porteurs d'une conception répressive - et à l'égard des tavailleurs sociaux.

Pour P. Milburn, ce sont les juges pour anfants, proches d'une conception éducative de

leur rôle, qui sont paradoxalernent, les plus en retrait des préconisations des travailleurs

sociaux. Ces magistrats privilégient, par contre, I'adhésion des parents à la mesure qu'ils

entende,nt prendre. Dans ce contexte précis, P. Milburn pense que les ûavailleurs sociaux

occupent une position de < subalternes dans cette hiérarchie judiciaire >>.

Analpant lui aussi les relations entre travailleurs sociaux et magistrats dans le

<< champ socio-judiciaire > (l'expression appartient à I'autew, ce champ est composé

d'éducateurs auprès du tibunal, d'enquêteurs sociaut, de travailleurs sociaux intervenant

en médiation pârale...), J. Faget confirrne ces constatations et dégage des logiques de

confrontation de ces professiormels. Les rivalités se mesurent à I'aune des stratégies

antagonistes propres aux magishats et aux travailleurs sociaux. Il existe une véritable

compétition entre le juge et le travailleur social pour le contrôle de la réalité. Les rivalités

bien moins marquées que celles de < I'idéologie du gand refus > des années 70, ne se

passent pas pour autant dans la transpare,nce et I'unité. Magisfrats et fravailleurs sociaux
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s'évertuent selon 1ui5l, chacun à leur manière de faire valoir leur point de vue sur la réalité.

Les habitus professionnels font qu'il est difficile pour les prerniers de << se dégager d'une

démarche axée sur la contrainte >> et pour les seconds <<d'une démarche de tlpe

reparation/liberation > ( Faget, 1992, p.36).

Par ailleurs, les magistrats ne peuvent rester insensibles au débat, dans la mesure où

la légitimité de la médiation se fonde pour la plupart de ses partisans sur des valeurs

d'efficacité et de citoyenneté qui ne seraient pas symbolisées par la justice52. Ces modes

de régulation sociale et plus particulierement de résolution de conflits extra-

juridictionnels peuvent être perçus comme une remise en carxie de la hiérarchie juridique,

susceptible de bousculer les praticiens de cette institution, surtout que la médiation

redéfinit une autre conception à la marge de la justice. Elle désigne plus ou moins

clairement un espace vide que les professionnels, coûrme les magistrats, ne peuvent pas

occuper en raison même de leur position de juge. Elle révèle en même temps les carences

institutionnelles notamment, les << échecs > du judiciaire quant à son efficacité dans la

résolution des petits conflits de masse. Globalement, la recherche de légitimité des

activités de médiation s'appuie sur une remise en cause des métiers et des professions

issus principalement du champ judiciaire et du champ socio-éducatif. Le travail social

subit e,n effet lui aussi un sort comparable. Jugé mal-adapté pour combathe efficacement

tl Pour J. Faget, les habitus entre ces deux chanps professionnels sont très disparates. La < logique binaire >
de type loildroit, caractériserait I'environnernent professionnel du magistrat.. Traversé par un sentiment
d'independance, celui-ci aurait un goût prononcé pow l'autoritarisme et pour le secret. Dans la < logique
plurielle > du tlpe nomrc/technique caractérisant les travailleurs sociaux on observe des conportements
teintés d'irrespect pour les irrpératifs légaux, une tendance à faire de la rétention d'informations et à
invoquer coûte que coûte le secret professionnel. Cette separation des logiques rend conflictuelle la
cohabitation de ces deux agents.

t2 Iæ mode de justifrcation rhétorique de la médiation s'ordonne autour de son opposition à I'appareil
judiciaire, jugé dans plusieurs domaines inefficace La médiation est le plus souvent définie corlme une
procédure qui favorise, au contraire de la justice, le dialogue par la restitution du conllit aux interessés. En
terme d'efficacité, les effets aggravants des décisions de justice sur les parties sont souvent avancés.
L'intervention de la justice dans un diftrend de voisinage par exenple, fait dire aux médiateurs sociaux que
le problème non seulement n'est pas résolu, mais aggravé. Comme nous I'avons développé dans le l"
chapite de la preurière partie de note thèse, la rigidité du système judiciaire, notamment au niveau de la
procédure est évoquée portr ne pas dire dénoncée par les promoteurs et les experts de la médiation (cf. Partie
I chapiûe I de noûe travail, J. Fage! E. Le Roy, J-P. Bonafé-Schmitt) qui s'attardent à démonûer les
innovations qu'apporte cette forrne de résolution de conflit. Dans les conflits de la vie quotidienne, les
procédures pénales doivent globalement ête écartées pow préserver les rapports sociaux (Apap, 1990).
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les processus d'exclusion dans les quartiers, il fait I'objet de critiques de la part de

médiateurs et d'experts de la médiation @en Mrad 1998).

En résumé, les détracteurs d'une professionnalisation de la fonction de médiation

proviennent donc de deux catégories fons differentes. Ils s'opposent à cette

professionnalisation tantôt pour des raisons liées aux effets d'une marchandisation des

rapports sociaux, tantôt pour des raisons liées à la nature des compétences des métiers

déjà existants. La réfutation du modèle professionnel ne signifie pas, par exemple, que

ces conceptions convergent vers une même définition de la médiation. J-P. Bonafe-

Schmitt défenseur d'une approche pragmatique de la médiation sociale (1993 [a], p.1),

dénonce par exemple les << atfibutivistes > qui << s'arrogent le titre de médiateur >. Cette

appropriation abusive du qualificatif de médiateur génère une confusion supplémentaire à

la visibilité des pratiques. Cette dénomination, nous dit-il, < doit être réservée aux

instances de médiation proprement dites, c'est à dire les organisations ou les personnes

qui exercent une activité de médiation à titre principal, mais en dehors de leur pratique

professionnelle >>.

3.3. La conception spécialisée

Tout en maintenant les cadres de référence des métiers existants, il convient pour

certains auteurs de specialiser sinon de preparer les membres de ces métiers aux

techniques de la médiation. Entre approche attributive et approche professionnelle, ce

modèle intermédiaire que I'on peut qualifier de spécialisé êmerge progressivement dans

les débats actuels sur les questions de professionnalisation de la médiation. Dans ce

modèle, à la différence de I'approche atffibutive, la formation qualifiante initiale est

considerée utile mais insuffisante pour exercer les fonctions de médiateur. Autrement dit,

I'appréciation des compétences en médiation est subordonnée à la nécessité d'intégrer des

cormaissances supplémentaires. Les compétences nécessaires à la pratique de la médiation

ne sont pas inherentes, comme dans le modèle athibutif, à un métier ou à une profession

déjà établis, mais s'acquièrent grâce à une preparation supplémentaire. L'idée est de

renforcer les savoirs des professionnels par un enseignement specifique. La mfiiation est
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envisagée non pas coûrme une profession à part entière qui s'appuierait sur un corps de

connaissances autonome (à I'instar du modèle professionnel), mais serait un outil

suppléme,ntaire au service d'un cadre réferentiel qui lui préexisterait. Considéré comme

une fonction transversale, I'ensemble des professionnels concernés doit, selon les

partisans de cette approche, intégrer ce mode de régulation sociale soit dans leur

formation initiale, soit dans le cadre de leur formation continue. Il s'agit à partir des

formations qualifiantes initiales de mettre en place des enseignernents spécifiques à la

médiation, à I'image de certaines formations d'animateur technicien de l'éducation

populaire de la jeunesse (BEATEP option médiation sociale)s3. En assumant leur fonction

traditionnelle d'animation socio-culturelle, ces professionnels de I'action sociale peuvent

dans le cadre de leur formation se spécialiser au( fonctions de médiateurs.

L'qemple des trmtaillanrs sociaux

C.Collin, auteur d'un rapport de recherche (1996) pour I'Education nationale sur

la professionnalisation de la médiation sociale, souligne la nécessité d'intégrer dans les

métiers du travail social des amenagements au niveau des conte,nus afin de les adaper à

l'évolution des besoins sociaux. Cette thèse sur la nécessaire acquisition d'une technicité

élargie rejoint les analyses de N. Boubaker (1996) pour qui la médiation ne doit pas être

une profession à part entière, mais doit conduire les métiers du travail social à se

transformer et à intégrer ces nouveaux savoir-faire e,n < compétences enseignables >>. Il lui

apparaît plus judicieux d'infroduire des modules de formation dans les métiers existants

que de créer des postes de médiateurs (Collin, op. cit., p.56). Pour C. Collin, la médiation

sociale n'est pas un nouveau métier mais une fonction transversale. Subséquemment, il

convient d'apporter une formation complémentaire aux professionnels de I'action sociale

qui, dans le cadre de leur fonction, sont amenés à jouer un rôle de médiateur. Eu égard

aux transformations voire à I'aggravation des problànes sociaux, certains métiers du

travail social (conseillere en économie sociale et familiale, moniteur-éducateur, éducateur

53 Concernant I'exercice de la médiation familiale par les avocats, P. Bonnoure-Aufiàe (lggZ,p.z}7)défend
cette position ; dans le milieu d'avocats nous dit-elle, << la spécificité est maintenant reconrue dans de
nornbrzuses matières et au contaire, ofte une garantie. Il existe des << certificats de specialisation > :
pourquoi pas celui d'avocat rnédiateur >r.
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specialisé...) constituent, pour elle, un vecteur solide pour exercer les fonctions de

médiateur social (ibid., p.73).Ce rapport signale le caractère prématuré d'une éventuelle

création de diplôme national uniquement axé sur la mediation (ibid., p.78). A la rigueur,

un nouveau diplôme de type CAP d'agents d'accueil dans les quartiers difficiles peut être

envisagé pour permettre, évenfuellement aux femmes-relais de niveau scolaire peu élevé

d'accéder à une reconnaissance professionnelle et de sortir de leur stafut precairesa. La

création d'un diplôme de médiateur social serait selon l'auteur une etreur, puisque les

formations qualifiantes du travail social pourraient, avec quelques aménagements de

contenus, re,pondre aux exigences de cette fonction professionnelle. C. Collin a même

recensé les savoirs et les savoir-faire qui pourraient faire l'objet d'un enseignement dans

les programmes de formations qualifiantes existantes.

La mediation dans cette approche constifue en quelque sorte une <( plus-value >>

professionnelle qui contribue à une diversification sinon à une adaptation des

compétences des professionnels labellisés dans des domaines aussi divers que I'accueil

dans les adminishations, I'intervention dans les quartiers fragilisés ou encore la résolution

exfra-juridictionnelle des conflits familiaux. Les travailleus sociaux se formeraient à ce

mode de régulation sociale pour renforcer leurs compétences dans les modes de prise en

charge des usagers. A l'image de leurs collègues qui auraient suivi une formation à

I'analyse systémique, ces professionnels labellisés investiraient un nouvel espace de

compétences. Sans pour autant se qualifier de médiateurs, ils contribueraient à enrichir les

conditions de leur exercice professionnel.

3.4. La conception professionnelle

Pour les défe,lrseurs de la professionnalisation de la médiation le maître-mot est

qualification. Les compétences dans le modèle professionnel de la médiation se fondent

e,n effet sur une qualification sanctionnée pax un diplôme acquis dans un organisme de

s Avec toutes les précautions d'usage, puisque C. Collin pose plusieurs conditions pour la création de ce
diplôme, notarnment I'existence de moyens financiers plus conséquents pour sortir des processus de
précarisation de ces fonctions, et I'intoduction d'une plus grande polryalence dans ces fonctions (accueil,
conduite de proj ets...).

97



formation spécialisée (institut privé, université, association nationale...). Cette formation

relativement longue, prepare le médiateur à exercer ses futures fonctions afin qu'il

maîtrise affectiverne,nt, intellectuellement et techniquemeirt les actes de médiation.

L'enseignernent des savoirs académiques doit en tout cas précéder I'exercice de I'activité.

Les compéte,lrces sont ici liées à des connaissances didactiques et professées par des

spécialistes et des professionnels de la médiation.

La structuration de la profession passe par I'institutionnalisation perceptible à

travers l'établissernent d'organisations qui se chargent de créer des modes normatifs de

I'exercice professionnel (codes déontologiques et charte des médiateurs). Il s'agit pour

les candidats à la professionnalisation, coûlme dans le modèle des professions médicales

et juridiques, d'exetrcer une activité intellectuelle et socialernent valorisée mettant en

æuwe un savoir spécialisé scientifiquement reconnu et une déontologie formalisée par un

code. Il s'agit aussi d'occuper un espace professionnel devant être doté d'une forte

légitimité et faisant I'objet d'un monopole, Toutes ces caractéristiques qui définissent la

profession au sens anglo-særon du terme - au contraire du sens courant en France où le

mot renvoie indistincteme,nt à métier et à profession - visent à créer un espzrce

professionnel independant et socialement visible. La professionnalisation serait un

processus selon lequel un corps de métiers tend à s'organiser sur le modèle des

professions établies (Chapoulie, 1973, p.69). L'aspect dynamique de la

professionnalisation recouwe << I'ensernble des statégies collectives (associations,

militants) par lesquelles un groupe professionnel revendique plus d'autonomie, le

monopole de l'activité et le contrôle de son exercice, c'est à dire, la transformation de

I'activité en profession et donc I'amélioration de son statut social >> (Trousson, 1993,

p.laQ. L'issue de cette professionnalisation correspond à I'accomplissement et à la

réussite des conditions essentielles qui définissent la profession: acquisition d'une

compétence liée à un savoir reconnu, existence d'une reconnaissance institutionnelle de

cette compétence, attribution d'un statut atur mernbres du groupe (Glasman,1996, p.69).
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L'exemnle d'une association professionnelle : Le C.N.M.

Le Centre National de la Médiation (CNM) est I'association qui défend avec le plus

d'acharnement une conception professionnelle de la médiation. Il est I'organisme qui

exprime < ce qu'est et doit êhe la médiation >>s5. Les compétences, dans cette conception,

s'acquièrent par la possession d'un savoir dispensé par des études relativement longues et

par la reconnaissance d'une autorité rarêfiêe. < L'amateurismet6 >> (tensions avec le

modèle pragmatique) ou < la récuperation de la médiation par d'auhes professions >>

(tensions avec le modèle athibutif et le modèle spécialisé) sont considerés comme une

penrersion voire comme un danger dans ce mode de résolution et de préve,ntion du conflit.

La nécessité d'établir un code deontologique et une charte de la médiation se révèle dans

ce modèle indispensable. L'existence d'une association professionnelle, se voulant

nationale, la formation fondée sur des savoirs spécifiques, et l'établissement de règles de

conduite et de contrôle formalisé dans le code de la charte nous rappellent fortement la

référence aux professions judiciaires et médicales.

La mission du CNM est de réaliser une codification de la profession de médiateur.

Elle instaure un ensemble de règles normatives sur le champ d'intervention des

médiateurs et sur les comportements attendus en situation professionnelle. Le CNM

<<joue un rôle très complet, il contribue à la régulation du milieu et constitue une sorte

d'observatoire de la médiation en drainant des informations et en orchestrant la réflexion,

en symbiose avec la Maison de la Médiation et I'Institut de Formation à la Médiation >

(Guillaume-Hofrrung, 1995, p.lz$. L'institut de Formation à la Mediation (IFM) est,

corrlme son nom I'indique, le centre d'enseignement de cette institution. Il permet

d'assurer une formation en deux ans complétée par une formation continue à la

médiation et de forrrer des professionnels qui pourront par ailleurs choisir d'être

55 Fornmlaire de présentation du CNM

tr Sur ce point M. Guillaume-Hofrung, pense que <<l'exercice de la médiation requiert des qualités solides
qu'on ne possède pas de manière innée. Il ne faudrait pas raisonner à propos de la médiation comme on a
longterrys raisonné à propos des affaires ou de I'adrrinistration: cela ne s'apprend pas, on a naûrrellement ou
non la << bosse des affaires >>, le sens de lorganisation et I'autorité. Les grandes écoles de corrunerce et I'ENA
enûe autes, sont là pour dérnentir ce qæe de raisonnernent. Or les nrediaterus mal forrres sont réellernent
dangereux > (op.cit., p.1 l2).

99



bénévoles57. Il existe aussi le REM (Réseau Européen de la Médiation) qui promeut les

principes de médiation proches de ceux du CNM. Sa philosophie se fonde sur une critique

radicale des approches américaines de médiation intégrant une forte dimension

communautaire et dont les influences se reftouvent e,n France dans le modèle pragmatique

du projet lyonnais. Cette institution, tout comme le CNM, est présidée par J-F Six.

L'instifutionnalisation demande une mise en ordre permanente et une délimitation

d'un territoire où seuls ceux qui sont admis pourront jouir de cet effet

d'institutionnalisation (systèmes organisationnels, visibilité sociale, contrôle des

compétences, habifus professionnels...). Les outils esse,ntiels de cette mise en ordre

senrblent dans le cas du CNM être le code déontologique et la charte des médiateurs. Ils

sont << les deux jambes nécessaires pour avanc€r en médiation >> et << fonnent les deux

bras, tous les deux indispensables pour pétrir la pâte et faire un vrai pain de la médiation >>

(J-F Six, 1995). Les proclamations récure,ntes que font J-F. Six ou M. Guillaume-

Hofrrung (iusqu'en 1997 pour cet auteur), sur I'existence de la charte et du code

deontologique du CNM visent à positionner cet organisme professionnel comme le

détenteur le plus sérieux du label < médiation >>.

Les professionnels comme les psychologues, les travailleurs sociaux ou les

magistrats ne peuvent, selon eux, revendiquer ni I'appellation ni un niveau de

compétences requis pour un tel travail. Dans cette conception, le travail du psychologue

est décrit comme une intervention visant à scruter le symbolique aux depens du réel. Il est

dommage, considère J-F. Six, de limiter la médiation pour une famille à <<des 'tête-à-

tête", plus ou moins jrurtaposés, à des entretiens de nature uniquement "psy''; ce qui

risque d'ailleurs d'amener des régressions infantiles de cette famille, de I'enclore sur elle-

même >> (ibid.,,, p.72). Pour les persormes souffrant de troubles psychiques, les

apitoiernents sont, pour J-F. Six, le principal moye,n pour exprimer leurs douleurs. Le

malade cherche la plupart du ternps à se poser en victime et se place en conséquence en

position de dominé dans sa relation au psychologue. Alors que dans la médiation, cette

position de I'interlocuteur est proscrite et ne peut être admise. Le médiateur doit depasser

tt A I'image de médecins oeuvrant dans les associations caritatives.

100



le discours pour scruter les silences et êûe attentif aux demandes inexprimées (ibid,

p.136). Il ne doit pas se substituer au travail du psychologue et réciproquement. De

même, la qualité de juriste en reftaite ou d'assistante sociale ne suffit pas selon M.

Guillaume-Hofrrung pour exercer une fonction de médiation(op. cit., p.ll2\.

La définition de I'espace professionnel dans cette approche s'appuie sur la

revendication de qualités specifiques, issues d'un champ disciplinaire autonome que serait

celui de la médiation. Elle renvoie les professions voisines à leurs logiques internes,

considérées de toute façon au mieux comme un apport partiel, mais non sufEsant. Cette

définition s'appuie sur le code déontologique et la charte qui participent au travail de

manifestation de la compéte,nce, surtout quand elle se double d'un travail

d'authentification. Dans le comité de direction du CNM (en1997), organisme à I'origine

de la rédaction de ces deux docume,nts (code et charte), apparaissent des intellectuels et

des personnalités (René Rémond, Alain Minc, Michel Rocard, Simone Veil..). Comme le

souligne J-Y. Trepos (op.cit., 1996), I'effet de plaque souvent matérialisée à I'entrée d'un

bâtiment, pour des professions coûrme les avocats et les médecins, permet une économie

d'investissement rhétorique de légitimation. Pour étendre son propos nous pourrions

parler d'effet de < plaquette >>. La liste de ces personnes figurant dans diverses brochures

du CNM atteste en effet de la crédibilité professionnelle et garantit le caractère

respectable et honorable de I'institution qui se charge d'édicter les principes éthiques

d'une activité en voie de professionnalisation. Nous avons réellernent à faire ici à une

visibilité de la compétence puisque la désignation de ces experts scientifiques, moraux ou

professionnels relativement médiatisés, certifie le sérieux et le bien fondé de cette

institution. En même ternps, la variété de ces personnes marque I'independance politique,

religieuse et idéologique, nécessaire à la légitimation d'une instance en devenir

professionnel.

Nous avons exposé dans cette tentative de distinction les conceptions dominantes de

la médiation. Il est patent que chaque pratique de médiation conduit à une lecture plus

complexe et à des situations plus enchevêtées. Iæs expériences de médiation sont

souvent façonnées e,n fonction d'un contexte singulier lui-màne produit d'un ensemble de

facteurs situationnels et humains: sensibilité des acteurs du projet, exigences
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institutionnelles, contexte local... La compréhension des processus de professionnalisation

peut néanmoins être interrogée au regard de cette ébauche conceptuelle et n'esquive en

rien les recherches nécessaires et plus systématiques sur d'autres manifestations de la

compétence en médiation. Un tavail d'investigation unpirique nous permettra sans aucun

doute d'enrichir, voire de deconsfuire cette modélisation que nous avons edifiée à partir

des discours savants de la compétence en médiation. En maintenant nofre posture

compréhensive, nous proposons dans la prochaine partie de ceffe thèse d'aborder cette

dimension ; celle de I'expérience vécue des praticiens de la médiation. Mais avant de

traiter cette question, il convie,nt de nous intéresser aux débats et enjeux que renferment

ces différents positiorurements par rapport à la compétence.
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Chapitre 4

La médiat ion un espace hétérogène de la compétence

3.1. Médiation et segmentation professionnelle

Concernant la problématique de la compétence, il nous a senrblé nécessaire non

seulement de monfrer les prétentions des professions et métiers établis (les activités au

sens de J-P. Bonafé-Schmitt), mais aussi les débats et les enjeux qui se deroulent au sein

des instancesss de médiation. Dans notre tærinomie, ces instances de médiation

renvoient à ce que nous appelons le modèle pragmatique et professionnel , alors que

les activités de médiation correspondent au modèle attributif et spécialisé de la

compétence. Nous avons volontairernent subdivisé les conceptions de compétence en

quatre pôles pour montrer que les tensions et les justifications des differents

positionnements sur la question de la professionnalisation concernent non seulement les

professions déjà labellisées, mais aussi les conceptions internes à la médiation. Les quatre

positions renvoient chacune à wre manière différente de revendiquer seule ou avec d'autres

une expertise en terme de compétence.

tt Pour J-P. Bonafé-Schmitt, les instances de médiation se distinguent par la nature de I'intervention du tiers
limitée à aider les parties à houver elles-mêrnes les solutions à leurs accords. Ces instances æuvrent
pleinement à la résolution du conflit et ne sont puls au service d'autes missions. Les activités de médiation
quant à elles, sont dépendantes d'une activité professionnelle (policiers, magistats, travailleurs sociaux). Ces
professionnels se lirnent à une activité mais << ne sont pas des nædiateurs ; dans la mesrue où lew statut et le
sens profond de leur mission ne sont pas coryatibles avec cette fonction (Bonafé-Schmitt, 1993 [b], p.D$.
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corrpétences co[lme
pratique innovante et spécifique

GRAPHIQUE DES VECTEURS DE COMPETENCES ENMEDIATION

Conception attributive

Conception professionnelle

Conception spécialisée

compétences liées à un métier
ou à une profession labellisée
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L'étude de la médiation ne peut être amputée de ses débats institutionnels et de ses

enjeux professionnels. Les diverses attitudes face à la professionnalisation nous

renseignent aussi sur les rhétoriques de justification et de dénonciation. Les principes émis

par les discours savants ne sont pas seulement juxtaposes mais aussi imprégnés des

discordances qui les traversent. Dans ce contexte de professionnalisation, la dérnonstration

de la compétence se fonde tout autant sur I'affirmation de savoirs singuliers et exclusifs

que sur la confrontation des diverses conceptions concemant le statut du médiateur.

Les agents se réclamant de I'approche pragmatique de la médiation appuient en

partie leurs justifications sur des critiques adressées aux professions et métiers déjà

établisse et sur le refirs d'adherer à une conception professionnalisante de la médiation.

Les professionnels labellisés, qui se rapportent à une vision attributive ou spécialisée,

orientent quant à eux leurs critiques à l'égard d'auftes professionnels authentifiés et

dénoncent une approche déjuridicisée et intuitive de la médiation. Enlin, les partisans de

l'approche professionnelle de la médiation défendent I'idée que I'exercice de cette fonction

nécessite une formation specialisée, s'insurgent contre la dérive d'une approche un peu

hop spontanée et contre ce qu'ils considàent une récupération de la médiation.

La médiation n'est pffi encore une activité autonome. A I'intérieur de cet espace, la

varië*é des perspectives contribue à une dispersion des conceptions, contrairement à une

configuration plus cohésive qui caractérise un champ professionnel. L'instabilité que

connaît actuellement la médiation genère une multiplicité de positions s'inscrivant dans un

continuum où chacun revendique une place et affirme ses compétences. Il n'existe pas de

profil-type du médiateur, les agents aux profils très differents allant de la conception

attributive à la conception professionnelle en passant par la conception pragmatique

st pou, J-p . Bonafé-scbmitt (1996 p.3) < La réalisation des "médiations rustiques" par les policiers ne
permet nullement d'accréditer I'idée que ceux-ci sont des médiateurs car on ne peut pas faire abstaction de

Lur qualité de gardiens de I'ordre public. Ils ont une fonction d'autorite et ils sont conscients, comme les

palties en conflii, que s'ils ne parviennent pas à touver une solution "négociée", ils seront amenés à prendre

une décision autoritaire >r. Le même type d'analyse peuq selon Bonafe-Schmitt, s'appliquer au:r travailletrs

sociaux qui comne les policiers ne sont pas des médiateurs << car letus statuts (ensenés dans trne hiérarchie),

leur modé de fonctionnément ne leur permettent pas d'être inpartiarx, ind€pendants, corrn€ doivent l'êhe les

médiiateurs >.
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revendiquent tous un rôle de médiateur. Nous ne pouvons pas parler d'équipement comme

le définirait J-Y. Treposn (op .cit., p.49). Les zones de tensions idéologiques et doctrinales

sont encore trop présentes pour que les agents sociaux s'accordent sur un réferentiel qui

fasse I'unanimité. Nous sommes plutôt dans une phase de consûuction de ce référentiel

dans laquelle cohabite une variété de sptànes normatifs. Ce n'est pas la rigidité de la règle

caractérisant l'équipement stabilisé qui est source de tension ici, mais la variété des

modèles en concurrence. Les différents modèles de compétence se confrontent, s'opposent,

quelquefois s'entrecroisent sans que I'on puisse dire que I'un d'eux domine cet espace

polymorphe et polysémique. La médiation est soumise à des enjeux de tenitoires, tiraillée

entre des groupes professionnels potentiellement concurrents et des approches variées. Du

possesseur d'une qualification acquise dans un instifut de formation au possesseur d'une

expérience et d'une connaissance indigène de la territorialité et du public (quartier,

voisins...), chacun affirme une légitimité en proposant une forme d'expertise de la

régulation des conflits et de la restauration du lien social. L'intérêt est grand car la

reconnaissance professionnelle nécessite de présenter une image relativement uniforme de

la médiation.

Plutôt que dans un processus de professionnalisation ne sommes nous p:rs dans une

phase de construction d'identité professionnelle ? L'engagement dans ce processus n'est-il

pas subordonné à un travail d'homogénéisation interne plus conséquent puisque tout

groupe candidat à la professionnalisation doit au moins être identifiable et faire la preuve

du monopole de son propre espace de compétences ?

La construction de << I'entre soi >> n'est pas encore achevée et I'héterogénéité interne

ne permet pas d'espérer pour I'heure une constitution consensuelle de I'identité

professionnelle. En nous appuyant sur les approches interactionnistes, nous affirmons

mêrne que ce champ de la médiation comme celui des professions établies sera toujours

composé de differents segments en compétition et en continuelle transfonnation @ucher

et Sfiauss 1992). A tavers cette lecture des controverses existantes entre les différentes

@ L'équipernent se définit pour J-Y. Trépos conrme I'ensernble des ressoruces que I'anaùeur, I'expert ou le
professionnel mobilisent pour exercer et légitinrer leurs fonctions. < L'équipenænt est ce dispositif, liant
personnes, choses et actions selon une certaine loi, dans lequel les partenaires acc€ptent d'investir et à propos
desquels ils s'accordent [..J . La rigidité de la règle, c'est bien Sr le prix de la stabilite, rnais c'est plus que
cela : c'est aussi le garant de la re,productibilité des actes ) (ibid., p.49).
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conceptions de la médiation générant une multitude de pratiques et un exercice diversifié

de la médiation, nous retrouvons en effet, ce que Bucher et Strauss définissent sous le

concept de segments. La profession ne re,pose pas, cofirme l'affirme certaines approches

fonctionnalistes, sur une homogenéité et une identité professionnelle commune mais sur un

<< conglomerat de segments >> (ibid., p. 68-69). Bucher et Shauss constatent en fait, qu'au

sein des professions, il existe des processus de segmentation qui génèrent des

confrontations, des débats et des polâniques quant aux définitions de I'activité, de ses

missions, de son champ d'intervention.... Le concept de segment renvoie à des identités

organisées plus ou moins stabilisées et en constante transformation, impliquant une

pluralité d'acteurs, de définitions de travail et de réferentiels conceptuels. Une grande

partie de leur activité correspond, selon Bucher et Strauss (ibid., p. 83), à une lutte de

pouvoir pour I'acquisition de positions avantageuses au sein de < cet amalgame flou de

segments >>. Les professions médicales apparaissent à ce titre exemplaires puisqu'elles sont

composées d'un monde héterogène et d'identités plurielles, en situation permanente

d'instabilité et traversées par des conflits symboliques et réels de pouvoir. Les dispositifs

en apparence stabilisés comme les codes déontologiques ne sont pas des preuves d'une

homogenéité interne, mais traduisent plutôt la domination de certains segments puissants

au sein d'une activité ou d'une profession (ibid., p.80). I-es segments en question ont

indubitablernent intérêt à penser la profession ou I'activité comme unifiée. Dans cette

perspective le code déontologique apparaît comme un faire-valoir qui cautionne et entérine

des pratiques dans un marché professionnel en compétition.

Cette approche segmentée de la profession n'empêche absolument pas toute idée de

compromis. Au contraire, les représentants des differents segments professionnels

élaborent explicitement ou implicitement des << e,lrtentes )) en vue de préserver une

certaine stabilité du systàne et de maintenir leurs interêts respectifs. Comme le souligne

Bucher et Strauss, les compromis peuvent aussi s'établir avec les usagers sur la définition

de certaines tâches. Nous pouvons ajouter que, dans la phase de professionnalisation, les

compromis avec les usagers sur la définition des réfereirtiels sont plutôt rejetés par les

partisans d'une reconnaissance professionnelle dans la mesure où il s'agit de montrer que

leur expertise se distingue du savoir ordinaire.
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3.2.Ln question de la formation et ses controverses

Le point d'achoppement principal de ces differentes conceptions demeure la question

de la formation des médiateurs et le rattachement ou non de leur activité à des métiers ou

professions déjà constitués. Les tensions les plus vives entre ces conceptions se sifuent

dans les oppositions manifestes entre approche pragmatique et approche professionnelle de

la médiation.

Par exemple, le Centre National de la Médiation6l défend un modèle professionnel

basé sur une formation generaliste, débouchant sur divers champs d'intervention

(international, familial, ville...). Cette formation de deux années doit êfre complétée par

une formation continue des médiateurs. Selon les représentants du CNM, le havail de

médiation exige une confrontation incessante des pratiques et des expériences entre les

médiateurs. La médiation demande une formation longue où cohabitent compétence

professionnelle acquise et qualités < d'intelligence, d'éthique et de cæur > de la part des

médiateurs ( art. 9 de la charte du CNM). J-F. Six ou encore M.Guillaume-Hofirung

respectivernent Président et ancienne vice-Preside,nte et de cet institut, reprochent aux

approches pragmatiques de dénaturer le concept de médiation et de brader la formation.

Les formes de dénonciation prennent même chez J-F Six un caractère virulent à la limite

de la calomnie. En voici des extraits : << parmi ces personnes (< les médiateurs

pragmatiques>) se glissent des escrocs et des charlatans. Plus grave: des formations de

deux fois cinq jours, par exemple, se mettent en place au terme desquelles on donne sans

hésiter un diplôme de médiateur >> (Six, 1993, p. 52). Moins corrosive, M.Guillaume-

Hofoung (1995, p.ll2) souligne que <La question de la formation de.s médiateurs est

préoccupante. Il existe une telle difference entre les entraînements à la médiation qui font

6r D'autes associations ou instituts de formation défendent la même conception quant à la durée de
formation nécessaire Inu exercer les fonctions de rnediateurs. Par exeryle, I'Association pour la Promotion
de la Médiation Familiale qui fut I'une des premières, au début des années 90, à initier des formations dans
le cadre de la Charte Européenne de formation des nÉdiateurs familiaux , adhere à une telle conception de la
formation. Iæs enseignements prévoient non seulement, une forrnation théorique et un stage pratique , mais
aussi cormne le précise le code déontologique une forrnation continue à I'analyse de la pratique. Comme le
précise J. Dahan (1999, p. ll0), les centres de formation, instituts et universités (regroupant 35 signataires )
qui ont ratifié cette charte prévoient des formations d'une durée minimals de 18 mois à 24 mois.
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les médiateurs en cinq jours et les formations en deux ans qui se développent maintenant à

partir de I'exemple de I'IFM >.

Ces tensions entre conception pragmatique et conception professionnelle du métier

n'est pas I'apanage du seul univers de la médiatiory elles sont aussi observables dans

d'autres professions comme celles, par exemple, de la police. D. Monjardet (1987, p.47-

58) constate en effet, à I'instar de nos propres observations dans le champ de la médiation,

qu'il existe deux logiques qui correspondent à des implications et à des positionnements

differents concernant le recrutement et la conception de I'information, les modes

opératoires de la professionnalité et plus globalement I'organisation interne de la

profession policiere. Lalogique de compétence, qui présente beaucoup de similifudes avec

notre modèle pragmatique, est fondée sur les qualités personnelles et I'expérience des

policiers : apprentissage ernpirique, expériences du terrain et ancienneté dans le métier.

La logique de qualification, proche de notre modèle professionnel, est quant à elle

échafaudée sur I'apprentissage de connaissances formelles, sur la maîtrise de techniques

objectivables et sur une connaissance approfondie des codes, des procédures, des

règlements qui régissent les fonctions policières. Alors que dans lalogique de compétence

on valorise I'apprentissage sur le tas en rejetant I'enseignement theorique, les tenants de

cette logique de qualification pensent, au contraire, que la formation doit rejeter

I'extrapolation singuliere des policiers pour les preparer pil une formation longue et

complète à intégrer les connaissances objectives, théoriques et genérales qui définissent le

métier de policier. Selon D. Montjardet, les différences entre ces logiques sur la question

de la formation s'expriment de cette manière :

< A l'opposé du compagnon longuement et progressivement initié
aluc ( secrets > du métier et dont ( I'art >> est tout d'expériences, le
policier qualifié est un technicien assuré d'un savoir rigoureur, précis,
non ambigu qui lui permet d'avoir prise sur tout évârement singulier.
L'un est au diplômé ce que I'autre est à l'autodidacte, et I'autodidanie ne
fait que pallier les failles du systàne de formation : si celui-ci fonctiorurait
correctement, il deviendrait inutile, ce n'est e,n attendant qu'un médiocre
pis-aller ) (p.150).
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Cette réflexion monfre qu'il existe une dualité inteme patente dans la profession

policiere, il est dommage toutefois que D. Montjardet se focalise sur les oppositions de

position, c'est à dire sur les differences enhe les logiques sans considérer les invariants de

cette dite profession. Il apparaît que la lecture dualiste du métier ne nous permet pas de

saisir s'il existe ou non des référentiels (principes, philosophie, deontologie) cofitmuns aux

policiers et en quoi ces réferentiels interviennent dans la définition du métier. Les logiques

intermédiaires et les positions enchevêtrées e,ntre les differents segments du métier

complexifient certes I'analyse des professions mais montrent en mêtne temps la nécessité

de considerer la nature hybride des conceptions62. Autrement dit, la logique de compétence

fondée sur les qualités individuelles et I'expérience pratique, disqualifie-t-elle toujours la

logique de qualification ? N'existe-t-il pas des rationalisations propres aux agents qui

tendent à << ajuster >> ces formes de compéte,nce ?

L'observation et I'analyse d'une profession doive,nt aussi, de notre point de vue, être

reliées non seulement à la nature des enjeux sociaux à I'intérieur du champ consideré @.

Bourdieu) mais aussi aux diverses prescriptions63 (Hugues, 1958) institutionnelles (codes,

orientation et contenu des circulaires, attentes institutionnelles...) qui régissent cette

profession. Ce qui nous semble intéressant d'anallaer, c'est moins le contenu de ces

prescriptions que le sens que les agents assignurt à ces contenus. La dimension

institutionnelle constitue un cadre d'intervention surtout dans le type de profession où

I'autonomie de service est délimitée par un formalisme quasi-administratif . La question

est alors de savoir si ces prescriptions sont détenninantes dans les differentes définitions du

métier. Existe-t-il ou non une orientation, voire une pression instifutionnelle pour valoriser

ou non une logique de qualification ? Comment est-elle interprétée par les acteurs et

quelles sont les rhétoriques deployées pour afhrmer les spécificités du positionnement ? La

valorisation des savoirs acadâniques est-elle liée aux fransformations stnrcturelles de

I'institution ? Les réponses même partielles à ces questions facilite,lrt la compréhension des

62 Nous avons tenté d'éviter cet écueil, en corplétant notre analyse des conceptions de coryétence en
médiation (professionnel et pragmatique) par deux autes conce,ptions que I'on peut qualifier
d'intermédiaires : la conception spécialisée et la conception attributive.

63 Ces prescriptions sont à rapprocher du concept de < mandat > de E. Hugues (1958) dans la rrcsure où elles
nous pemætt€nt de mieux saisir les logiques effectives de I'organisation institutionnelle et les marges
d'action des policiers.
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diverses définitions sociales de la compétence des métiers étudiés et enrichissent

indubitablement les analyses. Dans cette perspective, c'est bien I'articulation entre les

réferentiels stabilisés (discours institutionnels, code déontologique, principes

d'intervention...) d'un métier et la maniàe dont les acteurs les interprètent et les utilisent

qui nous interesse maintenant.
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Deuxième partie

DES ACTEURS DE LA MEDIATION



Chapitre I

Cadre méthodologique de I'enquête

1.1. La délimitation de I'objet

La polysémie du terme médiation et la variété des registres lexicaux se doublent

d'une part d'un champ d'intervention dont les limites sont difficilement circonscrites, et

d'autre part, de pratiques hétérogènes renvoyant à un monde vaste et très éclaté. Le champ

de la médiation ne peut êûe appréhendé, mâne de maniere provisoire, à partir de critères

de certification dans la mesure où le champ des savoirs et des qualifications n'est ni

clairement, ni légalement délimité. L'abse,nce de règles d'accès aux différentes activités de

médiation ne permet donc pas d'isoler une ( population cible > qui jouirait en raison de

criteres formels juridiquanent ou administrativement garantis d'une protection légale.

Nous remarquons d'ailleurs que les ernplois de la médiation sont occupés par des

persorures détenant des certifications très variables tant du point de vue du niveau de

qualification que du point de vue de la nature du diplôme possédé. En voie de constitution,

ce marché professionnel ouvert, situé dans un champ de compétences plutôt perméable,

pose donc d'emblée la question des critères d'exploration qui ont été retenus pour son

investigation.

Dans I'intention de mieux comprendre les activités relativement disparates des

médiateurs, nous nous sommes interessé à des persomres qui se définissent comme tels. Ils

exerce,nt leur activité dans rme configrrration triadique composée de deru< parties (pouvant

êfre des groupes) impliquées dans une discorde ou un conllit. Contrairement à une simple

négociation entre deux parties, les médiateurs sont en contact direct avec les usagers et

occupe,nt une position de tiers dans la régulation des conflits ou dans la régulation de
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problématiques sociales. Et à la difference d'une transaction sociales leur action s'inscrit

aussi dans un espace ternps explicite,ment déterminé, fondé sur I'existe,nce d'une

procédure relativement explicite: rencontres des parties, formalisation des accords,

prése,nce et suivi des médiateurs65....

Cette délimitation obligée ne s'appuie pas sur une définition préétablie de la

médiation. Eviter de définir la médiation a priori ne signifie pas pour autant que I'objet

médiation ne puisse être circonscrit. Cette délimitation permet de ne pas retenir - pour des

raisons d'intelligibilité de l'objet - des modes de régulation comme la négociation et

fransaction. Elle évite aussi de considérer des modes de résolution judiciarisée tels que

I'arbitrage et la transaction juridique qui, comme nous le savons, sont aussi des modes

juridiques arniables de règlernent des litiges.

Pour mener notre analyse des activités de médiation nous avons retenu soit les

intitulés d'expérie,nces, soit les intitulés de postes qui se définissent par le terme de

médiation. Nous avons interrogé par questionnaire soixante huit médiateurs66 exerçant

dans divers domaines (principalement familial, penal et social). Les mfiiateurs sur

lesquels portait cette e,nquête n'ont pas été choisis e,n fonction d'un échantillonnage

statistique. Comme le souligne R. Ghiglione et B. Matalon (1985, p.53) ( se poser le

problème de la représentativité en soi et vouloir à tout prix un échantillon parfaitement

représentatif, c'est s'imposer une contrainte difficile à satisfaire et souvent inutile >>. De

plus, au moins trois raisons liées directernent à nos objectifs de recherche et à sa faisabilité

nous conduisent à adopter une autre posture méthodologque.Premierement, il n'existe pas

de base de sondage qui permetfait dans un travail de type quantitatif de construire un

fl Nous parlons ici de processus de tansaction sociale et non de tansaction judiciaire délinie par I'article
2044 6a code civil. Cornne le souligne J. Rémy (1998, p.23), ce type de tansaction est un mode de
régulation sociale où I'espace terps est beaucoup plus diffirs que la nædiation, mêlant le formel et I'informel
dans les interactions entre individus.

oToru ces raisons et à cause de leurs caractéristiques, nous n'avons donc pas inærrogé les agents locaux de
médiation sociale (A.L.M.S.) çi, constituent à nos yeux, rme catégorie tès spécifique de rnédiateurs.

6 Pour développer certains asp€cts de note problématique, nous avons par ailleurs interviewé (entetiens
serni-directifs) l0 nrediateurs sociaux, l0 médiateurs pénaux, 3 agents locaux de médiation sociale et leur
responsable ainsi que2 avocats. Les résultats et les analyses de ces investigations font I'objet d'rm taitement
corylémentaire (cf. 2* partie, chapite 3 et 4 ;3* partie chapite 3 et 4)
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échantillon représentatif. L'absence de chiffres sur la population parente ne pennet à aucun

chercheur d'ambitionner la représentativité statistique. Deuxièmement, quand il s'agit de

rechercher la représentativité, le chercheur tentera de constituer un échantillon de manière

telle que I'ensenrble des membres de la population étudiée ait la même probabilité de faire

partie du dit échantillon. Le chercheur procède alors à une catégorisation et retient

certaines variables. Or tout objet social ne peut pleinement se définir à partir de quelques

unes de ses caractéristiques et d'un decoupage forcément arbitraire de la réalité.

Troisièmement notre objectif n'est pas de justifier des ordres de grandeur mais surtout de

dégager des ordres de relations. Même si le nombre limité des médiateurs de notre corpus

ne permet pas de tirer des conclusions définitives de ces résultats, il ne nous dispense pas

pour autant de poser des hypothèses pouvant être vérifiées dans le cadre d'un travail

statistique plus systématique. Le nombre de médiateurs et la diversité de leur champ

d'intenrention (famille, justice, quartier) nous sulfisent à dresser rm inventaire des

différentes conce,ptions qui s'expriment au sujet de la professionnalisation.

Les questions centrales qui ont traversé notre travail d'enquête et qui ont déterminé le

cadrage des recueils de données ont été les suivantes :

. Les médiateurs formés à la médiation rejettent-ils les tlpes d'interue,ntion spontanée

faisant appel à des qualités essentiellement personnelles ?

o Les médiateurs interrogés expriment-ils leur volonté de considerer la médiation comme

un véritable métier ou coûlme une activité accessoire ou secondaire ?

r Les champs d'inte,rve,ntion (famille, quartier, pénale...) de la médiation renvoient-ils à

des formes homogènes et singulières des conceptions de la compétence ?

o Iæs médiateurs qu'ils soient bénévoles ou salariés, et n'æurnant pas dans une

institution judiciaire définissent-ils la médiation cornme un mode de régulation

autonome possédant ses propres principes d'intervention ?

1.2. Préparation et mode de traitement du questionnaire

Pour préciser nos orientations de recherche et preparer notre questionnaire, nous

avons employé trois moyens complémentaires: recension et analyse documentaire,

l l 5



discussions (enhetiens informels) avec plusieurs médiateurs et pré-enquête par

questionnaire, échanges avec des chercheurs en sciences humaines.

D'abord I'analyse documentaire ainsi que I'expérience acquise en tant que

médiateur coordonnateur, nous ont permis de réaliser une grille idéal-tpique relative aux

conceptions de la compétence en mfiiation (présentée précédernment chapitre 3) . Ensuite

le havail de construction de la problématique s'est aussi bâti grâce à la mise en ceuwe

d'une pré-enquête qui s'est essentiellernent appuyée sur les nombreuses discussions que

nous avons eues avec plusieurs médiateurs et responsables de projet des régions lorraine et

parisienne. Suite à ces discussions nous avons fait passer une dizaine de questionnaires

auprès de médiateurs en exercice pour fiabiliser, optimiser et évaluer cet outil

d'investigation. Enfin, nous avons fait appel à des personnes extérieures (chercheurs

confirmés, étudiants de 3tu cycle) qui nous ont permis d'affiner la mise au point de notre

questionnaire et d'enrichir notre réflexion, notamment de préciser nos orientations de

recherche.

Notre questionnaire est composé de questions ouvertes et fermées (voir annexe 1).

Nous avons utilisé I'analyse de contenu mise au point par R. Ghiglione et B. Matalon

(1974) pour analyser les questions ouvertes de ce questiormaire. Ces cherchews font

I'hlpothèse que dans les propositions recueillies, il existe des noyaux centraux (référents

noyaux), c'est à dire des propositions constitutives du discours recueilli. Autrernent dit, ces

noyarD( se définissent sous leur forme générique par leur capacité à intégrer un ensemble

d'équivalents sémantiques. Ils représentent une réduction mais renvoient à un ensemble de

grappes constitué de propositions sémantiquernent équivalentes. Premièrernent, cette

réduction vise à supprimer les équivalences synonymiques tout en répertoriant

quantitativement les différentes propositions. Par exemple, le terme de présence pour

qualifier les qualités du médiateur recouwe celui de disponibililé, lui-même regroupé

autour du réferent noyau implication du médiateur dans son travail. Derurièmement,

d'autres réductions toujours quantifiées, concernent les propositions pouvant être

conte,nues dans d'autes propositions. Par exemple, la propositionesprit de synthèseest

incluse dansfaculté rapide d'analyse et de synthèse.Le syntagme (l'unité des groupes de

mots) de la première proposition est inclus dans la seconde. Les réductions

propositionnelles peuvent aussi être fondées à partir des hlpothèses du cherchew. Ce
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dernier fait alors le choix de ne retenir que les propositions liées à son questionnernent.

Nous n'avons pas utilisé ce demier type de réduction puisque nos questions ouvertes ont

étépréalablement jaugées (grâce notamment à nofre pré-enquête) et directement liées à nos

hypothèses de recherche.

Après les réductions opérées, nous obtenons des tableaux du type :

Par exernple à la question : quelles sont, selon vous, Ies principales . qualités

personnelles que doit posséder le médiateur ? le traitement des questions ouvertes fait

apparaître les rubriques suivantes.

A) Valeurs
morales (par
rapport au
registre
humain)

B) Positionnement
du médiateur

D) Compétances
relevant du regisfre
technique

E) Caractérisation
du médiateur à
partir de ses traits
de personnalité

F) Implication
du médiateur
dans son travail

Authenticité
Q)
Honnêteté (4)
Ouverture de
cæu (5)
Respect de
I'autre (6)
Sens de
l'équité(4)

Tolerance(4)

Ecoute et attention
(47)
Empathie (17)
Neutralité (9)
Position de retrait
(3)
Impartialité (8)
Distance (6)
secret
professiorurel.... ..

Capacité
d'expression,
esprit de synthèse,
art de la
reformulation (15)
Qualité de
mémoire (2)
Rigueur (4)... . . .

Créatif, imaginatif
(14)
Equilib're
personnel (7)
Se sentir à I'aise
pour mettre les
autres à l'aise
Fonctiormernent
des groupes et des
personnes dans
ler:rs interrelations
Savoir
convaincre......

Motivation (4)
Prise de risque
Q)
Pugnacité,
opiniâheté,
tenacité (3)
Présence,
disponibilité
(3 )
Enthousiasme
(2 ) . . . . . . .

1.3. Le choix des terrains d'investigation

Nous avons choisi pour des raisons de faisabilité de I'enquête et pour éviter les

effets d'homogénéisation du corpus un mode de passation par colrespondance appuyé sur

frois sources d'infomtation differentes.

D'abord, nous avons envoyé vingt cinq questionnùes à plusieurs associations de

mftiation exr région parisienne, choisies de manière aléatoire (echantillonnage

probabiliste) sur une liste de I'annuaire. Celle-ci comprenait soit des associations (Centre

de médiation, Maison de la médiation...) soit des particuliers (Monsieur Dupont,
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médiateur à Cergy Pontoise). La totalité des abonnés institutionnels et individuels se

désignant en réfere,lrce à la médiation a donc constitué la base de notre matériau ernpirique

pour cette première source donnée.

Ensuite, nous avons envoyé des questionnaires à des enquêtés appartenant à

I'association des < Réseaux des Médiateurs Associés > (R.M.A.) de la région parisienne.

Cette association regroupe plusieurs réseaux régionaux : Rhône-Alpes, région parisienne et

Méditerranée. Son objectif est d'offrir un espace de paroles, de réflexions et d'informations

à tous les médiateurs intéressés par l'échange et la confrontation de leur expérience. Selon

la présidente du R.M.A. d'Ile de France, celui-ci << se veut et se vit comme un lieu de

rencontres et d'ouverture sans exclusive ni chapelle, un espace de partage et de

confrontation tolerante des differentes conceptions et pratiques de la médiation dans le

respect d'une éthique cornmune > (Lettre du RMA,Ile-de-France, no novembre 96). Nous

avons observé au cours de deux rencontres, lors de joumées de réflexion auxquelles nous

avons participé dans la région parisienne, que ce réseau est composé de médiateurs avec

des statuts divers (benévoles, salariés...) prove,lrant de differents champs (ustice, quartier,

association municipale...). Leur concqttion de la médiation, leur logique d'action, leur

position institutionnelle sont aussi très héterogènes, ce qui nous a conduit à retenir cette

seconde source d'informations pour être assuré de saisir les multiples facettes des discours

se rapportant à notre objet.

Enfin, le dernier groupe de notre corpus est composé de médiateurs sociaux de la

région lyonnaise et thionvilloise apparte,nant respectivement à I'association Amely et àr

I'association Emergence. Interrenant dans les quartiers dits difficiles, surtout pour les

médiateurs Lyonnais fravaillant sur les quartiers de Saint-Priest, Vénissieux, Décines...,

nous avons enquêté auprès de cette population pour compléter notre corpus qui était

majoritairement composé de médiateurs familiaux et de médiateurs pénaux. Nous avons,

grâce à ces divers sources d'informations, pu établfu des catégories d'acteurs ( médiateurs

familiaux, sociaux, penaux) nous pennettant ainsi de faire des comparaisons, certes non

exhaustives du point de vue de l'échantillorurage mais néanmoins fécondes du point de

vue heuristique.
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1.4. Présentation du corpus

Notre corpus composé de 68 médiateurs correspond à environ deux tiers de

I'ensemble des questionnaires envoyés (105). Parmi les répondants, 81olo sont des

médiateurs familiaux, sociaux et pénaux représente 8l%. Concernant tes l9oÂ restant nous

avons un ensemble hétérogène de médiateurs intervenant dans les secteurs de I'entreprise,

de l'école ou se définissant eux-mêmes comme médiateurs polyvalents, c'est à dire

oeuwant simultanément dans plusieurs champs: familial, social, administratif...

Types de nÉliateurs

.r9ô .o3o" "oi"

ry/
Wo
N/o
1V/o
V/o

oo'ùt ,."."

fype de médiateurs
Nombre

Yo

Médiateurs familiaux 20 29,5yo
Médiateurs sociaux 20 29.5o/o
Médiateurs pénaux 15 220Â
Médiateurs d'entreprise 6 9o/o

Autres (médiateurs scolaires,
oolwalents..)

7 l0o/o

Iotal 68 1,00v,

Statut des médiateurs interrogés
Stagiaire I t%
Salariés 24 3s%o
Bârévoles 43 63%
Total 68 100%
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Temps d'expérience de la médiation
Moins d'1 an 7 r0.s%

1à3ans 28 4 l %
3à5ans 15 22%

Plus de 5 ans 15 22%
Sans réponse 3 4,syo

La grande majorité des médiateurs interrogés exercent leur activité depuis moins de

5 ans. Cette enquête réalisée en 1999 confirme que les activités de médiation (sans parler

des agents locaux de médiation sociale) n'ont été investies que très récemment.

Type de contrat chez les
salariés

Nombre

CDD I
staeiaire I
vacataire 5
krdependant 6
CDI 8
Sans réoonse 3
Total 24

Principale activité chez les salariés Nombre %
Cui l4 6r%
Non l 0 39%

Concernant le statut des médiateurs interrogés, nous avons environ un tiers (35%)

de salariés et deux tiers (630/o) de bénévoles. Les premiers sont plutôt engagés dans le

champ de la médiation familiale ou dans celui de la médiation d'entreprise. La plupart

d'entre eux sont soit vacataire, soit independant ou sont sous contrat de travail à durée

indéterminée. La médiation constitue pour 61% de ce groupe de salarié (et independant)

leur principale activité ; ce qui laisse supposer que les médiateurs salariés peuvent exercer

d' autres fonctions professionnelles.

Les bénévoles quant à eux, appartiennent généralement à la catégorie socio-professionnelle

des retraités @0%) de ce groupe. Les autres exercent par ailleurs une activité salariée dans

une aufie entr€,prise ou institution: ingénietrs, enseignants, cadres administratifs... .

Parmi I'ensemble de la population bénévole, plus de la moitié occupe d'autres fonctions

bénévoles et un tiers est salarié dans les secteurs que nous venons de préciser (cf. Question

14 de notre questionnaire).
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Désir devenir salarié chez les bénévoles Nombre o/o

Oui L2 28o/o
Non 29 680/o

Sans réoonse 2 4o/o

Tranches d'âges des médiateurs interrogés

30%

20%

10o/o

0o/o

E% hommes et femmes

th

Wo

4yh

lfh

4t/o

1e/o

e/o
Ésê60a6

Le désir de devenir salarié chez ces bénévoles est évidemment en relation directe

avec leur appartenance on non à la catégorie des retraités. Parmi les 29 bénévoles ne

désirant pas devenir salarié nous avons une forte majorité de retraités. La moyenne d'âge

pour ces bénévoles est de 53 ans, comme pour les salariés de la médiation. Plus

globalement, par rapport à I'ensemble des enquêtés, les tranches d'âge des 40 ans et plus

représentent 85oÂ de notre corpus, alors qu'ils ne dépassent à peine les 30Â chez les 20130

ans. Comme nous I'indique le dernier graphique ci-dessus les plus de 60 ans sont sur-

représentés chez les hommes.

Après cette présentation du cadre méthodologrque et des caractéristiques

essentielles du corpus, il convient maintenant d'exposer les principaux enseignements de

notre enquête.
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Chap i t re  2

Principes communs et  référent ie ls t ransversaux de la médiat ion

2.1. Définitions de la médiation par les médiateurs

Le travail de traiterne,lrt de I'e,lrquête par I'analyse de conte,nu met en évidence

différelrtes définitions de la médiation. Les re,ponses des médiateurs contie,l:nent plusieurs

éléments conjoints ou séparés67. Les éléments relatifs à la position du tiers et aur objectifs

de médiation sont primordiaux pour la majorité des médiateurs interrogés. D'rme part le

médiateur doit, selon les enquêtés, viser le rétablisserne,lrt de la communication entre des

parties en conflit ou rapprocher des points de vue opposés, d'autre part il doit maintenir

une position de neutralité, d'empathie, de bienveillance.... Les différentes définitions

proposées ne recouwent par contre que fiès rarement des élânents relatifs à la

catégorisation du differend ou de son contexte (<<situation de conflits,

d'incompréhension>>, <<personne réellement ou prétendument opposée >) laissant ainsi

ouvert I'exercice de la médiation à des champs d'intervention divers et auprès de plusieurs

tlpes de population .

La quasi absence de catégorisation de la médiation à partir de son statut

institutionnel révèle aussi qu'elle n'est pas une < priorité >> chez les médiateurs. En effet,

parmi toutes les définitions recueillies, seulernent I'une d'e,nte elles souligne le caractère

institutionnel de ce mode de régulation (( mode extra-judiciaire de résolution du conflit >).

Plutôt que d'une catégorisation à partir de criteres comme la nature du differend, la

67 Il faut rappeler que le conte'nu des questions ouvertes recèle souvent plusierus thèmes. Il s'agit alors de

rep,érer à t'intériegrmême des differentes pro'positions la variété des thènres sans pour autant homogénéiser

les reponses en une seule catégorie. Une réponse peut donc conporter plusieurs rmiûes de sens.
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détermination du contexte, la typologie des usagers ou la specificité institutionnelle, les

médiateurs non seulement retiennent dans leurs définitions les objectifs de médiation, mais

sont surtout sensibles, à I'instar de ces deux témoignages, aux dispositions et à la position

du médiateur.

Médiateurpénal : < La médiation est une action qui vise la

résolution d'un conflit par les parties en présence. Le médiateur est un

facilitateur du dialogue grâce à son impartialité, sa neutralité et son

respect des personnes. ))

Médiateur social : < La médiation vise le rétablissement de la

communication entre deux ou plusieurs personnes par le biais d'un tiers

bienveillant qui écoute, s'abstient de prendre partie et propose une

solution. v

Il apparaît que les définitions communes de la médiation rejoignent les définitions

savantes @onafé-Schmitt (1992), Guillaurne-Hofututg (1995), Six (1995) puisque I'on

retrouve les mêmes types de caractérisation. La médiation telle qu'elle est conçue par les

médiateurs et dans les discours savants renvoie en effet à des réferentiels incontournables.

hrdependamment du champ d'intervention et de I'inscription institutionnelle de la

médiation, ce qui apparaît capital arD( yeux de ces actews, c'est la manière dont le

médiateur se positionne et la finalité qu'il poursuit pour arriver à entériner les accords des

parties en conflit. Utiliser les critères de définition précités relatifs au contexte, à la

tlpologie des usagers ou arD( spécificités institutiorurelles reviendrait à limiter la définition

màne de la médiation à un certain tlpe de conflit, à certains usagers, à certains dispositifs

institutionnels. Or les diflérentes définitions émanant des discours savants et des

déclarations des enquêtés témoignent de I'existence d'un canevas cornmun qui situe le

médiateur dans un champ large des possibles.
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1.2. Consolidation du métier, position du médiateur et socialisation en situation : les

figures unifiées de la médiation

Premiàeme,nt, indépendamment de leur champ d'intervention, lorsque I'on considère

le statut des mfiiateurs, il apparaît que les médiateurs salaries et benévoles interrogés

expriment ffès nettement leur souci de consolider et de développer leur fonction. La plupart

des médiateurs salariés ont d'ailleurs une aute activité rémunerée et souhaitent que leur

travail de médiation soit pécuniairement moins aléatoire. Souvent travailleur social ou

psychologue, ces médiateurs salariés occupent un poste < labellisé >> en tant que salarié

chez un autre employeur ou en tant qu'independant. Au regard de ces constats, il apparaît

que la médiation est encore une fonction de vacation, c'est à dire une activité

matériellement accessoire (mais pas pour autant slanboliquement secondaire) complétant

une expérience professionnelle et un revenu principal. Les médiateurs bénévoles, quant à

eux, mis à part les retraités, expriment le soutrait que leur activité soit rémunérée, même

s'ils occupent déjà par ailleurs une activité rétibuée en tant que havailleur social,

sociologue, ingénieur, cadre administratit formatew... Le bénévolat en médiation est

moins un choix volontaire qu'un statut subi. Pour ces médiateurs non retraités, le

bénévolat est alors envisagé non comme une occupation durable mais comme une situation

provisoire devant permetfte un tremplin vers le salariat.

Deuxiànement, quand on inte,rroge les médiateurs sur lesvaleurs qui fondent à leurs

yeux leur travail de médiation68, d'autres récurrences communes peuvent être isolées. Nous

repérons en effet, une certaine similarité de conception concernant les atkibuts relatifs au

positionnernent et aux qualités intrinsèques du tiers en médiation. Le médiateur doit être

neutre, indépendant, bienveillant mais en màne temps faire preuve de capacité de

discernement, d'imagination, vote de capacité à convaincre les parties pour qu'elles

puissent trouver elles-mêmes les solutions à lanr differend >. n s'appuie sur des

6 La question était la suivante : < quelles son! selon vous, les valeurs les plus irportantes sw lesquelles doit
s'a11puyer le médiateur pottr réaliser les médiations ? >. Il ne s'agissait pas, pour nous, de donner des
définitions théoriques du concept devaleurs, mais, au contraire dans une perspective phénonænologique, de
retenir le point de vue des actews. Nous avons reperé parmi les réponses relatives à cette question des
valeurs, fiois grandes thématiques; d'une part les valeurs rnorales et les valeurs citoyennes qui concernent
plus particuliàanent les dispositions que les médiateurs doivent posséder el d'aute part les valeurs en
rapport avec le positiomement du médiateur qui se rap'portent à la manière dont celui-ci doit se situer dans sa
relation aux médiés.
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dispositions édifiées essentiellement sur des qualités morales telles que la <<tolérance >,

< la sincérité >t, << le respect )) ou encore < l'honnêteté intellectuelle et la croyance au

potentiel humain>>. Le <<sens de la responsabilité>> <<de la citoyenneté à l'égard de la

société >> est conçu à partir des <<valeurs de Ia République de la Déclaration des droits de

I'homme, de l'égalité devant la loi>>. Les principales qualitésque doit posséder le

médiateur demandent, selon les enquêtés, des compétences qui renvoient aux même types

de réferences précédemment citées : valeurs morales et humaines, qualités dans le

positionnernent du médiateur, capacité communicationnelle. En même temps, il apparaît

très nettement que ces qualités doivent se fonder sur des traits de personnalité singuliers

relevant des dispositions internes aux agents. En effet, le traitement des réponses montre

que la créativité, I'imagination, la cariosité et I'optimisme sont les attributs nécessaires à

l'établissement d'une participation relationnelle de soutien aux parties engagées dans une

médiation.

Le croisement statistique des différentes variables fait apparaître qu'il n'y a pas de

discours sui generis des médiateurs familiaux, pénaux et sociaux sur leur perception des

valeurs qui fondent leur travail, au contraire, on r€père independamme,lrt de leur champ

d'intervention I'existence d'un socle commun de valeurs révélant ainsi une certaine

communauté de pensée. Autrement dit, les médiateurs pénaux interrogés recourent au

màne tlpe d'éléments que les médiateurs sociaux ou familiaux pour exprimer les valeurs

fondatrices de leur fonction : neutralité, bienveillance, tolerance... .

La composante éthique est donc une dimension ûantsversale de la compétence en

médiation. Il semble bien que cette composante ente dans la définition de la compétence

quel que soit le domaine d'inte,nrention et quelle que soit la position défendue par les

acteurs concernant la question de la professionnalisation. En d'autres termes, il apparaît

qu'il existe dans ce charrp, des positions éthiques partagées qui récusent un

interventionnisme trop appuyé (neutralité), énonce,nt le souci d'une responsabilisation des

médiés (prise en compte de leur libre arbitre), et soutienne,lrt la nécessité de sauvegarder

I'impartialité du médiateur (independance personnelle et morale).
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Troisièmement, quelles que soient les opinions exprimées, la majorité des médiateurs

pensent qu'il convient de privilégier les formes de socialisation professionnelle. Autrement

dit, la compétence s'acquiert par une formation qui ne peut pas faire l'économie d'une

mise en situation avec les médiés. Même s'il convient de souligner que 9lYo des e,nquêtés

déclarent que le médiateur doit suiwe une fonnation avant d'exercer ses fonctions, des

différences s'expriment par rapport à la durée de formation que les enquêtés jugent

nécessaire pour preparer les futurs médiateurs (tableau 1). Alors que 80% des médiateurs

familiaux interrogés pensent qu'une formation équivalente ou supérieure à 6 mois est

indispensable, ils ne représentent plus que 47%o chez les médiateurs pénaux et 6 oÂ chez les

médiateurs sociaux. De même si l3oÂ des médiateurs pénaux affirment qu'une formation

inférieure à un mois est suffisante, tous les médiateurs familiaux pensent le contraire. Pour

la majorité des médiateurs familiaux, la médiation demande une formation longue pour

notamment acquérir les techniques de résolution des conllits et se distancer par rapport aux

différends et aux médiés. L'idée selon laquelle les opinions sur la formation sont

directement liées au champ d'intervention des médiateurs se confirme donc ici. Nous

pouvons d'ailleurs proposer une tlpologie des médiateurs selon leur champ d'intervention

et selon notre modélisation de la compétence.

Doiton avoir suivi une formation pour réaliser des
médiations: sioui, combien de temps?

7Oo/o
6OYo
507o
40o/o
30o/o
2Ùo/o
10%
Oo/o

-Fmoins d'l
mois

+1 à 6 mois

' - . ; * .  6 à 1 2 m o i s

-)(.*Plus de 12
moisMédiateurs

familiaux
Médiateurs Médiateurs Ensemble

sociaux pénaux
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Tableau I

Doit-on suiwe une formation pow réaliser des médiations ; si oui, combien de tenps ?
Sans

reponse
< lmois I  à6mois

(lmois < t
< 6

mois)

6 à 12 mois
(6 mois < t

12 mois)

> 12 mois total

Médiateurs
familiaux

r0% ool 100/< l5o/. 65% looor'(

Médiateurs
sociaux

6% 560/, 32o/. 0o/. 6% looor'.

Médiaterus
oénaux

6% l30l 34o/t 34o/. t3% tooo/.

Ensemble 5% 23o/c lgol l50l 39% lwol,
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Chapitre 3

Concept ions et  spéci f ic i tés des champs d' intervent ion

3.l.Typologie des différents profils de médiateur

A I'image des métiers de la soudure industrielle où la qualification est liée au

matériau à travailler, les niveaux de qualification et les degrés de compétence en médiation

dépendent, toutes proportions gardées, des champs d'interention. Avant de nous attarder

sur les conceptions de la compétence eu égard à ces differents champs, nous proposons

maintenant de dresser une premiere tlpologie des médiateurs.

Chez les médiateurs pénaux, il convient de souligner que la moyenne d'âge est

relativemelrt élevée puisqu'elle s'élève à 57 ans; spécificité somme toute ordinaire pour les

observateurs de ce champ de la médiation. Concernant la formation, enviton 40 %o des

médiateurs pénaux interrogés ont soit bénéficié d'tute formation inférieure à un mois soit

n'ont suivi aucune formation avant leur tavail effectif (tableau 2). Tous les médiateurs

penaux affirment toutefois la nécessité de suiwe une formation pour assumer les

fonctions de médiation. D'une part, ils declarent majoritairernerû (60% de l'ensemble de

cette catégorie ou 81% des répondants, tableau 3) qu'il existe d'autres métiers très proches

de la médiation et, d'aufre part, ils défendent dans les mêmes proportions I'idée selon

laquelle les autres professionnels peuvent investir ce champ6e. Nous reEouvons ici la figure

6e Poru cette categorie de médiateurs, la question de leur statut ne se pose pas dans les mêæs termes que les
autres rnédiaterus dans la mesure où une rétribution financiàe est préwe juridiquement par le décret du 4
noverùre 1992: moins de 45 euros par dossier pour une personne physique et 75 à 3(X) euros, selon la
dgrée d'instruction, pour une personne morale contnrc une association Il est toutefois cwieux de souligner
que dnns notre enquête, 73%o des médiateurs pénaux se déclarent Énévoles alors qu'ils sont souvent des
vacataires payes pax une association ayant passé une convention avec le Ministàe de la Justice.
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idéal-typique de la conception spécialisée de la médiation. Comme nous I'avons déjà

exposé par ailleurs, les partisans de cette conception défendent I'idée que les compétences

de < base >> sont utiles mais doivent toutefois être renforcées par une formation à la

médiation.

Les médiateurs sociaux occupent, quant à eux, une position sui generis parmi

I'ensemble des autres médiateurs. Plutôt bénévoles ils n'expriment pas, en raison de leur

statut de retraité ou de leur activité professionnelle salariée, le désir de devenir salariés

(contrairement au( médiateurs familiaux bénévoles). La médiation telle qu'ils la

conçoivent dans leur champ d'intervention est une activité qui ne nécessite pas une longue

formation mais se limite au contraire à une initiation devant être complétée par une

expérience pratique. La majorité des médiateurs sociaux ont, avant l'exercice effectif de la

médiation, soit suivi une formation très courte (45W, soit bénéficié d'aucune formation

(30yo, tableau 2). Parmi tous ceux qui considàent que la médiation n'est pas un métier, ils

sont les plus nombreux. De mâne ils estiment majoritairement que leur activité se

rapproche fortement d'autres métiers existants (76% des repondants, tableau 3). C'est donc

sans surprise qu'ils partagent dans leur grande majorité I'idée selon laquelle d'auhes

professionnels sont en capacité de réaliser des médiations. Au regard de ces premiers

résultats, l'ânergence de ce que nous avons appelé la conceptioî pragmatique de la

compétence semble particulièrement se vérifier dans le champ de la médiation sociale.

Concernant les médiateurs familiaux, nos résultats confirme,nt que ce sont plutôt

des femmes salariées (65%).Ils ont reçu une formation plus longue que leurs homologues

issus des champs d'intervention pénale ou sociale et se montrent les plus exigeants quant à

la durée nécessaire de formation pour devenir médiatew. Alors que I'intervention des

médiateurs dans le cadre pénal et dans les quartiers peut se fonder sur une formation courte

sans que celle-ci soit entérinée par une quelconque certification, les médiateurs familiaux

se révèlent tès soucieux d'inscrire leur expertise dans un regisfre stabilisé de la

compétence. Aufrement dit, la famille apparaît comme le domaine qui exige une longue

formation. Les médiatetns familiaux sont aussi les plus nombreux à affimrer que la

médiation est éloignée des métiers déjà existants et partagent I'idée selon laquelle elle est

un véritable métier (tableaux 3 et 4). Il apparaît pour ces médiateurs que la médiation
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familiale requiert une compétence échafaudée sur des connaissances spécifiques

nécessitant une formation conséquente à l'image des professions labellisées. L'opinion des

médiateurs familiaux se distingue de celles des médiateurs sociaux et des médiateurs

pénaux dans la mesure où ils affirment une conception professionnelle de la médiation.

Leurs considerations par rapport à la question du métier (la médiation est un véritable

métier polrr ne pas dire au sens anglo-særon du terme une véritable profession) et par

rapport à la clôtgre de ce métier (les autres professionnels ne sont pas en capacité d'investir

le champ de la médiation) sont des indicateurs privilégiés de cette conception.

La conception professionnelle de la compétence senrble donc dominer le champ de

I'intervention en matière familiale, alors que l'approche pragmatique se développe de

façon conséquente en matière d'intervention urbaine. Il est sûr que les modalités

d'intervention préconisées dans les quartiers ( travail de nuit et durant les week-end) ainsi

que les missions de surveillance et l'esprit sécuritaire qui président aux dispositifs récents

tels que les Conûats Locaux de Sécurité (par exemple, à tavers les missions de

surveillance des age,lrts locaux de médiation sociale, A.L.M.S.) rendent ce champ encore

moins atfactif pour les travailleurs sociaux qui s'orie,ntent beaucoup plus vers la médiation

familiale. De surcroît, il est difficile de demander à un grcupe professionnel qui s'est

associé à la remise en cause de ses propres fonctions de normalisation @onzelot, Roman

1998, p.9 ) de s'investir aussi ostensiblernent dans des missions de collaboration avec les

instances policières et de renforcer les processus de contrôle social. La fonction

normalisatrice du travail social si décriée hier comme aujourd'hui par nombre de

professionnels de ce secteur, deviendrait alors patente, manifeste et incontestable. Nous

proposons mainte,nant d'analyser en détail les conceptions de la médiation selon les

catégories de médiateurs.

3.2. Un métier ouvert aux professions constituées

La question de la formation à la médiation avant son exercice effectif et pratique

constitue une dimension déterminante permettant de caractériser le profil des différents

groupes de médiateurs interrogés. Confirmant et complétant nos premières analpes sur la
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topogaphie des conceptions de la compétence en médiation, les résultats de notre enquête

nous indiquent qteT5Yo des médiateurs sociaux ont soit suivi une formation inferieure à un

mois, soit n'ont suivi aucune formation à la médiation avant d'exercer leur activité.(tableau

2). L'existence idéal-tlpique d'une conception pragmatique de la compétence est encore

une fois particulièrement présente dans ce champ de la médiation sociale.

Tableau 2

Avez-vous reçu une formation à la médiation avant d'exercsr?
oui fl. non il. si oui quelle est la durée de la formation?

Sans réponse pas de
formation

< lmois I  à6mois
(lmois S t
< 6 mois)

> 6 mois total

Médiateurs
Familiaux

0% 00À Oo/o 100/, 90.,/< loool

Médiateurs
rociaux

OYo 30o/. 450Â 200/ 501 10001

Médiateurs
oénarur

60/r. l3"l 270 20(J1 3401 10001

Ensenrble
des
médiateurs

l ,5ol lSo/t 22o/r t3% 48,50/a lOOo/.

A I'autre extrémité de ce continuum, 90yo de ces médiateurs familiaux declarent

qu'ils ont bénéficié d'une formation supérieure à 6 mois avant d'exercer leur travail de

médiation dans leur champ respectif. La conception professionnelle de la médiation, telle

que nous I'avons décrite par ailleurs (cf. 3.1) est donc corroborée par ces résultats

significatifs même s'ils ne sont pils exhaustifs du point de vue de I'echantillonnage du

corpus.

I-orsqu'on demande aux enquêtés de nous préciser pourquoi leur formation a

facilité leur travail de médiateur (question ouverte), la très grande majorité des médiateurs,

quel que soit leur chafirp d'investigation, estime que I'apprentissage des techniques de

médiation est un imperatif pour ex€rcer leur travail. A I'image de ce médiateur qui nous

énonce que ( la médiation passe par des techniques d'écoute et d'approche qu'il ne faut

pas perdre de we)), ces techniques renvoient surtout aux règles de neutralité, au respect

d'autrui et à la conduite d'entretien avec les uÉiagers. La connaissance de ces techniques

doit, selon eux, se doubler d'une analyse de la pratique et se fonder sur des rencontres avec

d'autres médiateurs.
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Ex i s te - t - i l ,  se l on  vous ,  un  mé t i e r  qu i se
rapp roche ra i t  de  l a  méd ia t i on  f l  ou i  [ ]  non

7 0o/o
60%
50o/o
4Oo/o
30o/o
20o/o
10o /o
o%

- -+M éd ia teu rs
f a m  i l i a u x

+  M  é d i a t e u r s
s o c r a u x
M éd  i a teu  r s
p é n a u x

-s * * *Ensemb le

S  a n s
r é  p o n s  e

O u i

Tableau 3

Existe-t-il. selon vous. un métier qui se raoprocherait de la médiation? Oui [.
non il

Sans réponse Oui Non Total

Médiateurs
familiaux

lso/e 4001 45o/. r0001

Médiateurs
lociaux

rc% 60% 3Oo/t toool

VIédiaterrs
rénaux

26,5o/. 60,yo' 13,syo loool

Ensemble l9o/. 48,50/t 32,50o/o lO0o/a

Globalement I'analyse quantitative montre que les médiatetus familiaux sont assez

partagés (40 et 45%) sur I'existence d'une proximité de la médiation avec d'autres métiers

(tableau 3). L'argument sur le caractere spécifrque de la médiation est souvent utilisé pour

démontrer I'absence de proximité de ce mode de régulation des conllits avec les autres

métiers72.

L'inclination à considérer que la médiation est proche d'autres métiers est plus

significative chez les médiateurs pénalD( et les médiateurs socialD( que chez les médiateurs

'o 0176%o des répondants.

tt Ou 81% des répondants.

t2 Nous reviendrons sur ce point au moment de I'analyse de contenu, dans la mesure où nous avons demandé
aux médiateurs interrogés de justifier par la suite leur réponse.
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familiaux. 60% des médiateurs pénaux et 60%o des médiateurs sociaux déclarent qu'il

existe des métiers qui se rapprochent de la médiation alors que respectivement ils ne sont

Selon vous, la médiation est-elle un métier
I oui I  non ? Pourquoi ?

+Médiateurs
familiaux-+Médiateurs
sociaux
Médiateurs
pénaux

-àÉ- Ensemble

Sans
réponse

Oui Non Oui et
Non

que 13,50Â et 30Vo à signifier le contraire. Les médiateurs pénatx ont beaucoup plus

tendance à désigner certains métiers plus ou moins liés à I'institution judiciaire; police,

gendarmerie, conciliation, alors que les médiateurs familiaux marquent plutôt leur

préférence à l'égard des métiers du travail social. Les médiateurs sociaux se distinguent par

I'amplitude des choix concernant les métiers désignés: les travailleurs sociaux, les

conciliateurs, les médecins, les ecclésiastiques... A ces professionnels, il convient

d'ajouter " les personnes de bonne volonté qui créent du lien social entre les individus-.

Tableau 4

Selon vous, la médiation est-elle un métier ? oui [], non []. Pourquoi ?

Sans réponse Oui Non Oui etNon'' Total
Médiateurs
familiaux

5% 7501 lOo/a lÙo/c looo/,

Médiatews
sociaux

t0% 35o/t 30% 25% toool

Médiateurs
rénaux

6,50oÂ 6701 26,syo 0% lo00l

Ensemble 6,0% 600/( 20,syo 13,5ol lo00l

Parmi I'ensemble des médiateurs qui ont répondu par I'affirmative à cette question

(60%), plus de 79oÂ sont des médiateurs salariés (cf questionnaire, croisement de Q5 et

t3 Certains médiateurs ont simultanément repondu par oui et par non, pour signifisl la difficulté de repondre à
cette question en ces termes, préférant exprimer leur point de vue à la question ouverte leur demandant de
justifier leur réponse. Leur position monte d'une part, les limites d'un questionnaire corrposé seulement de
questions ferrnées (même si la plupart des réponses peuvent ête prévues). D'aute par! elle nous infomre
qu'il existe un degré d'incertitude chez certains médiateurs sur la question des frontières de la médiation avec
d'auhes métiers voisins et avec les professionnels qui s'en réclament.
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Q42). La conception du métier est fortement corrélée au statut des médiateurs. Autrement

dit, ce sont surtout les salariés qui ont tendance à penser que la médiation est un métier.

Quand on analyse les taux en fonction des spécialités, on constate aussi que les médiateurs

familiaux expriment le plus fortement cette opinion (tableau 4), contaireme,nt aux

médiateurs sociaux relativement partagés sur cette question. Parmi les médiateurs

familiaux, pénaux et sociaux qui défendent cette position on peut souligner des similitudes

d'opinion. Pour eux, la nécessité d'une formation, d'un cadre déontologique et

I'acquisition de tecbniques et d'outils impliquent que la mediation devienne un véritable

métier. Pour les médiateurs familiaux la médiation exige des outils, des connaissances, des

aptitudes, des fonctions spécifiques, surtout dans leur charnp d'intervention. Leur approche

typique requiert une ( technicité nouvelle qui n'èst pas assimilable par les autres métiers>>.

D'ailleurs, seulement 25oÂ des médiateurs familiaux pensent que les autres professionnels

sont en mesure de réaliser des médiations (tableau 5).

Les médiateurs sociaux sont beaucoup moins affirmatifs. Certes la médiation

constitue un métier, mais certains conflits quotidiens <<traités en dehors de Ia justice>>

(voisinage, voie de fait, insultes...) peuvent être réglés par des personnes qui ne font pas de

la médiation leur métier. 65% (tableau 5) d'entre eux, conçoivent que les auhes

professionnels peuvent effectuer des médiations. Ce taux atteint 80oÂ chez les médiateurs

pénaux pour qui la médiation est un champ qui peut être investi par d'autres

professionnels.

D'autres professionnels que les médiateurs peuvent-ils
prétendre réaliser des médiations

ll oui [] non Pourquoi? * Médiateurs
familiaux

-l- Médiateurs
sociaux

",rr*"" Médiateurs
pénaux

-++ Ensemble

lOOo/o
80o/o
600/o
40o/o
20%
0%

Sans
réponse
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Tableau 5

D'auûes professionnels que les médiateurs peuvent-ils prétendre réaliser des médiations ?
oui fl. non []. Pourquoi ?

Sans reponse Oui Non Oui etNon Total
Médiateus
lamiliaux

5o/. 2501 6001 loo/, r0vÂ,

Médiateurs
lociaux

rs% 6501 l50l 501 LO0o/.

Médiateurs
Énaux

00Â 8001 6,501 13,5ol lWo/.

Ensernble 6,Ùo/a 590/( 26,0o1 9,00.ol loool

Cependant cette ouverture de la médiation est assortie, pow la majorité des

médiateurs favorables à l'entrée des autres professionnels dans le champ de la médiation,

de plusieurs conditions. D'abord, il est indispensable que les auhes professionnels soient

en mesnre de suiwe une formation, minime soit-elle, afin qu'ils puissent <<respecter

I'esprit de la médiation >>. Ensuite, il est essentiel qu'ils intègrent une position de neutralité

et d'impartialité pour mener à bien leur fonction de médiateur. Enfin, leurs << qualités

personnelles >, leur << âme de médiateur ) s'avère,nt êhe des attributs nécessaires car ils

peuvent, dans le cadre de leur métier être amenés à régler des conflits. La fomration, la

nature spécifique du positionnement du médiateur et leurs dispositions individuelles sont

donc les trois propriétés qui fondent la possibilité pour des professionnels en exercice

d'assumer plus ou moins ponctuellernent les fonctions de médiateurs.

Mêrne si nous notons une grande disparité des réponses e,ntre les médiateurs pénaux

et les médiateurs familiaux, il n'est donc pas exclu chez certains médiateurs, que ce marché

de la régulation soit ouvert à d'auf;es professionnels. Sur ce point le traitement des

questions ouvertes laisse apparaître trois types de réponses.

- Le prernier groupe concerne les enquêtés qui considèrent qu'aucun autre

professionnel que le médiateur lui-mêrne ne peut réaliser des médiations. Le prernier type

d'arguments avancé toume d'abord autour de la confusion que les membres des auftes

professions risquent de faire avec leur propre métier. << La médiation est autre chose que le

travail d'un avocat >. < Les professionnels (autres que les médiateurs) confondent souvent
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médiation avec aide>>. De surcroît ce risque est double puisque la confusion peut

concerner les usagers qui ne savent pas réellernent à qui ils ont à faire. Le second type

d'arguments renvoie à I'affirmation de la spécificité du champ d'intervention de la

fonction qui ne peut être confondue avec les fonctions ou les missions des autres métiers.

Cette spécificité s'appuie tantôt sur des comparaisons avec des métiers voisins (<<le rôle

du conciliateur se déroule uniquement dans les tribunaw ù, tantôt sur I'affirmation de

nouvearD( besoins sociaux (<<augnentation du nombre d'exclus >, < efets croissants de

l'échec scolaire>>...). Leurs constats renvoient en fait à une abse,nce de réponse

professionnelle que les médiateurs viendraient combler.

- Le second groupe de réponses concerne les médiateurs qui ne s'opposent pas à

I'e,ntrée des professionnels labellisés dans le champ de la médiation, mais posent certaines

conditions d'exercice de I'activité ou du métier suivant la formulation choisie par les

intéressés. On peut repérer cinq conditions qpes pour exercer les fonctions de médiateur.

Toutes concernent le médiateur lui-même qui doit savoir differencier le métier qu'il exerce

habituellement de ses fonctions de médiateur (condition de distinction), tout en ne

derogeant pas aux principes de neutralité et d'impartialité (conditions relatives au

positionnement). Les autres professionnels peuvent réaliser des médiations s'ils permettent

aux parties de << trouver elles-mêmes les solutions à leur litige (condrtion d'implication-

responsabilisation des parties). Ils doivent être mieux formés pour complêter <deurs

connaissances trop parcellaires> (condition de formation) et avoir une expérience des

situations de litige (condition d'expérience)74. L'exercice de la médiation, au regard des

réfere,lrtiels et la philosophie d'intervention des médiateurs, dépend alors d'une ou

plusieurs variables d'ajustement indispensables à la pratique de ce mode de régulation.

7a Toutes les conditions invoquées par les nÉdiateurs ne figurent pas simultanément dans les discours, il
s'agit ici d'inventorier les thématiques de I'ensernble de ces rnediaterus. L'analyse des fréquences et de lews
relations, notamment la recherche des rapprochements et des repulsions entre thèmes (tableau de
concomitance) n'est pas pertinente pour le taitement de cette question ouverte dans la nresure où le groupe
d'enquêtés n'est pas zuffisamnent inportant pour apporter des informations sup'plémentaires et risque de
souligner des relations qui ne dependant pas du croisement de deruc propositions mais de n. variables. Par
conûe, le croisement statistique de ce tlpe de réponses avec le charry d'intervention des médiations
(familiales, sociales, penales) ne fait apparaîte aucune causalité directe. Autrement dit, nous retrouvons
parmi les médiateurs de cette catégorie aussi bien des médiateurs pénaux, familiaux que sociaux.
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- Enfin, le troisiàne groupe de médiatews pelrse qu'un certain nombre de

professionnels labellises peuvent réaliser des médiations sans aucune condition préalable

de formation ou d'expérience dans ce domaine. Parmi les réponses proposées, nous avons

re,péÉ neuf métiers allant des < classiques > ( juristes, avocats, havailleurs sociaux,

psychologues) aux plus < singuliers > (consultants, chercheurs), en passant par les plus

<< paradoxaux >> (policiers, gendarmes). A partir du moment, corlme nous le dit I'trn des

enquêtés, où << n'importe quel individu est capable de calmer la tension et d'amorcer un

dialogue, il a la vocation de conduire une action de médiation >. Cette grande perméabilité

professionnelle du champ de la médiation se double d'une proximité avec des savoirs

ordinaires non professionnalisés. Nous allons maintenant en explorer les manifestations.

3.3. Un mode de régulation entre savoirs ordinaires et dépendances disciplinaires

Si pour certains, les professionnels déjà en activité (notamme,lrt les travailleurs

sociaux) sont en capacité d'investir le champ de la médiation, pour d'autres (et souvent

pour les mànes d'aillerns) la médiation est plutôt perçue comme une activité sociale

ordinaire et non comme un métier à part entiere (tableau 4). Ce <<processus éducatif>>

selon les termes d'un e,nquêté est tm apostolaf, une fonction liée aux inclinations et aux

qualités personnelles du médiateur. La rnédiation n'est pas un métier possédant ses propres

référentiels techniques et théoriques mais << un état d'esprit , une philosophie qui peut se

pratiquer dans de nombranx secteurs professionnels. >> << Nous faisons tous de la médiation

à tous les moments si nous savons ê*e tiers > affirme un autre médiateur. Pour I'ensemble

de ces médiateurs la compétence technique (méthode de communication, art de la

reformulation, travail sur la distance médiateur/médié...) semble secondaire, voire

négligeable, en tous cas non consécutive d'rut apprentissage théoriqueTs. Les qualités des

75 Classiquemeng on retouve aussi des processus de distinction sensiblernent similaires ente savoirs
theoriques et savoirs pratiques dans les prolrcs d'élèves des classes professionnelles. Il n'est pas rare
d'enûendre de jeunes lycéens de classes professionnelles à enseiperent court (type BEP-CAP) re,procher aux
élèves issus des classes de terminale d'enseip.ement genéral leur connaissance partielle, voire leur
meconnaissance de la pratique et e,n conséquence I'inadaptation de lar savoir aux réalités professionnelles.
Inversernen! aux yeux des lycéens engagés dans un cycle long, la connaissance des processus et des
mécanismes (c'est à dire la théorisation du savoir professionnel) qui pow eux fondent I'acte professionnel est
insuffisanrnent intégrée par les premiers.
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médiateurs se fondent sur des compétences transversales (capacité individuelle d'écoute et

de compréhension d'autnri, d'ouverture et de respect de I'aufte...) intériorisées, puisant les

règles de I'exercice dans leur for intérieur plutôt que dans des dispositifs exogènes (code

déontologique par exernple) qui préciseraient et contrôleraient la pratique de la médiation.

La perméabilité enfre compétences < ordinaires >> et expertise professionnelle est

corroborée par differents résultats de I'enquête. Concçrnant la question de la formation des

médiateurs, il apparaît que 30% des enquêtés considèrent qu'elle doit être variable en

fonction des predispositions des médiateurs à régler les conflits, de leur expérience acquise

dans la vie courante, ou encore de leur matrnité psychologique. Plus minoritairernent,

certains médiateurs pe,nsent mâne que les qualités << innées > du médiateur suffisent pour

réaliser des médiations. ( On n'est pas médiateur on naît médiateur>> nous dit l'un des

enquêtés. Même si nous avons noté précédemment une difference importante

d'appréciation des médiateurs concemant la durée d'une formation préalable avant

I'exercice de I'activité, la perception de la compétence est liée pour certains d'enûe eux à

des données individuelles et à des expériences persormelles puisées dans le quotidien à

I'image de ces deux tânoignages :

Médiatrice penale : < Tout le monde pant sentir d'intermédiaire avec

quelquefois des résultats hasardeux, quelquefois réassis. t>

Médiateur social : < Tout le mondefait de la médiation au quotidien et à

son niveau. >

Le << marché >> de la médiation est d'autant plus ouvert qu'il est fraversé en son sein

de diverses positions affirmant que la connaissance empirique et le savoir être sont

suffisants pour êfre médiateur. On pourrait supposer que la proximité existante avec les

savoirs ordinaires ne soit alimentée que pæ les discours sociaur ambiants (profanes), mais

on constate que les médiatews eux-mê,mes contribue,nt à inscrire leurs compétences dans le

prolongeme,nt de ces savoirs ordinaires. La croyance en une régulation sociale en dehors

d'une interoention institutionnalisée (judiciaire, extra-judiciaire, associative...) a
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waisemblablement toujours existé chez la plupart des groupes sociauxT6. Norrs serions

même tenté de paraphraser G. Simmel - qui considerait le conflit comme une forme

positive de socialisation inhérente à la vie sociale - que les << modes d'ajustement

profanes >> vont de pair avec cette condition sociétale.

Malgré I'existence d'un langage indigène et clos marquant I'affirmation de modes

d'actions spécifiques et la revendication de principes particuliers, les partisans de la

médiation institutionnaliséJ1 peuvent difficilement revendiquer la possession ou la

jouissance d'un monopole de I'action en raison de I'existence de cette forte proximité avec

les savoirs ordinaires fondés essentiellement sur les qualités supposées < naturelles > de

certains médiateurs. Contrairement à d'autres champs professionnels où un minimum de

connaissances techniques est requis pour exercer I'activité ou le métier (métier de

l'électronique par exemple), en médiation beaucoup de personnes prétendent - ou sont

désignées par d'autres avoir des prédispositions pour réguler les relations

interpersonnelles. La theorisation, c'est à dire I'abstraction d'un certain nombre d'éléments

liés à I'exercice professionnel peut même apparaître secondaire, voire inutile. A I'instar de

certains témoignages recueillis, le savoir pratique fondé sur des connaissances

expérientielles et ordinaires est consideré comme suffisant pour réaliser des médiations.

76 Par exenple, le doyen du village, figure emblématique de la régulation des conllil5 dans les pays d'Afrique
du Nord rerrylit rme fonction de tiers et d'intermédiaire dans les conllits familiaux. Face à des situations de
mésentente conjugale, il est investi d'un rôle de réconciliateur. Sous d'auûes formes, cette pratique de
résolution des conflits n'a pas été abandonnée par certains membres des corrrnunautés imigrées en France.
Les "Amicales" (hmisiennes, algériennes, marocaines...) régulent tès souvent les diftrends opposant deux
membres de la mêrne commrmaute. Ces pratiques concement évidemnent la première génération d'immigrés
magbrébins et tendent aujourd'hui à disparaîte (sous cette forrne en tout cas) chez les populations issues de
la seconde géneration, moins rnarquées par I'esprit comrrunautaire que lerus aînés. Nous pourrions
évidenrnsnt étendre ces observations à d'autes populations étrangères irplantées en France.

77 C'est à partir du milieu des années 80 que nous assistons en France à rme institutionnalisation des activités
de médiation succédant lm mouveurcnt américain (essentiellement Canada et Etats-Unis) apparo dans les
années 70 @onafé-Scbmitt, 1992 [b]). Nous utilisons le terrne de rnediations instittttionnallsées pour les
distinguer des médiations traditionnelles inhérentes à la vie en société. Il s'agit donc de rnediations qui sont
formalisées et régies par un statut législatif, réglerrcntaire ou encore déontologique, rattachées à une
institution privée, publique ou parapublique quelle que soit la conception que les acteurs de ces instances ont
de la conç'étence (pragrmtique ou professionnelle). Les agents qui assurent cette fonction de sociabilité sont
souvent désignés non pas à partir de leur vieil âge ou de leur statut (cornne le sage du village, le curé ou le
notable), mais plutôt à partir d'autes << compétences ), comme leur reconnaissance sociale acquise au sein
d'un quartier ou encore à partir de leur profil professionnel.

139



La frontière relativernent perméable entre d'unê pd, la médiation en tant

qu'activité sociale ordinaire et d'autre part, la médiation en tant que dispositif

institutionnel ne facilite pas le travail de démarcation nécessaire à la légitimation

professionnelle de la médiation. Ce travail de légitimation ne doit pas seulement s'appuyer

sur des rhétoriques de distinction à l'égard des professions voisines, il doit aussi montrer

aux profanes que la médiation se distingue de I'approche purement spontanée, attribut

attaché à des attitudes ( communes >). En faisant un détour par la sociologie

interactionniste, nous pouvons mieux saisir les processus et les contraintes effectives que

les professions doivent surmonter pour gagner en légitimité. Les travaux de E.C. HuguesTs

(1958) sont ici très féconds lorsqu'il souligne que les processus de reconnaissance d'une

activité supposent une démarcation avec les savoirs ordinaires et les conduites profanes.

Cette reconnaissance du monopole d'exercer une activité (licence) - nécessaire à la

définition du métier selon Hugues - est en effet subordonnée à une autorisation légale

d'exercer, fondée d'une part sur une réglementation et d'autre part, sur la nécessité de

s'écarter des savoirs ordinaires. Au sens étroit, la licence est I'autorisation légale d'exercer.

Au sens large, elle repose << sur la liberté d'action concédée aux membres d'une profession

par le public, en ce qui concerne leur pratique professionnelle, voire leur maniere de viwe

et de penser >> (ibid. p. 108). Elle permet de rernettre en question les catégorisations

sociales sur les objets et de relativiser la pensée ordinaire qui s'exprime sur ces mêmes

objets. Le point de vue du détenteur de la licence (comme le médecin par exemple ) se

distingue alors d'une vision commune (celle de son client) jugée profane et obsolète alors

que la sienne est estimée objective et fondée7e.

L'autonomie dans la possibilité de définir les conditions et les comportements

attendus en situation de médiation (mandate$\, seconde condition indispensable à la

78 E.C. Hugues < Men and their work chap >>. < Licence and mandate r>, Glencoe, The free press,
l958.Traduit par J. M. Chapoulie < Le regard sociologique > éd . EIIESS 1996.

te EUe permet aussi selon Hugues, de réaliser des transactions fondées sur des << savoirs coupables >>
<< ernbarrassanb ) ou (( dangereu:r >>. A I'extrême, cas savoirs coupables qui constihrent les limites de la
licence résident dans la distance aux événements, aux objets, aux idées et dans la possibilité d'e çrimer, le
plus souvent dans un langage tecbnique, des critiques acerbes voire choquantes à l'égard des individus et de
leurs problèmes.

to E.C. Hugues développe aussi le concept de mandate pour mieux coryrendre les processus de
professionnalisation. Le mandate est, selon lui, I'ensemble des réferentiels techniques et éthiques que les
détentews de la licence adoptent pour pratiquer leur métier, dons lequel sont définies les conditions
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professionnalisation pour E.C. Hugues, est relativement limitée dans la mesure où il

subsiste une croyance hès repandue dans le monde social selon laquelle les qualités

intrinsèques des individus déterminent largement les conditions de réussite d'une

rnédiation (conception pragmatique). Doit-on avoir recours à des techniques particulières

pour mette un terme à un con{lit ou s'appuyer sur les capacités naturelles << ordinaires >> de

certains individus ? Actuellement I'attribution au médiateur < institutionnalisé > du

monopole de la régulation des litiges et plus gâréralernent des rapports sociaux ne fait

même pas, comme nous venons de le montrer,l'unanimité chez les médiateurs.

Aujourd'hui il est difficile pour ces métiers de la médiation d'affirrrer leur

autonomie disciplinaire. Il apparaît, par exemple, très nettement que les contenus

pédagogiques des differentes écoles de formation (CNM, APMF, AMELY...) se réfèrent

aux disciplines juridiques, psychologiques et sociologiques. Cette fragilité des réferentiels

- rapportée arD( savoirs techniques spécifiques, conditions et fondemelrts de I'affirmation

d'une plus grande indépendance de la professionnalité à l'égard d'autres professions

constituées - est donc renforcée par un éclectisme disciplinaire.

L'exclusivité disciplinaire ne signifie pas pour autant qu'une profession ne doit pas

<< emprunter ) ou ne doit pas << s'inspirer >> de théories, de concepts, de connaissances issus

de disciplines voisinessl, mais I'essentiel de ses référentiels techniques doit toutefois ête

fondé sur un ensemble de savoirs institués par et pour elle. Autrement dit, la

reconnaissance d'une activité depend forternent de la capacité de ses menrbres à montrer

que lew expertise se nourrit de réferentiels conceptuels qui leur appartiennent. Il apparaît

d'ailleurs que I'attribut théorique, notamment matérialisé par des modes d'abstraction

conceptuelle, est souvent un des éléments auquel une profession recourt pour non

d'exercice et de conûôle de I'activité. I-e mandate ne se limite pas qu'à I'affirmation de la nécessité de
disposer d\rne certaine marge de liberté pour exercef, le ûavail rnais au contaire concerne tm ensernble vaste
régissant les habitus professionnels. Les professions deviennent établies lorsquhn goupe dispose
légitirnenent (même de façon irylicite) d\me certaine autorité porn définir non seulernent I'enserrble des
règles individuelles et collectives, rnais prétend également iryoser à la société sa propre définition de la
réalité. Le mandate se définit en fait par rapport à I'autonomie dont dispose une profession pour << fxer les
tenmes r> selon lesquels elle entend perxler son action, appréhender la natrue des points qui lui sont soumis et
en déterminer les réponses.

tl La médecine nous en fournit I'exenple.
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seulement affirmer le monopole de sa compétence, mais la nécessaire valorisation qu'elle

cherche à acquérir ou à stabiliser. Nous comprenons dès lors tout I'effort deployé par les

associations de promotion de la médiation pour se dérnarquer des professions établies et

pour échafauder leurs propres expertises. Toutefois I'absence d'une suffisante visibilité

disciplinaire doublée d'une forte proximité avec les savoirs marqués par leurs caracteres

ordinaires apparaissent être des obstacles à la reconnaissance professionnelle. La

professionnalisation d'une activité depend de la capacité de ses partisans à instaurer une

frontiàe qui délimite I'espace professionnel et relègue le savoir profane et les

professionnels patentés à I'extérieur de cette même frontière.

De surcroît, la propension à considérer, pour certains médiateurs, la médiation

comme une activité non separable d'autes professions labellisées renforce ce déficit de

reconnaissance. Il est en effet patent que I'instabilité actuelle de la médiation renvoie, aussi

à des chevauchements de compétences. Ce champ de la régulation apparaît, en effet,

ouvert non seulement à de nombreux médiateurs, mais aussi à certains professionnels:

travailleurs sociaux, psychologues, avocats... La certification d'une compétence est

d'autant plus facile à faire reconnaître qu'elle se rapproche d'un champ circonscrit et

qu'elle repond à une définition des besoins sociaux partagée par les acteurs. A I'inverse, la

reconnaissance d'une certification est difficile à établir lorsque les définitions, les missions

et les profils de compétence considerés sont variables non seulement d'un champ à un

autre (nous savons par exemple qu'il existe une proximité plus grande entre le travail

social labellisé et la médiation sociale qu'entre celle-ci et la médiation familiale), mais

aussi d'une institution à une autre82. Faute d'une certification distinctive, d'autres

certifications exogènes patentées se trouvent alors renforcées et il n'est pas suprenant que

82 Concemant par exenple la médiation sociale, C. Collin (1996, pp3743) montre à tavers I'analyse de 23
dispositifs, le caractàe hétérogène de ces initiatives locales. Il est à la fois difficile de quantifier et de
qualifier, nous dit-elle, la médiation sociale rubaine en raison de la diversité des statuts de ces errylois de
proximité. Le profil des médiateurs sociaux varie en fonction des projets mis en 6gy16 dans les quartiirs. par
exerryle, les médiateurs qui orent lew travail sur la < prévention secruité > sont souvent issus de lew quartier
d'intervention. Ce sont majoritairernent des hommes jermes, âgés entre 20 et 30 ans, possédant un faible
niveau scolaire, choisis par rap'port à leurs qualités de <<leaderpositif >r et leu sens du dialogre. A I'auûe
extémité de ce continuum, se touvent les rnédiateurs socio-culturels dont la mission vise à favoriser
I'intégration sociale, culturelle et professionnelle. La plupart sont des femnes possédant rme expérience dans
I'animation qui ont parfois acquis un niveau d'étude dans le superieur. Tous ces médiateurs possèdent ur
point conrnun, ils partagent rm statut précaire de type CES, CEC, ou au mieux bénéficient d'un contat de
travail à dr.rée déterminée.
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certaines d'entre elles (celles du travail social et de la justice en particulier) deviennent des

points de repere pour le recrutement des médiateurs. L'association entre efficacité de la

compétence et certification est toujours de mise en I'absence d'une régulation interne

permettant de stabiliser une certification indigene, le marché externe des professions

constitue alors un point de repère dans la mesure où il apporte une garantie supplânentaire

de savoir-faire.

La perméabilité du champ de la médiation suscite en effet des < adaptations >> de la

part des professionnels labellisés qui affirment leur légitimité en défendant I'idée qu'ils

disposent de compétences requises pour investir ce mode de régulation. Par exemple, les

avocats intervenant dans la régulation des divorces adapte,nt leurs pratiques à ces récents

paradigmes de l'accord @astard, 1996, pp.267-276). Ces avocats tentent de s'adapter au

marché du divorce en redéfinissant leurs compétences et leurs prérogatives. Ils se mettent

alors à défendre I'interêt des deux parties en cherchant I'accord, notamment dans le

divorce par consentement mutuel, bien qu'il existe des travailleurs sociaux qui eux,

légitiment leurs savoir-faire en affirmant d'une part leur capacité de << consensualiser >> les

differends et d'autre part, l'incapacité de ces avocats à garantir la neutralité nécessaire de

la médiation. Nous proposons maintenant, au regard des dernieres hansformations

juridiques et professionnelles, de nous arêter un moment sur les < adaptations >> que des

professionnels labellisés, en I'occurre,nce les avocats, développe,nt pour investir le champ

de la médiation.
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Chap i t re  4

La médiat ion un nouyeau marché pour les avocats

Depuis son récent développement la médiation fait l'objet de la part de divers

professionnels d'un engouement certain. Cet eirgouement est traversé par des débats qui

portent sur I'adéquation entre les principes caractérisant ce mode de régulation et les

référentiels fondamentaux des professions constituées. Les avocats, au même titre que

d'autres professionnels patentés investissent, surtout de,puis 1998, ce qu'il est convenu

d'appeler les modes alternatifs de régulation des conflits83. Désonnais, I'emblânatique

face à face client/avocat plaidant pour son client, ne constitue plus aujourd'hui la seule

image qui doit habiter notre esprit. L'avocat s'ouvre à d'auûes processus de régulation

que ceux qui lui sont ordinairement dévolus. Conseiller, défenseur, il est aussi médiateur,

tiers impartial ordinairement moins préoccupé par un règlement fondé sur les règles de

droit que sur les règles d'équité. Cette polyvalence des prerogatives pose toutefois de

multiples interrogations relatives à I'exercice effectif de la médiation par ces

professionnels : incompatibilité avec les prescriptions du code déontologique,

bouleversement des garanties de la défense, enchevêtanent des modalités de procédure...

Dans cette contribution, nous essaierons de mieux en comprendre les enjeux et les

implications que recouwe,lrt ces nouvelles atfributions.

s A.-J. Arnaud (1998[b], p.293) souligne mêrne que les affaires contentieuses seront de plus en plus traitées
par les avocats au moyen de ces modes altematifs de règlement de conflits. < Le cabinet de I'avocat va
devenir un lieu où les opérateurs du droit viendront projeter leurs actions avant même de les anteprendre >.
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A ce jour (decembre 2000), contrairernent aux Etats Unis et au Canad4 moins

d'une ce,ntaine d'expériences institutionnalisées et individuelles de médiations sont, en

France, l'æuwe des avocats. Pour mener notre travail d'investigation, nous avons choisi de

recenser des articles de la presse régionale émanant d'avocats et destinés aux grands

publics. Ce corpus comprend la recension de 30 articles - inventoriés par la Conférence

des bâtonniers et par nous-mêmes - faisant état de la création dans plusieurs villes

françaises de Centre de Médiation àl'inTtiative des avocats (cf. annexe 8). Il compre,nd les

expériences de différents balreaux doublées de tânoignages d'avocats et de magistrats sur

la necessité de développer la médiationsa. Parallèlernent, nous nous sommes interessé aux

recherches effectuées sur cet objet mais tout en sachant que les travaux français sur la

question des avocats et de la médiation sont aussi, en raison de leur récent investissement

dans ce champ de la régulation, assez rares85. La recension de cette double source

docume,lrtaire, echafaudée par des modes d'organisation et de sélection des recueils de

données, participe donc à inscrire notre recherche dans une p€rspective heuristique.

Les articles du corpus permettent aux avocats d'afficher leur compétence, c'est à dire < de

faire la preuve de ce qu'ils savent faire et qu'ils savent bien le faire >> (TÉpos, 1992, p.16).

Cette manifestation de la compétence est d'une part ce qui se donne à voir en acte et

d'aute part, ce qui est I'objet d'une mise en scène. Elle est notamment liée à la capacité

des acteurs à définir et à maintenir une coupure entre ceux qui ont la compétence et ceux

qui ne I'ont pas (ibid., p.42). Autrement dit, elle suppose un ensemble de procédés de

constnrction et de manifestation puisque ( pour parler de compétence, il faut au moins

autant parler de ce qui la dânarque, I'exporte et la nie, que de ce qui la manifeste

délibérément >> (ibid., p. 63).

u Nous avons aussi interviewé derur avocats qui étaient à I'origine de la création d'un centre de la médiation.

85Deux articles iryortants nous sernblent devoir ête sienalés. L'article de Benoît Bastard paru dans la revue
Droit et Société (ibid.., 1996) qui analyse d'un point de we sociologiçe les fonctions de rnediation dans les
affaires de divorce chsz les avocats en France. Cet article en raison de son objet de pÉoccupation (divorce)
et de sa date de parution ne perrnet toutefois pas de saisir les diverses dimensions de la fonction de médiation
et d'appréhender les nouvelles transforrnations appanres surtout depuis 1998 avec la création, à I'initiative
des baneaux, de plusieurs Centres de Médiation. Nous signalons aussi rm article de Pierrette Bonnoure-
Aufière, avocate et médiatrice farriliale (Médiation familiale : regards croisés et perspectives, éd., Erès, 1997
pp. 159-204). Cet article est rm témoignage irrportant d'une avocate qui réalise des médiations depuis plus de
20 ans.
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Les articles étudiés nous informent sur la maniàe dont les avocats se présentent à

un auditoire de professionnels et de justiciables potentiellement susceptibles d'utiliser la

médiation pour mettre fin à leur conflit. Autrernent dit, ce fravail de recension nous aidera

à saisir les differentes rhétoriques de justification et de manifestation de la compétence. Il

constitue donc un corpus relativement valide pour saisir les < faire-savoir >> destinés au

grand public (lecteurs de la presse locale) et aux autres acteurs de la médiation86.

En nous appuyant sur les équipements discursifs et argumentatifs que les avocats

utilisent pour rendre visible et lisible leur fonction de médiateur et pour I'inscrire dans une

forme professionnalisée, notre travail vise à analyser les processus de professionnalisation.

Sans nier les déterminations des discours indigenes (déontologie, code, charte...), nous

aborderons ici la professionnalisation dans une perspective compréhensive, c'est à dire

nous nous intéresserons plus particulierement arD( processus de production de la

compétence telle qu'elle est qualifiée dans les discours des avocats. Parallèlement, nous

te,nterons de faire une lecture des differentes dispositions légales et réglementaires

concernant notamment les contraintes qui pèsent sur I'exercice effectif de la médiation par

les avocats. Nous complèterons donc notre démarche en nous appuyant aussi sur

ces corpgs stabilisés pour analyser les limites que pourrait provoquer la pratique de la

médiation par les avocats. Cette tâche est évidemment plus risquée pour le sociologue dans

la mesure où il n'est pas d'une part I'interprète autorisé de la règle de droit, d'autre part la

profession d'avocat, comme toute profession entend elle-même définir et interpréter les

règles qui s'appliquent à elle. Attachés à leurs prerogatives, les professionnels qui en sont

issus n'affectionnent que partiellement ce genre d'intrusion 87.

tr J-Y. Trepos (1992, p.160) précise que I'r:ne des modalités de cette manifestation des coryétences
<< consiste à dânontrer au reste de la société que I'on a quelque chose à lui proposer poru régler certains
problèmes, problèmes que I'on a par aillerus aider à identifier. >

87 Voir sgr ce sujet I'article de P. Borudieu: La force du droit. Eléments pour tme sociologie du charrp
juridique in Actes de la recherche en sciences sociales, No64, 1986, pp 5-19.
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4.1. Nouvelles pratiques et jugements professionnels

Le développement de la médiation à I'initiative des avocats se fonde sur la loi du 8

féwier 1995 et sur son arrêté d'applicationùt22juillet 1996. Depuis 1997,les diflerentes

bareauxss ont entamé une réflexion autour des procédures de règlement amiable des

conflits et particulierement autour de la médiation. La Commission des bâtonniers

rassenrblant les bâtonniers de France a mis en place durant cette période un observatoire

qui avait pour objectif de recenser toutes les expériences de médiation à I'initiative des

avocats et de promouvoir ce mode de régulation des differends. Iæs avocats doivent, selon

les termes de I'un de ses représentants, être les partenaires privilégiés de la médiation et les

intervenants incontournables de cette fonction. Le rôle des differents ordres d'avocats,

selon cette commission, est de faciliter la création des < Centres de Médiation > qui

pourraient repondre aux multiples demandes de médiation. Encourageant donc fortement

les ordres à mettre e,n place des associations et des Centres de Mediation, la Commission

des bâtonniers prévoit une augmentation très forte du nombre de mesures altematives aux

traitements pénaux (médiation penale) mais aussi une augmentation des demandes de

traitements d'ordre civil (médiation familiale, de voisinage...). Désormais il convient,

d'après les membres de la Conference des bâtonniers, <<d'ajouter une compétence

supplémentaire : celle de médiateur>>. Les litiges d'ordre civil, le droit du travail, du

commerce, de la famille, de la propriété peuvent désormais faire l'objet d'un règlernent par

la médiation. Par exemple, les differends de voisinage, les litiges entre employeurs et

salariés ou entre bailleurs et locataires, le droit de visite des grands-parents, les problèmes

tt Durant cette période, (1998) seule une expérience lyonnaise de cente de la médiation fonctiormait. Par la
suite les barreaux cornnrc celui de Versailles, de Grenoble ont suivi. On peut penser que durant les trois
années à venir la quasi-totalité des bareaux auront leur cente de rnediatiorl ainsi nomne-t-on ces nouvelles
stnrctures pronnres et organisées par la Conference des bâtonniers. La Conférence des bâtonnierc est une
instance associative représentative à laquelle adhèrent la plupart des barrearur français de province. Cette
instance par le biais de son conseil national, de son bureau et de son président re,présente la profession auprès
des pouvoirs publics et aide chaque bareau à définir les modalités d'exercice de la profession. La
représentation de la profession auprès des pouvoirs publics est également assuée par le Conseil National des
Bareaux (article 2l-1 de la loi du 3lll2l7l et la loi 90-1259 du 3lll2l90) qui a aussi pour fonction
d'harmoniser les règles de la profession. Plus spécifiquemenÇ le Conseil National des Barreaux détermine
l'organisation de I'enseignement et de la specialisation des centes régionarut de formation. Enfin le bareau
de Paris, quantitativement le plus inportant est une toisième instihrtion qui conserve rme forte inlluence
auprès de la Chancellerie et sur les projets de réfonne concenmnt la profession. L'enchevêtement de ces
différentes instances, contrairement à celles des médecins, monte l'éclaternent de la représentativité et a pour
conséquence de conplexifier I'organisation et le fonctionnement de ces stnrctures nationales.
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de succession, sont les divers champs où les avocats peuvent intervent pour éviter une

procédure judiciaire. Comme le souligne le bâtonnier au barreau de Gap @auphiné libéré

21106199) <<le but est de créer dans diférents domaines des Centres de Médiation pour

que les parties trouvent elles-mêmes une solution à leur problème >.

La Commission des bâtonniers dernande égalerne,nt aux differents barreaux de

conclure des conventions partenariales avec les jwidictions afin d'une part, de rappeler

I'obligation de respect des droits de la défense (adhésion volontaire, sollicitation de

l'avocat pour les conseils et les signatures d'accord, respect de I'anonymat...) et d'autre

part de prévoir les modalités d'intervention des avocats quand ils ne réalisent pix eru(-

mêmes les médiations (présence de ces professionnels lors des médiations, informations

sur le déroulerne,nt de la médiation, validation des protocoles d'accords...). Parallèlernent,

des modifications des règlements intérieurs des ordres sont actuellement en cours pour

compléter formellement les prérogatives et les obligations des avocats lorsqu'ils assurent

eux-mêmes leurs nouvelles fonctions de médiateur. En fait, nous assistons chez les avocats

au passage d'une logique antagoniste fondée sur la défense d'une seule partie à une logique

consensualiste matérialisée par une indiscutable volonté d'investir les modes de régulation

corlme la médiation. Autrement dit, les << avocats-médiateurs > adjoignent aux droits de la

défense un modèle qui facilite le développement des libertés subjectives même s'il

nécessite de redéfinir leurs modalités d'intervention.

Il convient de rappeler que récemment la très grande majorité des avocats était

opposé aux modes extra-juridictionnels de résolution des conflits surtout lorsqu'ils étaient

réalisés par des profanes du droit, à l'image du conciliateur judiciaire et du médiateur

penal. La médiation, dans ces conditions, ne garantirait pas à leurs yeux les droits de la

défense. En fait, la médiation pour certains avocats 4e serait qu'un succédané de procès ne

permettant, ni à la justice d'assurer avec les moy€,ns suffisants le rôle qui lui est

institutionnellement dévolu, ni au justiciable d'être en situation favorable pour faire valoir

son droit à la défense.

A travers leurs analyses des médiations telles qu'elles sont effectuées et des lettres

de convocation envoyées aux parties, des avocats voient màne une dérive de la justice
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présumant sans discernement que le plaignant est la victime et le mis e,n cause le

responsable. Autrement dit, la présomption devient certitude alors que les parties n'ont pas

fait l'objet d'un jugement en bonne et due forme.

En matiàe penale, il est par exemple re'proché aux médiateurs penaux d'oublier les

principes fondamentaux de la médiation (neutralité, impartialité, écoute...) et de leur

substituer I'injonction du rappel à la loi dont les effets ressemblent plus à des formes de

pressionse qu'à des processus participatifs des parties. L'adhésion des parties à la

médiation, pourtant indispensable et formellement inscrite dans le code de procédure pénal

(art.4l), se fonde souvent pour les avocats sur une acceptation forcée, voire sur I'obligation

pour ces parties de s'engager dans ce mode alternatif de régulation. Jouant sur la

méconnaissance par les parties de la loi régissant la médiation pénale faisant obligation

d'avoir I'acceptation de ces derniere, les médiateurs pénaux auraielrt te,ndance à oublier

cette règle du volontariat.

De plus, cornme le souligne de nombreux avocats, le médiateur, notamment en

matiere civile et pénale, ne peut et ne doit pas dire le droit. En cela I'avocat-médiateur est

incontournable pour les médiateurs non-juristes et pour les parties. Ainsi le bâtonnier de

Soisson résume ce point de vue dans la presse locale, datée du 12 novembre 1999, par

I'affirmation suivante : <<dans ces deux domaines (contentianc d'ordre civil et social) un

médiateur ne peut favoriser des solutions équitables s'il ne connaît pas les droits de

chacan et s'il ne tient pas compte des intérêts d'évmtuels tiers, notamment des enfants

dans les conflits familiaux>>.

Pour les avocats, la pererurité des accords, c'est à dire leurs chances de durer et de

les voir correcternent appliqués, depend de la qualité des infomrations juridiques que les

médiés auront reçues. Iæs éléments d'accord ne sont réellement efficaces et effectifs qu'à

la condition que les médiés les constnrisent en << connaissance de cause >. Au contraire des

autres professionnels qui ont investi le champ de la médiation (travailleurs sociaux,

psychologues, consultants...), ils sont les seuls capables de mobiliser le droit sans lequel il

Ee Ces conûaintes sw les parties s'exercent aussi par des injonctions à participer aux médiations, rappelant
les risques de poursuite pour les mis en cause et du classernent sans suite poru la victirne.
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ne pourait pas y avoir (à leurs yeux) d'accords équitables. L'avocat décompose le

différend qui lui est soumis et le traduit aussi et surtout en termes juridiques. Les attaques

les plus virulentes concernent évidemme,nt les médiations et leurs protocoles d'accords

construits sur un réferentiel de règles profanes présupposant à tort qu'ils peuvent être

uniquement fondés sur I'expérience intersubjective des médiés. L'absence, pow eux, du

recours au droit pour réguler les differends dans ces modes < amiables >> de résolution des

litiges est une erreur, dans la mesure où la connaissance de la règle juridique est

indispensable dans l' élaboration des accords.

Cependant I'analyse des principales rhétoriques des avocats à l'égard de la

médiation est toutefois contrastée et ne renvoie pas seulement à un inventaire d'estimations

depréciatives de la médiation, surtout lorsque les avocats défendent I'idée qu'ils sont les

plus qualifiés à investir ce nouveau charnp de la régulation des conflitsm. En d'autres

termes, ils apparaissent moins opposés à la médiation qu'aux médiateurs qui

n'appartiennent pas à leur profession. La législation a d'ailleurs préw et depuis longtemps

que ( la profession d'avocat est compatible avec les fonctions d'enseignement, les

fonctions de juge d'instance, de membre assesseur des tribunawc Pour enfants [...], ainsi

que celles d'arbitre, de médiateur, de conciliateur ou de séquestre > (art. I 15 du decret 9l-

1197 du 27 novernbre 1991). Les incornpatibilités ne concernent donc pas l'exercice de la

médiation mais << toute autre profession, sons- résertte de dispositions législatives ou

ré glement aire s p arti culièr es >>.

Aujourd'hui, il convient de reconnaître que parmi les autres professions et acteurs

impliqués dans le développement de la médiation en France (travailleurs sociaux,

conciliateurs de justice, médiateurs pénaux...), seuls les avocats, à I'excqrtion des

magistrats, sont théoriquemort en capacité de garantir réellement les règles de protection

du justiciable. Selon certains avocats les aptitudes liées aux compétences de << base >> les

æ D'autes professions contnrc celles des psychologues recourent aux mêrne types de dernonstation. En
efret, selon plusierus observaûeurs, la fonnation et le mode d'approche de ces professionnels, les préparent
particulierernent à intenrenir en matiere de rrediation. En raison de ces deux principaux élânents ils
paraissenÇ nous disent-ils, spécialement aptes à assurer une fonction exigeant une parfaite rnaîtrise des
émotions et de I'agressivité. Ils savent reperer les rnoments, touver les coryromis et négocier avec les
parties les solutions ap'propriées à l'équilibre 6ss fçhanges [Voir par exenple les articles de P. Schmoll
(1990, p'p.4043) ou de H. Boulard (1990, pp.aaafll.
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prédisposent à assumer ces nouvelles fonctions. Connaisseurs de la règle de droit ils

seraient en capacité, plus que tout autre, de conseiller les justiciables et d'appréhender

juridiquement les principaux élânents de la négociation enhe les parties. Déjà formés à la

transaction en matière civileel, ils seraient a priori preparés à aider à la résolution de

difËrends tout en garantissant un certain nombre de prescriptions relevant de leur

profession et concernant notamment les règles relatives au secret professionnel.

La prise en compte des requêtes des parties en conflit est le plus souvent (pour ne

pas dire toujours) rapportée, pour les avocats, à la règle de droit. Elle constitue un

réferentiel d'aide à la négociation et permet aux avocats-médiateurs de proposer des

solutions aux differends qui opposent les parties. De plus, plusieurs avocats affirment que

la valeur de la règle juridique renferme une autorité que n'aurait pas une simple règle

morale ou d'équité, en tout cas elle contiendrait consubstantiellement une inclination à

I'adhésion qui faciliterait la régulation des conflits. Si la déontologie concerne en premier

lieu les modalités d'exercice et les obligations qui incombent aux avocats-médiateurs, c'est

à dire les obligations de forme (procédure, positionnement du médiateur...), le rappel de la

norme juridique aux parties en conflit inscrit les interactions dans une téléologie du

possible. La médiation à I'initiative de I'avocat est donc un exercice de rapprochernent des

points de vue et d'atténuation des antagonismes guidé par les règles de droit. Pour les

avocats partisans de la médiation, seule une approche fondée sur une normativité juridique

permet d'éviter les dérives d'une médiation mal pre,parée. L'intervention de I'avocat ne

consiste donc pas seulement à défendre un client ou à procfier à des médiations, mais

aussi à rétablir le droit et de rappeler aux médiés et aux auhes intervenants de la médiation

les cadres juridiques appropriés.

Le libre arbitre du < client-médié >> s'exprimerait alors en connaissance de cause,

puisqu'il aurait la possibilité de considerer les informations juridiques qu'il reçoit et de les

utiliser pour définir ses (( marges de manæuwe > en intégrant les consQuences possibles

de ses actes. C'est au médié que revient, sur les conseils de son avocat-médiateur, soit

el I est d'usage dans la profession que deux avocats négocient pour leur client respectif en vue d'une
transaction. Ordinairem€nt un avocat fait des propositions le plus souvent écriûes, l'aute avocat y repond soit
en les acceptant soit en les rejetant ou soit encore en faisant de nouvelles contre-propositions.

l 5 l



d'adopter avec I'aute partie une attifude << offensive >) en vue de préserver au maximum

ses intérêts, soit d'obéir au respect de la loi et de considérer la norme juridique comme la

réference fondamentale en jeu dans les négociations. Evidemment la réalité n'obéit pas à

un schéma aussi tanché, mais on peut toutefois considerer que les interactions sont

empreintes de ce continuum de possibilités. C'est dans ce large interstice entre d'un côté la

position proprement subjective et de I'auhe côté la position normative que les médiés se

conçoivent alors comme producteurs de leur propre droit.

4.2.L'adoption nécessaire des référentiels de la médiation

Indéniablerne,nt certains avocats considerent qu'ils sont en capacité de résoudre des

conflits à I'amiable sans rme formation supplânentaire. La principale limite réside moins

dans l'abse,nce de compétences à assumer les fonctions de médiateur que dans les

obligations déontologiques qui encadrent leurs relations avec leurs clie,nts : nécessité dans

certaines conditions d'avoir un seul client, préservation du secret professionnel, libre

adhésion des clients... Si la situation permet de ne pas déroger aux règles de la

déontologie, on peut supposer que les avocats défendant cette opinion, Éguleront les litiges

à l'instar de ce qu'il peuvent déjà faire dans leur travail de médiation et de preparation de

convention enfre époux ayant choisi une procédure de divorce par consentement mutuel.

D'autres avocats s'accordent à considéreç contrairement à cette conception

attributive de la compétence, que les seuls réferentiels de la profession ne suffisent pas

pour accomplir des médiations. Pour investir ce champ, la légitimité professionnelle doit

aussi se fonder sur des compéte,nces spécialisées. Certaines instances représentatives, à

I'image de la Conference des bâtonniers, considèrent que I'avocat doit pour <<appréhender

les multiples facettes des litiges >> avoir une expérience professionnelle de plusieurs années

et suiwe une formation supplânentaire à la médiation. Differents bareaux cornme

Gre,noble ou Versailles ont d'ores et déjà mis en place des formations à la médiation

permettant ainsi de rendre operatiorurels ces nouveau( acteurs de la régulation. Cependant

à ce jour il n'existe pas de réglementation commune à I'instar des spécialisations qui sont
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régies par un arrèté de 1993e2. La conceptionspécialisée de la médiation qui s'exprime

aujourd'hui dans ces instances et chez certains avocats n'est pas nouvelle dans la

profession. Historiquement sous I'Ancien Régime, la specialisation est une caractéristique

courante @amien et Hamelin, 1995, N" 291-l) qui aujourd'hui perdure dans certaines

branches du droit peu investies par I'ensemble de la profession. Les avocats sont avant tout

des genéralistes qui ont la possibilité de se spécialiser dans un domaine particulier.

Si les compétences << de base >> sont déterminantes pow assumer ces nouvelles

fonctions de médiation, elles apparaissent néanmoins, au( yeu( de ces avocats-médiateurs,

insuffisantes pour investir le champ de la médiation. L'avocat doit abandonner un certain

nombre de schèmes de comportements professionnels (habitus au se,lrs de P. Bourdieu)

qui lui sont habituellement dévolus : renoncement à la logique antagoniste de la plaidoirie,

prise en compte des interêts des deux parties, attenuation des rivalités. Par l'écoute active

de son client, il doit I'aider à exprimer les differentes dimensions du litige et à dépasser la

logique juridique en investissant les diverses perspectives psychologiques et sociales de ce

demier. tr doit désormais prendre en compte dans ses nouvelles fonctions, une autre forme

de temporalité plus le,ntee3 et assumer un rôle de moderateur n'abandonnant pas pour

autant son rôle de conseiller. Autrernent dit, il ne doit plus simpleme,nt ête juriste mais

avoir d'autres connaissances conférant ainsi, comme le precisent certains barreaux, <<une

compétence adaptée à la pratique de la médiation >>. Désormais son registre d'intervention

s'enrichit et en fonction de la nature de la procédure il pourra être, soit cornme dans un

procès dans wte dialectique de la confrontation, soit comme en médiation dans une

dialectique du consensus.

'2 Le chanp des specialisations est mênæ défini pax un arrêté du 8 juin 1993 et concelne une quinzaine de
spécialités allant du spécialiste en droit cornnunautaire à I'avocat expert en droit imrobilier en passant par le
spécialiste de la propriété intellectuelle. Ces différentes spécialisations font I'objet d'rme certification piécise
déliwée par les centres regionaux de formation professionnelle. Elles sont notarm€nt appÉciées en fonction
de I'expérience dans I'activite considerée et en fonction des tites universitaires (article 24.D(.de la loi du
3lll2l90). Concenrant la rnediation, qui ne fait pas encore partie de la liste des spécialisations réglementées à
ce jow, la phrpart des barreaux exigent une expérience professionnelle de 5 à l0 ans pour les futrus
médiaterns (Soisson, Versailles)..

tt Cetûe terporalité risque d'être vecue par les parties différempnt puisque les honoraires de I'avocat sont
calculés en fonction de la durée de la médiation. Uavocat dewa donc d'une part gerer sa propre tenporalité et
son erryressetmÊnt à aider les parties à touver un accord, d'aute part, contenir toute précipitation fondée sw
un calcul de t1rye coût/Uenéfice que certaines parties ne rnanqueront pas d'avoir. Il s'agira alors de ne pas
retomber dans les tav€rs que I'on a soi-mênre dénoncés concenrant lexpeditivité de la justice.
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Les avocats partisans de la médiation reprenrtent à leur compte et adoptent tous les

réferentiels fondamentaux de la médiation. Ainsi ce tunoignage dans la presse (Progrès de

Lyon du 26 jûn 99) du bâtonnier de Lyon: <<un médiatanr neutre qui prend son temps

pour écouter les parties en présence, Ia formule possède davantage de souplesse qu'une

procédure judiciaire classique. De surcroît elle ofre au citoyen le moyen de retrouver une

part de responsabilité dès lors que I'accord est constntit ensemble >>. L'écoute devient

même quelquefois le principal outil de I'avocat-médiateur qui, en <psychologue ) voire en

< psychanalyste >>, n'hésite pas à affirmer à I'instar de cette déclaration dans la presse

locale (L'echo régional de Pontoise du 23 juin 1999) que <<les personnes s'expriment

Iibrement, vident leur sac, écoutent ce que I'autre leur reproche. On arrive ainsi à

décowrir I'origine souvent lointaine du conflit >>.

Dans un autre joumal local, Dominique Vailly, présidente de la Conference

régionale et bâtonnière au barreau d'Annecy indique dans le Dauphiné Libéré du 2l juin

1999 ( qu'il s'agit de créer (en médiation) un mode alternatif de règlements des conflits

[...J dans le but de créer dans dffirents domaines (confliæ de voisinage, conflits

employeurs/salariés...) des Centres de Médiation pour que les parties trouvent elles-

mêmes une solution à leur problème>.

Enfin, Yves Darel Président de Val D'Oise Mediation souligne que ( dans une

procédure judiciaire classique, il y a un gagnant et un perdant. En général, après le

jugement, les relations au quotidien entre les detn parties ne s'en trouvent pas

améliorées >>,

Nous remarquons à ftavers ces tânoignages que les référentiels relatifs aux

principes de neufralité, d'écoute et de responsabilisation participative caractérisant la

médiation font désonnais partie des discours que les avocats entendent développer dans le

cadre de leurs missions. Ces discours se distinguent toutefois des approches taditionnelles

de la médiation par le fait que, contrairement à ces dernieres, les avocats ente,ndent

intégrer cette procédure à I'inStitution judiciaire. Si les pratiques dans les procédures de

médiation doivent s'éloigner des logiques juridiques relatives notarrment à la recherche de
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responsabilité, il n'en demeure pas moins que poru certains avocats ce mode de régulation

ne peut s'inscrire que sous l'égide, voire le contrôle de I'institution judiciaire.

L'analyse de notre corpus nous conduit aussi à affinner que les avocats ralliés à

cette << cause > de la médiation réaffirment les critiques désormais classiques que les

partisans historiques de ce mode de régulation ont toujours développees à l'égard de

I'impuissance de I'institution judiciaire. A I'instar du bâtonnier de Lyon (Jean François

Amre, Progrès de Lyon du 26 juin 1999) qui pense que ( l'imperium d'une justice

jacobine, rigide et centraliséa> constitue un obstacle poru convaincre les juges de la

pertinence de cette réponse de régulation. Le coût élevé et la lenteur patente de la justice

constituent aussi des éléments mis en exergue par les avocats pour caractériser I'institution

judiciaire. La rhétorique marchande est en effet présente dans les declarations émises par

les avocats à la presse locale. Iæ coût de la médiation est comparé aux dépenses

qu'impliquent une procédure judiciaire, tant du point de vue du justiciable que de la

collectivité. Par exernple, l'économie substantielle permet selon les déclarations du

président de Val D'Oise Médiation de diviser par sept les de,penses classiquerne'nt affectées

à la régulation des conflits. Parallèlement I'institution judiciaire apparaît impuissante à

répondre de maniere satisfaisante à la régulation de la plupart des litiges d'ordre civil.

Comme le résume lapidairem€nt, une bâtonnière du Val D'Oise dans L'écho du 23 juin

1999 K la justice érige des murs, (alors que ) la médiation constntit des ponts >.

En Fait, nous soûlmes dans une con-figuration de I'expertise où il s'agit de

construire des differences pæ rapport aux acteurs légitimés ou à ceux susceptibles de l'être.

Les équipements professionnels sont ici plutôt disparates (droit, psychologie, principes

déontologiques pluriels ...) et obéissent à des mises en equivalences hybrides (Trepos,

1996, p.22) errrpruntées à d'autres savoirs créé pour les circonstances. Ce type de

dynamique professionnelle est mis en exergue par J-Y.Trepos à propos des avocats

d'affaires dans le domaine des droits des faillites. Il s'agit, au delà de I'offre classique de

service, << de s'inserer sur ce marché et de faire évoluer la situation de manière très

importante en mettant en avant I'expertise en gestion et en reorganisation >> (ibid., p.23). A

l'instar du droit des faillites, la constitution de ce marché de la médiation passe par la

promotion et la consolidation de nouvelles ou supposées nouvelles pratiques
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d'intervention, tout autant fondées sur un discours d'auto-consécration que sur un discours

prescriptif (définition de ce que doit être la médiation et donc par qui elle doit être

assurée), nécessaire à la stabilisation des frontières du métier et des compétences.

4.3. Principaux obstacles au développement de la médiation à I'initiative des avocats

Au delà des critiques désormais courantes adressées aux avocats quant à

I'inadéquation entre leur position et I'exercice de la médiation, il convient de souligner

d'autes obstaclesea. D'une part, I'entrée de ces professionnels sur ce << marché >> contribue

à modifier les relations avec les autres acteurs impliqués et donc à poser les questions

relatives aux modes de saisine. D'autre part, la légitimité de l'avocat-médiateur s'édifie sur

la connaissance de la règle de droit mais cette légitimité n'écarte pas pour autant la

question des incompatibilités de sa fonction avec ce nouveau paradigme < d'évitement

formalisé de la procédure juridico-contradictoire >. Déontologiquement, I'avocat est

punissable lorsqu'il déroge aux règles du secret professionnel qui fondent la nature des

relations enhe lui et ses clients. Les processus de médiation interrogent les règles de

déontologie dans la mesure où les avocats peuvent désormais devenir (à certaines

conditions évidemment) les collaborateurs de l'adversaire de leur client. La médiation

menée par un avocat entre deux ou plusieurs clients se trouvant dans une sifuation

manifeste de conflit apparaît alors problématique.

A) les modes de saisine à I'epreuve de l'offre de médiation

Depuis 1998 des Centres d.e Médiationes ont été créés par plusieurs baneaux

(Grenoble, Pantoise, Lyon, Thionville...). Les usagers ont la possibilité de consulter la liste

q 
Voir sur ce sujet les travaux de J-P. Bonafé-schmitt et de M. Guillaume-Hofuimg. Les obstacles qui sont

ici étudiés n'ont pas à note connaissance fait l'objet d'interrogations sociologiques etjuridiques.

e5 Alors que la phrpart des expériences de nÉdiation prennent des appellations diverses et variées, mêrne pow
celles qui interviennent avec les mêmes référentiels professionnels et sru le mêrne çhannF d'intervention, les
appellations à I'initiative des avocats apparaissent relativement instaurées. L'ap'pellation connnune de
<< Centre de Médiation > est révélatrice de la capacité de la profession à stabiliser les dénominations et
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des avocats-médiateurs dans les tribunaux où existent ces Centres de Médiation et de

consulter I'avocat médiateur désigné à cet effet (saisine directe). Ils peuvent aussi être

orientés par I'un de leurs confrères vers l'une de ces instances (saisine par orientation).

Concernant les dernandes de mediation par saisine directe, il convient de rappeler

que de nombreuses associations offrent leurs services grafuitement aux usagers,

particulièrement dans les conflits de voisinage qui recouwent un large éventail de litiges

(voies de fait, agressions, nuisances, servifudes, mitoye,lrneté, relation

propriétaire/locataire...). Ces modes de régulation permettant arD( personnes de régler

elles-mêmes leurs conflits avec I'aide d'un tiers pourraient echapper en partie aux avocats

en raison du paierne,nt des honoraires dernandés. Même si nous manquons encore de recul

pour comprendre les effets et les enjeux entre ces associations et les Centres de Médiation,

on peut d'ores et déjà avancer que les relations des difflerents protagonistes impliqués sont

plus proches de la concurrence que de la compléme,ntarité. Par exemple, au niveau des

conllits de voisinage, les parties recourent aujourd'hui rarement aux avocats quand elles

sont dans une procédure de médiation et s'adressent à d'autres instances de médiation ou

de conciliation. De surcroît, dans la pratique les médiateurs non-avocats, partageant pour

beaucoup le stafut de benévoles dans une association, n'e,ncouragent pas les parties à se

faire accompagner d'un juriste puisqu'ils ærent leurs interoentions sur des compétences

psychologiques et ne se situent que secondairement sur le terrain du droit dans lequel il ne

sont pas forcément spécialistes. D'ailleurs, les lettres de convocation adressées aux parties

et émanant de ces médiateurs, ne précisent pas toujours l'éventualité de se faire

accompagner et a fortiori d'lult^ avocat. Pour le moment, les usagers s'orientent donc vers

des instances où la résolution de I'affaire ne rime pas avec la présence d'un avocat en

raison de I'existence d'une offre de médiation déjà présente. De plus, le souci de certains

médiateurs de ne pas inscrire la médiation dans la sphere judiciaire et juridique constitue

un obstacle au développement de la médiation à I'initiative des avocats.

traduit une volonté de coherence ente les diftrentes structwes de médiation initiées par les avocats.
SociologiçemenÇ les appellations constituent des objets de tension rnais aussi des symboles de stabilisation
porn les goup€rn€nts professionnels et les avocats en particulier. Elles peuvent faire I'objet de protections
juridiques au rnêrne titre, toutes proportions gardées, çe les individus et les institutions. La profession
d'avocat prévoit par exenple dnns ses textes législatifs que I'utilisation par un aute groupernent
professionnel du tersre << ordre >> est passible d'une peine d'enprisonnement de 6 jours à 6 mois (loi du 31/
12 | 90-1259, art. 72 - 73).
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La saisine par orientation, notamment la hansrnission de < I'affaire >> d'un avocat

à son confrère médiateur, s'avère aussi limitée. D'abord, cette orientation vers le ou les

con-freres médiateurs implique que les avocats soient eux-mêmes convaincus des bienfaits

de la médiation et de la pertinence de ce mode de régulation, ce qui est encore aujourd'hui,

loin d'être le cas. Pour certains, le règlement judiciaire demeure encore le parangon de la

protection du justiciable. Ensuite, I'avocat consulté en prernier pourrait ne pas laisser lui

< echapper >> un client potentiel vers un avocat-médiateur qui ne serait pasi susce,ptible ou

en capacité de lui renvoyer une collaboration de mêrne nature. En paraphrasant de manière

résumée le concept de don/contre-don de M. Mauss, on peut avancer que la collaboration

exige un rapport de réciprocité dans les relations, surtout lorsqu'elles sont professionnelles

et marquées par les logiques du marché. Le caractere volontaire et libre implique une

transaction entre avocats, soumettant ainsi les échanges dans des formes de réciprocité.

Sans qu'ils aient une conscience précise de ces mises en équivalence, avocat donataire et

avocat donateur se doivent d'une certaine manière soutien et coopération symétrique .

B) Le secret professionnel

Les dispositions légalese6 organisant la profession d'avocat strpulent dans I'un des

décrets (N'91-1197 du 27llll9l, article 155) que I'avocat <<ne peut accepter I'afaire

d'un nouveau client si le secret des informations données par un ancien client risque d'être

violé ou lorsque la connaissance des afaires de I'ancien client favoriserait le nouveau

client de façon injustifiée >>. Il est difficile d'imaginer dans la procédure de médiation, et

encore plus particuliàement quand les deux parties sont conjointem€,rxt les clients de

I'avocat, que ce dernier puisse les amener à trouver un accord sans les aviser de leurs

attentes respectives. La difliculté s'avere d'autant plus insurmontable lorsque l'avocat ou

% Ces dispositions légales ne peuvent êûe contredites par les règlements intérieurs emanant des barreaux. Si
ces règlenrents sont sources de droit, ils doivent cependant s'accorder au cadre légal et ête en adéquation
avec les dispositions du législateur. Autrernent dit, les barreaux édictent leurs propres règles à condition que
celles-ci corrylètent les textes sans poru autant transformer les dispositions jruidiques.

1 5 8



les avocats réalisent des tractations sçaréeset pour preparer les deux parties à une

renconhe dans un même lieu physique. L'avocat sera alors pris en étau entre I'obligation

de ne pas dévoiler les confidences de son (ou ses ) client(s) et la nécessité d'atténuer les

malente,ndus et les incompréhensions liés aux conditions même du differend. Les

ajusternents indispensables à une preparation pertinente des pourparlers deviennent donc

relativement étroits.

Toutefois, selon A. Damien et J. Hamelin (1995, p.298, N" 262) il << n'existe pas de

secret lorsque le client fait une confidence à son avocat dans le but de révéler à I'adversaire

par I'intermédiaire de son propre confràe pour tenter une transaction, ute conciliation ou

pour formuler des propositions de solution aux litiges >>. Il apparaît aussi qu'en matière

juridiquee8 ce secret professionnel diminue, même lorsque chacune des parties dispose de

son propre avocat (Martin 1999, p 58 et 303, voir aussi Taisne, 1998, p. 105). En raison de

décisions rendues par la Chambre criminelle de la Cour de Cassationee larrêts du 7 mars

1994 et du 30 juin 1999), le secretprofessionnel ne seraitplus absolu comme enmatière

judiciaire (droit de la défense) lorsque I'avocat rédige des actes ou négocie avec les

clientslo0. La médiation qui fait partie des pratiques juridiques, ne serait donc soumise qu'à

un secret professionnel relatif . Au regard de cette jurispnrdence de la Charrrbre criminelle

e7 Ordinairement, les médiateurs reçoivent dans un prernier terys les parties separânent pour notarment
identifier les griefs et preparer les perspectives de négociation La renconte des parties en conllit avec le ou
les médiateurs constitue une aute phase de la procédure de médiation.

e8 Il est habituel de distinguer dans les missions de I'avocat deux fonctions distinctes. D'une part, les
fonctions judiciaires qui se cantonnent essentiellement à la défense des clients auprès des tibunaux, d'autre
part les fonctions juridiques qui corrprennent les consultations et les rédactions d'actes (actes sous seing
privé, statuts de société, contrats de travail...)- Selon cette tenninologie, les procédures de médiation sont
assimilées aux fonctions juridiques de I'avocat. La loi du 3lll2l9Û appliquée le 1o janvier 1992 réunissant les
professions d'avocat et de conseil jtuidique a eu pour conséquence de renforcer les fonctions juridiques des
avocats. Plus anecdotique, les deux fusions successives (loi du 3lll2l7l intégrant les avoués près d'un
6ifrrnaf de grande instance et loi du 3UlA90 mentionnée plus haut) ont permis à des professionnels,
notarnment par le jeu de dispositions dérogatoires, d'intégrer la profession d'avocat sans aucun diplôme
juridique et possédant moins encore rme connaissance de I'activité judiciaire (Taisne, 1997, p.3).

e Dont les références respectives sont JCP lgg4,Il,2225l:D1994IR83 et JPCG 1999,II, l}lTT.Malgré la
loi du 7104197 precisant que le secret professionnel recouwe ausi bien le jwidique çe le judiciaire, I'arrêt
de 1999 rendu par la Chambre criminelle de la cour de cassation persiste à distinguer les deux. Selon elle,
I'activité de rédacteur d'actes ou de négociateur n'est pas couvert coûttne dans I'exercice des droits de la
défense du secret professionnel.

rm La volonté de faciliter I'investigation des magistrats pour reprimer les montages financiers douteux a
certainement contribué à cette interprétation non-absolue du secret professionnel en matière juridique.
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qui attenue la portée du secret professionnel en matière jwidique, rien ne s'opposerait donc

à ce que la correspondance et les concessions écrites ou non des clients soient révélées si

un juge le demande.

C) Les conflits d'intérêts

Les marges de manæuwe deviennent toutefois très limitées, quand on sait que

<<I'avocat ne doit être ni le conseil ni le représentant ou le défenseur de plus d'un client

dans une même affaire s'il y a contlit entre les intérêts de ses clients ou, sauf , accord des

parties s'il existe un risque sérieux d'un tel conflit>> (décret, N" 9l-1197 du 27117197,

article 155). Si I'on reprend à la lettre cette disposition de I'article 155, I'accord des

parties ne s'applique donc pas dans les conflits manifestes, mais peut néanmoins, comme

le précise le législateur, s'appliquer lorsqu'il existe < un risque sérieux de conflit

d'intérêts >>. Quand on sait que la nature des affaires traitées par la médiation concerne

majoritairement des conflits avérés, il apparaît difÏicile de faire dans ces conditions des

médiations << curatives >>. Si I'on prend comme point de réference cette disposition

réglementaire, I'avocat est en quelque sorte moins un therapeute du conflit qu'un agent de

prévention ne prenant en charge que les affaires non-conflictuelles ou en voie de le

devenir. S'il peut être le conseil et le régulateur de plusieurs personnes physiques

impliquées dans un projet commun, il doit re,noncer à ses fonctions lorsque ce projet est

inéluctablement conflictuel. La jurisprudence (arrêt du 13 mai 1980 de la Cour d'Appel de

Rerures) apporte une interprétation encore plus resfrictive de l'article 155 puisque selon A.

Damien et J. Hamelin (1995, p.340, N" 295) <o.l sffit qu'il y ait un lien entre les affaires,

si tenu soi-il, réyélatanr d'une opposition d'intérêts pour que I'article 155 trouve son

champ d' application >>.

Cet article 155 ne peut en l'état faire I'objet de modification de la part des barreaux,

qui rappelons-le, dispose,lrt, à travers le conseil de I'ordre, d'une certaine autonomie pour

définir ses propres règles d'exercice de la professionl0l. Pour harmoniser les règlements

r0r La loi dl3lll2l7l (article 15 et suitQ et le décret il27/lll9l prescrivent les règles obligatoires relatives
à I'organisation des ordres.
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des differents bareaux français, le Conseil National des Barreaux a en effet, lois de son

assemblée pléniere du26 et27 mars 1999, adopté in extenso cet article 155 du décret du

27lIll9l. Les règles définies par la commission d'harmonisation du Conseil National des

Bareaux sont inserées aux règlements intérieurs des differents bareaux. Ces demiers

doivent veiller à ce que ces règles générales ne soient pas en contadiction avec leurs

propres prescriptions. De surcroît les bareaux ne peuvent ni modifier ni amender les

dispositions de cette réglementation qui demeure, selon les artisans de cette

harmonisation, << un cor?wt unique et commun à toute Ia professionro2rr.

Ainsi le Conseil National des Bareaux tente de définfu la notion relativement floue

de conflits d'intérêts: concept clé qui permet d'interpréter l'article 155. Selon les

prescripteurs, il existe un conllit d'interêts lorsque << dans la fonction de conseil, au jour

de la saisine, l'avocat qui a obligation de donner une information complète, loyale et sans

réserve à ses clients ne peut mener sa mission sans compromettre, soit par l'analyse de la

situation présenté1, soit par l'utilisation des moyens juridiques préconisés, soit par la

concrétisation du résultat recherché, les intérêts d'une ou plusieurs parties >>. D'après

cette instance d'hannonisation, l'absence de conflits d'interêts se définit < lorsque après

avoir informé ses clients et reaneilli leur accord, l'avocat dans ses diférentes fonctions

cherche à concilier leur contrariété d'intérêtsn. Pour résumer le raisonneme,nt sans pour

autant le déformer, ces dispositions affirment en fait que I'avocat doit être en mesure de

concilier sans compromettre les intérêts des parties. La notion ambiguë de << conflit

d'intérêts >> n'est ici pas réellement explicitée et encore moins clarifiée par rapport à son

cont€nu.

Il semble donc nécessaire de préciser si cette notion doit être référée à la règle de

droit ou à la règle d'équitéro3. L'intéret individuel du client peut s'averer éloigné des

ro2 Décision à caractere normatif, 1999-00, article 17-10 de la loi 3lll2l7l modifiée et 12 du règlenrent du
Conseil National des Bareaux.

r03 Les règles d'équité se définissent ici corrrre les règles de justice qui font serilr pour le nÉdié. Elles
peuvent donc ête éloignées des règles de droit puisque c'est d'abord I'objectivation de ce qui paraît <juste >>
poru le médié qui constitue le point d'ancrage de ce type de normativité. Le < juste >> n'est pas conçu à partir
de la légalité mais des représentations subjectives, c'est à dire de I'esprit de justice des interactants.
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dispositions légales. Il est courant d'observer dans les situations de médiation, qu'aux yeux

des médiés, les règles de droit ne prévalent pas toujours sur les règles d'éq-uité. Par

exemple dans les conflits de voisinage, il est habituel que les parties s'accordent vers une

<< solution équitable > potr ne pits que I'une d'entre elle soit obligée, par exemple, de

déraciner ou de réduire à la hauteur réglernentaire les plantations (arbres, arbustes,

thuyas...) qui se touvent en dehors des distances prescrites par le code civil (art. 671). Un

simple élagage des branches qui depassent la limite de propriété suffit le plus souvent pour

mettre un temre, au moins provisoire, à ce tlpe de differend.

Mais si l'avocat est le garant de la règle de droit il doit également prendre en compte

les interêts des parties pour lesquelles cette règle n'est pas toujours synonyme d'esprit de

justice et de préservation des intérêts. Plus laborieux encore, il doit s'efforcer non

seulement de faire une anallne de la situation mais aussi d'agu avec le souci de ne pas

compromettre les interêts subjectifs de ses clients qui peuvent évidernment être

contradictoires et antinomiques. Nous savons pourtant que la médiation est le plus souvent

possible à la condition que les parties abandonnent quelques prétentions, renoncent à

certaines exigences et << bouscule,nb> leurs intérêts individuels pour rapprocher leurs points

de vue. Dans le cadre de ses missions et eu égard aux dispositions déontologiques de

I'article 155, I'avocat-médiateur peut-il se faire l'écho de ces renoncements d'intérêts ?

Doit-il prendre acte des concessions consenties par son client ?

Le code déontologique des avocats de L'Union Européemrels adopté à Strasbourg

en 1998 et révisé à Lyon la même année, re,prend I'article 155 du décret français mais

supprime la formule << sauf accord des parties >>ros. La réglementation européerune

ls Ce code constitue un réferent penmettant notamtent de réguler les conflits entre citoyens des pays de
I'U.E.

r05 En effet I'article 19.3.2.1. de cette réglenrentation européenne stipule que <<l'avocat ne doit être ni le
conseil ni le représentant ou le défenseur de plus d'un client dans tme même affaire, s'il y a conllit ente les
intérêts de ces clients ou un risque sérieux d'un tel conllit r>. Ce même article précise son chanp
d'application: << Iæs avocats français doivent en appliquer les dispositions dans leurs activités judiciaires et
juridiques dans I'Union Européenne hors territoire de la Republique ûançaise et dans lerus relations avec les
autes avocab de I'Union Européenne, qu'elles aient lieu à I'intériew des frontiàes de I'Union Européenne
ou hors celles-ci, sous réserve que lesdits avocats appartienneut à un barreau qui a formellement accepté
d'être lié par ce code >>.
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réaffirme l'obligation faite à I'avocat de ne pas s'engager à conseiller, à représenter et à

défendre plusieurs clients, lorsqu'il existe un conflit d'interêts averê, conformânent aux

dispositions françaises. Cette prescription déontologique sp détache néanmoins de la

réglementation française, puisqu'elle resfreint I'action des avocats màne lorsqu'il existe

trn <<risque >> sérieux de conflit. Autrerne,nt dit, si le traitement d'une affaire dans laquelle

il existe wr <<risque sérieux de conflit >> est conditionné à I'accord des parties, dans la

réglementation française, la réglementation européemne précise, que I'avocat n'est soumis

à aucune condition d'accord des parties puisque dans ce contexte, il ne lui est pas permis

d'intervenir. Elle restreint donc forteme,nt I'intervention des avocats aussi bien dans les

conflits manifestes que dans les conflits latents. Le respect stricto sensu de cette

disposition ne peut que conduire les avocats à prendre en charge des differends où les

négociations sont susceptibles de préserver les intérêts mutuels des protagonistes. Si

I'avocat peut, comme le precise I'article 6.3 de cette réglementation européenne, Élssurer

les missions de conciliateur ou de médiateur, il apparaît que ces missions sont difficilernent

applicables en France et dans les pays de I'U.E. quand il est l'interlocuteur de plusieurs

clients en conflit.

Dans ces conditions la question de la gestion des situations conflictuelles par les

avocats reste posée. Il apparaît en tout cas que les règles relatives au secret professionnel et

surtout celles qui encadrent le havail de I'avocat coûlme tierce persorme dans un litige

enûe deux ou plusieurs parties, doivent être réexaminées pour d'une part s'appliquer à la

nature conflictuelle des différends, et d'autre part s'ajuster aux procédures de médiation.

Les obstacles au développement de la médiation à I'initiative des avocats sont donc encore

nombreux et au delà de I'inadaptation entre certaines de leurs fonctions et les exigences

relatives à la position de médiateur, les avocats dewont transformer leurs habitus

professionnels en reniant quelquefois des pratiques judiciaires qu'ils ont eux-mànes

contribuées à développer.

Il s'agit maintenant de nous interesser à certaines de ces pratiques également développées

dans le cadre judiciaire. Dans la continuité de nos préoccupations, nous allons présenter

d'autres auxiliaires de justice désignés depuis peu par le vocable de médiatanrs du

procureur,plus communément connus sous l'appellation de médiateurs pénaux.
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CHAPITRE 5

Médiat ion pénale et  inst i tut ion judic ia i re

Le phenomène de la médiation doit être compris dans son rapport institutionnel. La

médiation est à la croisée du monde judiciaire et lui ernprunte des concepts qu'elle utilise

pour définir négativement ou positivement son propre corps de savoirs. Cette grande

nébuleuse, ne se prête toutefois que difficilement à un ordonnancement frt-ce t-il

institutionnalisé. Préoccupée par la question de ses frontières, la justice a très vite tenté de

définir les modalités et le champ d'intervention des médiations tant dans le registe civil

que pénal. Aujourd'hui cette justice connaît une superposition d'instances extra-

juridictionnelles révélant ainsi l'émergence d'un espace socio-judiciaire de plus en plus

étendu : alternative à I'ernprisonnement, injonction thérapeutique, médiation pénale... Face

à la progression du nombre des procédures judiciaires, des actes délicfueux enregistrés et

du sentiment d'insécurité (cf. I'encadré) qui se développe dans la population, nous

assistons de la part de I'institution judiciaire à une volonté de repondre plus visiblement

aux demandes des justiciables.

D'une part, on note e,ntre 1962 et 1993 un fort accroisseme,nt quantitatif

des affaires traitées par les juridictions civiles et penales. De 6 millions de

décisions judiciaires rendues en1962 nous sommes passés à 14 millions en 1993

(Rainaud, 1993,p.1a3). D'auhe part, concernant les chiffres de la délinquance -

dont nous rappelons que notre propos n'est pas de développer ce sujet mais de

donner quelques indications chiffrées - on rehouve aussi une certaine

ion quantitative. D'après les données é,manant du ministère de

I'Intérieur, fondées sur I'activité des senrices de police et de gendarmerie, plus

3.5 millions de faits ont été enregisfrés en France en 1998. Selon leurs
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statistiques (disponibles sur Internet, www.gouv.fr), la hausse générale de la

délinquance en France est de 2.06% en 1998, alors qu'entre 1995 et 1997, ces

chiffres globaux ont connu une diminution relative (respectivement ; - 6,47yo,-

2,880Â et- 1,660Â).

La conjugaison de I'arrivée sur le marché de nouveaux produits à haute

technologique et l'élargissernent des réponses des politiques de sécurité

n'est pas sans conséquence sur I'augmentation des délits révélés.

En effet, ce n'est pas un hasard si I'accroissement des actes délictueux est

lié atu( biens technologiques à I'instar des portables télephoniques qui

représentent, selon la qualification juridique de I'acte, un < vol avec violence >>

deux à Paris. Sans entrer dans une discussion sur les catégorisations des

délictueux, ces vols à I'arraché sont comptabilisés dans la catégorie

istique << violence à personne >>.. Ce type de délinquance peut notamment
'expliquer par les rapports qu'un certain nombre de jeunes entretie,nne,nt avec

leur environnernent de consommation. En nous appuyant sur notre expérie,nce

de préve,ntion de la délinquance, grâce à laquelle nous côtoyons

nombreux jeunes délinquants cumulant déficits sociaur et pauweté culturelle,

laire et économique, on peut réellement affirmer qu'il existe une délinquance

d'acquisition >>. Cette délinquance représente d'une certaine manière la

ie de notre société de consommation qui valorise forternent la

de biens matériels. Autrement dit, la propension à la consommation

d'une certaine manière victime de son succès puisqu'elle touche aussi ceux

i n'ont pas les moyens économiques de se procurer ces richesses à haute

valeur technologique mais aussi symbolique. Il semble que ce sont

ces atteintes aux biens et aux personnes qui genàent une

grande réce,ptivité du se,ntime,nt d'insecurité dans la population et demeurent

I'une des préoccupations majeures des politiques publiques en matière de

165



La hausse de la délinquance doit toutefois êfre relativisée puisque les

chiffres habituellement utilisés pour la mesurer révèlent en premier lieu

I'activité des services de police et de gendarmerie. La plus grande offre de

sécurisation conhibue également par un effet mécanique à accroître ces chiftes

la délinquance. Pour utiliser une terminologie économique on peut supposer

I'offre de sécurité peut influer sur la demande de dédommagernent. Par

durant I'année 2000, I'ouverture de 157 bureaux de police

ires (410 en 2001) et le recrutement des milliers d'adoints de

ité (emplois-jeunes de la police) ont certainement permis d'étendre les

policieres, incitant ainsi les victimes à deposer plainte. De plus depuis

1o juin 2000, ces plaintes peuvent être deposées dans n'importe quel bureau

police, independamment du lieu de I'infraction.

Ce rapide constat relatif à la progression des actes délictueux interroge

les catégories statistiques mais aussi les insûuments de mesure quant à

leur capacité à évaluer I'ensenrble des infractions èommises. L'imprécision

réside dans la difficulté d'appréhender toutes les infractions, même celles qui
'ont pas fait I'objet d'une plainte. Se centrer sur les faits existants plutôt que

leur enregistrernent pennettrait sans aucun doute de disposer d'outils de

ison plus fiables et surtout permettrait de mieux résister aux

isonnements trop souvent simplistes sur I'avènement d'une société

inquante relayé par certains << leader d'opinion > (ioumalistes, élus...).

Malgré les nombreuses critiques dont elles font I'objet, les procédwes de médiation

pénale connaissent depuis leur reconnaissance légale un fort accroissement quantitatif

(chapitre 4.1). Après avoir présenté notre cadre méthodologque (chapifre 4.2), notamment

note problématisation et notre procédure d'analyse des données, nous nous intéresserons à

la maniere dont des médiateurs pénaux mettent en oeuwe leurs compétences pow obtenir

l'adhésion et la participation des médiés à un regle,ment des litiges (chapihe 4.3). Nous

monterons que les connaissances juridiques et le souci de ne pas conhedire ouverternent

les élérrents du procès verbal tel qu'il a été établi au moment de I'enquête, constituent

deux invariants que I'on refiouve dans tous les discours des médiateurs. Il existe par contre
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des différences dans la maniere de concevoir I'exercice de la médiation et nous tenterons

d'en distinguer de manière idéal-tpique les deux pôles opposés (chapihe 4.4). L'examen

des modalités d'intervention des médiateurs, visant à permethe le rapprochement des

positions enfie médiés, renvoie à des modes rhétoriques qui mérite'nt d'être précisés en

raison de leur caractere récurrent et spécifique (chapitre 4.5). Enfin nous élargirons notre

perspective en considerant certains aspects du contexte de médiation. La légitimité des

compétences des médiateurs ne peut se comprendre si on ne la rapporte pas au contexte

judiciaire dans lequel se déroule la médiation. Nous verrons que cette légitimité constitue

un élément de l'identité du médiateur puisqu'elle le positionne comme un représentant du

< pouvoir > de I'institution judiciaire. Cependant les interactions ne sont pas seulement

empreintes des marqueurs institutionnels, quand elles concernent les relations entre médiés

les positions sociales semblent aussi déterminantes dans les processus de négociation

(chapitre 4.6).

5.1. L'ancrage institutionnel de la médiation pénale et ses principales objections

La médiation pénale fait partie des procédures alternatives aux poursuites parmi

lesquelles figurent principalernent les mesures de reparation, le classeme,nt sous condition

et le rappel à la loi. L'offre de justice tend à se transformer et conduit, dnns une certaine

mesure, I'institution judiciaire à rfiuire les exigences qui ordinairernent la caractérisent

(procédures, expertises, décisions ânanant de professionnels de la magistrature...). On

pourrait sur ce point, prolonger les analyses de J-Y. Trepos (2003) sur les processus de

politisationlo6 qu'il observe dans les politiques de réduction des risques en matière de

toxicomanie, en considerant que ces procédtrres alternatives constituent dans le monde

judiciaire des dispositifs < â bas seuill0T >>. Comme le souligne J-Y. Trepos (2003, p.4), les

l* De rnanière condensée, la politisation se définit dans cette perspective conlnle rm cadrage politique de
I'action et mise en <ruwe d'équipement de la société civile.

ro? C'est dans le cadre de la politique de réduction des risques çe certaines institutions de prise en charge des
toxicornanes ont réduit leurs attentes pour accueillir les usagers dans lern stucture. L'émergence de ces
dispositifs << à bas sanil >> est la ûaduction institutionnelle de réduction des risques qui, dans ses modalités
pratiques, se rnanifestent notamment par la mise à disposition de matériels d'injection et de produits de
substitution. J-Y. Trepos monûe qu'à ses début I'appellation structure <<à bas seuil>> était péjorative et
caractffsait les institutions d'aide au lsxiçsman€s peu exigeanks à l'égard de ses usagers. pans ce chanp de
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boutiques de droit et les maisons de la médiation doivent êûe examinées comme des

structures de ce type à la frange de I'institution judiciaire. Plusieurs analogies peuvent en

effet êne établies entre le monde judiciaire et les structures << à bas seuil >t de réduction des

risques en matiere de toxicomanie. Premierernent, ces dispositifs se développent

conjointeme,nt dans ces deux environnernents au cours des années 80. Deuxièmement, elles

sont très majoritairement investies par des non-professiorurels (en terme de qualification et

de statut ). Troisièmement, elles sont désormais des strucfures incontoumables tant pour la

réduction des risques en direction des toxicomanes que pour la régulation des litiges dans

les procédr.res judiciaires. Si ces procédures alternatives < derogent aux règles de prise en

charge normale > (procédures, défense...), à I'instar des dispositifs << à bas seuil >> en

matiere de toxicomanie, elles sont devenues des équipements constitutif de la régulation

judiciaire.

Sur le plan quantitatif quand on consulte les chiffres du ministere de la Justicelos, on

constate en effet un développement sans precédent de ces procédures. Il est essentiellement

dû à I'accroissement quantitatif des affaires traitées en médiation pénale. Comme le

montre le tableau l, enhe 1995 et 2000 le nombre de procfiures a été multiplié par trois.

Concernant I'année 2000, les procédures alternatives représentent plus de 39Yo des

réponses penales (contre 51% des affaires poursuivies). Quand une médiation pénale est

conclue, comme dans la grande majorité des cas, I'affaire est classée sans suite.

la toxicorranie ces structures peu professionnalisées renvoyaient aux interventions dérogeant aux règles
ordinaires de prise en charge. Aujor.ud'hui, elles constituent un équipenrcnt fondarcntal de la réduction des
risques. Plutôt que d'une nrpture des idées antérieures en matière de lutte conte la toxicornanie, il s'agit pour
J-Y.Trepos d'rme politisation de type << continuiste >>, c'est à dire qu'elle se taduit non par rme césure mais
par rme recorryosition des réponses institutionnelles et un réagencement des équiperrents prenant en cornpte
les attentes des usagers.

lot Par interneÇ wwlv.gouv.
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Prôcédurps

o/o des proc.'alternàtivèsiaux,

affaires
i' pouiruivier ,

1995 553 731 82 828 636 s59 l4,9syo
r996 590 235 90 t28 680 363 15.25
1997 602 933 t0 l 341 704 274 16.80%
1998 613 056 t63 799 776 855 26.70%
1999 638 340 214108 852 448 33.55
2000 628 000 247 500 875 500 39.40%

Tableau 1 :

Tableau 2 :

Absence d'identification de
I'auteur de I'infraction 3 047 970 66.6%

Carence du plaignant, de
responsabilité de la victime, de
l'état déficient de I'auteur des

faits 419 505 9.2%
Absence ou manque de gravité

de I'infraction 292 464 6.4%
Amnistie, retrait de plainte,

prescription 36 679 0.8%
Procédures alternatives conclues

Dar un classement sans suite t63 799 3,60Â

Potrsuites pénales 613 056 13.4%
Ensemble des plaintes, procès

verbaux ou dâronciations traités
en 1998 4 573 473 t00%

C'est seulement depuis 1998 que le Conseil statistique du ministère de la Justice a

réalisé une table définitive des motifs de classement sans suite mise en æuvre par tous les

Parquets français. Par exemple, en 1998 (tableau 2) le classement sans suite à I'issue d'une

procédure alternative représente 163 799 affaires soit 3,6% de l'ensemble des plaintes,

procès verbaux ou dénonciation, ot 5,4oÂ de l'ensemble des classements sans suite.
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Parmi les 4 573 4 73 pluntes de cette même annéeroe, 3 047 970 affates, soit 66,60Â,

ont été classées sans suite en raison de l'absence d'identification de I'auteur de

I'infraction ; 9,2oÂ en raison de la carence du plaignant ou de sa responsabilité ou encore

de l'état mental de l'auteur ; 6,4 Yo en raison de I'absence d'infraction ou de la gravité de

f infraction ;0 ,8oÂ en raison de motifs juridiques tels que I'amnistie, le refrait de plainte ou

la prescription. Au regard de ces chiffres, le classement sans suite recouwe une réalité qui

relativise, voire récuse le concept d'impunité de la justice - si présent dans les discours

joumalistiques et dans I'opinion publique - puisqu'il est principalement consécutif à une

insuffisance d'élucidation des affaires d'ordre pénal.

La médiation penale a notamment été conçue comme un moyen d'endiguer le

sentiment d'impunité des délinquants et de rassurer les populations sur la capacité de la

justice à repondre aux infractions pénales. Ce mode de régulation permet entre le

classement sans suite et la poursuite pénale de compléter I'arsenal mis à ta disposition des

magistrats. En matiere penale mais aussi civile (conciliation, médiation familiale), on

retrouve cette préoccupation gestionnaire; il s'agit surtout de faire face à I'inflation du

nombre des conflits en répondant à la demande de droit qui s'exprime dans toutes les

activités de la vie sociale. La médiation est I'un des instnrments qui doit endiguer la forte

demande de droit et introduire en même temps une conce,ption modifiée de la temporalité

de l'institution judiciaire. Il s'agit de rQpondre en ( ternps réel > et d'éviter que les auteurs

soient jugés des mois, voire des années après qu'ils aient commis leur acte. Elle permet

enfin de réduire les délais et les differents recours possibles e'n matiere juridique

(jugernent d' appel, demande d' expertise. . .).

C'est la circulaire du 2 octobre l992rto q.ti constitue la première prescription

officielle, prémisse d'une véritable recoruraissance des pratiques de médiation pénale. La

loi du 4 janvier 1993, portant sur la réforme de la procédure pénale, consacre

l@ Nous avons pris corrune référence cette année 1998 car nous ne disposons pas des tables plus récentes.
Cependang selon le Conseil statistique du ministère de la Justice, depuis 10 ans le nombre d'affaires
tansmises arur Parquets est en légere érosion mais tend à se fixer autou de 5 millions d'affaires pax an;
corpte tenu des tansmissions de Parquet à Parquet et des affaires en att€nte d'orielrtation" les affaires
traitées €n une année se stabilisent environ à 4,6 millions (4 586 813 pour I'année 2000).
llo Pour un cormrentaire sur cette circulaire et sur les autes réglanentations encadrant la médiation pénale,
voir les demiers travaux de Jean-Pierre Bonafe-Schmitt (1998) et de Jacques Faget (1997).
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juridiquement la médiation penale. Cette médiation est conçue comme un outil

supplémentaire à la disposition du procureur de la Republique qui, lorsqu'il est saisi, peut

<<préalablement à sa décision sur l'action prise et avec l'accord des parties, décider de

recourir à une médiation s'il lui paraît qu'une telle mesure est susceptible d'assurer la

rëparation du dommage causé à la victime, de mettre fin au trouble résultant de

I'infraction et de contribuer au reclassement de l'auteur de I'infraction >>.

Alors que la circulaire de 1992 stipulait que le médiateur pénal ne pouvait être le

magistrat, la loi de 1993 lui redonne le pouvoir de procéder lui-même à la médiation.

Aujourd'hui le Procureur de la Republique confie les missions de médiation pénale soit à

une association ayant passé une convention avec le rninistere de la Justice ou soit à une

personne physique habilitée. Deux associations nationales, I'Institut National d'Aide aux

Victimes et de Médiation et I'association Citoyens et Justice (anciennement C.L.C.J.) sont

les plus implantées en France, elles regroupent environ 130 associations (respectivement

environ 315 et 2/5). Depuis le décret du l0 awil 1996, le Procureur de la Republique peut

aussi habiliter toute personne physique pour assurer les fonctions de médiateur pénal,

màne si elle n'est pas rattachée à une association. Ce decret élargit le champ de

recrutement mais précise néanmoins que le médiateur penal ne doit p:rs exercer une activité

professionnelle au sein de I'institution judiciaire. Au regard de ces dispositions, il apparaît

que la médiation pénale est une instance hybride qui encourage le recrutement de

médiatenrs proches de la figure pragmatiqze oeuwant sous le confrôle professionnel des

magistrats.

Le constat d'une infraction est la condition sine qua non quimotive le recours à la

médiation. Ce mode de règlement < amiable > du conflit conceme des faits relevant de la

petite et moyenne délinquance (violertce légere, voie de faits, dégradation, insultes...). La

loi ne précise pas néanmoins la nature des critères que le magistrat doit retenir pour décider

de recourir ou non à la mediation. Les magisûats du Parquet ont le pouvoir d'opponunité

des poursuites ou de renvoyer I'affaire en médiation en s'appuyant sur des criteres très
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flousrrr. Oute que la médiation pénale est un outil supplémentaire à la disposition du

Parquet, sa particularité réside dans son objectif qui vise la reparation d'un dommage causé

à la victime d'une infraction. On peut donc ajouter que comparativement à d'autres

médiations il existe ici indeniablement un déséquilibre de fait entre la position stigmatisée

de < transgresseur ) et le vécu plus ou moins traumatisant de la < victime >> considerée le

plus souvent comme non responsable de sa situation. Autrement dit, en médiation pénale,

les médiés sont engagés de manière manifeste sur un <pied d'inégalité >>. La désignation

du mis en cause et de la victime de l'infraction est effectuée en amont de la procédure de

médiation par les services de police ou par I'institution judiciaire (procureur de la

Republique).

Ordinairement, on peut reperer dans la litteratwe spécialisée deux grands tlpes

d'objections concernant la médiation penale. Læ premier, émanant surtout des avocats,

dénonce la violation des droits de la défense et la désignation abusive du coupable

supposé d'un acte délictueux. Le second, renvoie à I'inadéquation de principe et de fait

entre le contexte de cette procédure et << I'esprit >> de la médiation.

En effet, une des critiques courantes faite à la médiation pénale, concerne le non

-respect des droits de la défense. Cet obstacle, constitutif de la procédure même de

médiation penale s'oppose, selon les avocats, à la Convention Européenne de Sauvegarde

des Droits de I'Homme qui précise que tout accusé doit avoir la possibilité de se défendre

lui-même ou avec I'assistance d'un défenseur de son choix (Article 6-3). La médiation

pénale apparaît à leurs yeux (d'aillews la médiation appliquée aussi à d'autres champs),

corrme un mode de régulation sociale qui ne fait qu'entériner les rapports de force et les

désequilibres culturels observables entre les médiés.

Par exemple, il est wai que le médiateur devant des situations de déséquilibre (en

terme de rapports de force) se houve face à un dilemme: soit il légitime cette situation

pour ne pas être en << porte à fau D avec les principes de neuhalité et d'impartialité qui

trr [a circulaire du 2 octobre 1992 stipule que la médiation penale doit taiter de préference les conflits
familiaux (non-présentation d'enfants, non-paiement de pension alimentaire), les conflits de voisinage
(nuisances, tapage noctume...) et les infractions réciproques (violence).
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caractérisent I'esprit de ses fonctions et donc il participe à la maintenance et à la

reproduction des rapports de domination, soit il se montre plus directif en suggérant, voire

en imposant des solutions qu'il considère plus équitables et se trouve de ce fait dans une

position éloignée du médiateur puisqu'il deroge au:r principes de base d'auto-gestion du

conflit et de neutralité.

L'auhe tlpe de re,proche, habituellement présent dans les débats sur le bien-fondé de

cette procédure (Guillaume Hofrrung, Jean-François Six, Jean-Pierre Bonafé-Schmitt,

Etienne Leroy), concerne son incompatibilité avec les principes de responsabilisation et de

neutralité qui devraient caractériser toute interve,ntion se réclamant de la médiation. Ces

auteurs pensent que I'appellation de médiation est inadequate quand elle est sous la tutelle

de I'institution judiciaire. Alors que le Parquet a des missions de coercition, de répression

et de poursuites, la médiation vise au conûaire avec la conftibution des interessés à trouver

une solution acceptable et acceptée, fondée sur le respect de leurs interêts respectifs, sur

l'évitement de la procédure judiciaire et sur le rejet de toute logique autoritaire. Les

magistrats nourris par leur formation juridiquell2 privilégieraient des solutions liées

essentiellement au respect du droit aux de,pens de solutions amiables décidees par les

parties impliquées. Dans ce contexte, les pratiques des médiateurs s'inscriraient dans un

ordre normatif où la participation des médiés à la définition de leur accord se substitue au

rappel des sanctions et des responsabilités juridiques. Au regard de ces objections et de

nofre propre questionnement, il s'agit maintenant de mieux compre,ndre la façon dont les

médiatews pénaux conduisent concrètement leur médiation.

tt' N. Rouland (1988, p.a56) souligne par exerryle, que ce corps professionnel se caractfise par une
révérence exagerée envers I'Etat et par une inclination à valoriser I'ordre et la sécruité au détriment du conllit
toujours jugé comne pathologiçe. L'isolernent du droit et sa fermeture sur lui-mêre - qui I'errryêche, au
contaire de I'antbropologiejuridique, de se <plonger concrèterment au sein de la société> - ne fait
qu'accroître le << conservatisme > des magistats qui est, selon N. Rouland, éloigné des réalités sociales et
des régulations forcément plurielles.
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5.2. Cadre méthodologique

A) Corpus et procédure de médiation

Nous avons pour des raisons de faisabilité de I'enquête interrogé trois médiateurs
penaux rattachés à un service du tribunal de Thionville et sept médiateurs pénaux
travaillant dans une association messine. Cette association messine de médiation pénale
<< Duo Viri )> a êté créée en 1996 à I'initiative d'un procureur et d'un éducateur de la
protection judiciaire. Avant cette date, la médiation était assurée par des benévoles qui
exerçaient à titre individuel. Aujourd'hui, elle regroupe 27 médiateurs (dont seulement 2
femmes) et reçoit 700 dossiers par an, soit environ 80Yo des médiations pénales de la
juridiction messine puisqu'elle consigne 43000 plaintes dont 900 font I'objet d,une
procédure de ce t1pe. Chaque médiateur traite environ 35 dossiers par an. L'association a
aussi pour vocation de développer des missions de confiôle judiciaire, d'enquêtes de
personnalité et d'aides aux victimes.

Classiquernent la procédure de médiation est subdivisée en quatre phases. Les deux
premieres consistent d'abord à recevoir le plaignant, puis le mis en cause; la troisième à
les recevoir ensemble, ou séparément si les médiés ne le souhaitent pas, en vue de signer
un protocole d'accord (7 fois sur l0 les médiations aboutissent à un protocole d'accorO.
Enfin les conclusions de I'accord ou du désaccord sont envoyées au procureur de la
Republique qui se rese,nre I'opportunité de poursuivre ou non I'affaire, éventuellement de
faire procéder à un complânent d'enquête. Dans les afiaires où le mis en cause reconnaît
les faits qui lui sont reprochés, les protocoles d'accord sont géneralement articulés autour
de quatre points :

- excuses du mis en cause
- engagement du mis en cause à se conformer à la réglementation et à modifier son
comporternent

- modalités de la réparation matérielle le cas échéant
- rehait de plainte du plaignant.
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B) Phase exploratoire et problématisation

Le fravail exploratoire de nofte investigation s'est appuyé sw deux principaux

outils qui nous ont permis d'établir notre guide d'entretiens serni-directifs. Premièrement,

nous avons de maniere non exhaustive compulsé ce qui a été écrit en France sur la question

et à quoi se rapporte juridiquement la médiation penale, pour considérer l'état des

connaissances. Au-delà des productions savantes que nous avons aussi intégrées dans ce

travailll3, il s'est agi d'étudier dans la pure tradition wébérienne, les définitions légales,

notamment les missions du médiateur pénal dans son espace juridique en prenant d'une

part, à l'égard de ces définitions une distance nécessairement critique et en tentant d'autre

part, de mieux comprendre les définitions sociales.

Parallèlement à ce travail de recension des travaux essentiellement composés d'écrits

de tlpe juridique etlou critique, il nous a semblé utile d'observer une médiation pénale -

qui est pour nous un terrain moins familier que celui de la médiation sociale - pour avoir

une source d'information supplânentaire. Il ne s'agit pas de faire de cette observation une

étude approfondie mais de dégager certains éléments significatifs.

Observation d'une médiation en fewier 2000 dans un tribunal de

grande instance en Moselle suivi d'un entretien semi-directif avec la

médiatrice penale qui a conduit cette médiation. Se prése,lrtant comme

< juriste >, elle exerce depuis 2 ans ses fonctions au sein d'un tribunal. En

oute, avant d'être médiatrice penale, elle a été bénévole durant 4 années

dans une association de médiation sociale où son travail a surtout consisté à

régler des conflits de voisinage.

Dans cette affaire la victime et le mis en cause sont bien identifiés.

L'affaire oppose une victime désignée qui a porté plainte contre les

dégradations commises par un jeune homme dans un immeuble. Le

ttt Ces productions nous ont notarnment permis de mieux saisir les questionnenænts et les préoccupations qui
de note point de vue sont ilsrrffisaffir€nt développés dans les travaux français
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plaignant est une société d'assurance qui refuse de payer la facture des

réparations et considere en raison de l'éloignement géographique (plus de

150lons du tribunal qui instruit cette affaire) et de la simplicité de sa requête

(demande des frais engagés), inutile d'êhe prése,nt au tribunal. Les

conversations télephoniques enfre la médiatrice et un représentant de la

société d'assurance ont permis de dégager les exige,lrces du plaignant et

d'obtenir le refrait de la plainte au cils où il obtiendrait satisfaction.

Avant de recevoir le mis en cause (militaire de carriere), la médiatrice

me rappelle que très souvent les deux parties sont présentes et qu'il s'agit ici

d'une affaire relativement simple où le mis en cause reconnaît les faits qui

lui sont reprochés. Elle m'invite à m'asseoir auprès d'elle dans une pièce à

peine plus grande qu'une chambre de 15 m2 composée d'une armoire, d'un

bureau et de 5 chaises.

Elle fait e,lrtrer le mis en cause (ieune homme de 26 ans) dans ce

bureau situé au r.d.c. du tribunal, à coté du bureau d'accueil. Après les

politesses d'usage et ma présentation en tant que stagiaire, la rnédiatrice lui

rappelle la qualification juridique de son affaire et les faits tels qu'ils sont

consignés dans le procès verbal.

La médiatrice : ( un soir alors que vous étiæ en état d'ébiété, vous

vous êtes réfugié dans un bâtiment privé et comme il y avait une panne de la

fermeture automatique de la porte d'entrëe, vous vous êtes introduit dans

cet immeuble. Vous avez cassé les vitres de la porte d'entrée >.

- Le mis en cause <<Oui j'ai rmcontré un groupe de jannes qui m'ont

demandé une cigarette et je voyais qu'ils voulaient autre chose. Alors je me

suis enfui car j 'ai eu peur ... D 'ailleurs je reconnais que j 'ai 
fait une faute >>.

- La médiafrice (en plaisantant) : << Les gens qui cassent les fenênes, ce sont

des délinquants, pas des militaires. J'ai été surprise que vous qerciez ce

métier et que vous vous laissiez aller à commettre un tel acte ), (sur le

dossier la médiatrice avait souligné la profession du mis en cause).
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Pas de réponse du mis en cause qui semble plutôt embarrassé par la situation

dans laquelle il se trouve.

- La médiatrice : ( Yous savez que la société d'assurances demande que

vous payiez la somme de X francs qu'ils ont engagée pour réparer la vitre.

Si vous êtes d'accord, la société d'assurances s'engage quant à elle à retirer

sa plainte. Est ce que vous êtes d'accord pour payer lafacture ?

- Iæ mis en cause : ( Ofr, Oui, oui ! >>

- Lamédiatrice: ( Vous êtes donc d'accord? >>.

- Le mis en cause : << Oui, mais est ce que je vais avoir un casier avec cette

afaire ? >

- La médiatrice: ( Non, ce sera enregistré quelque part, mais pas sur votre

casier. Le procureur vous a fait une fleur en vous envoyant m médiation.

Nous allons maintenant remplir Ie protocole d'accord où vous vous engagez

à rembourser la somme. Vous payez en une ou deufois ?[ ... ] ".

Après les discussions sur les modalités de paiement, la médiatrice

procède à la rédaction de I'accord et demande la signature du mis en cause.

Sa proposition d'accord a été consignée dans cet ecrit et le mis exr cause

sernble être satisfait de I'issue de I'affaire.

Cette observation à visée exploratoire se justifie par le fait que nous cherchons à

consolider et à intégrer des aspects qui peuvent éclairer notre questionnement et à en jauger

son degré de pertinencella 1cf. grille d'entretien en annexe 5). Nous sornmes conscients

il4 Saos faire rme analyse détaillée de cette observation, qui nous est donc plus utile cortnæ support de
questionnement que conrne matériel d'investigation, nouri pouvons brièvement dégager de cette interaction
certains éléments rhétoriques du dialogue. La médiatrice ffnale comrnence sa présentation par une
description de I'affaire. Ce rappel des faits n'est pas rme siryle redite du contenu du procès verbal mais
constitue un recadrage du réel dans la npsure où les éléments sont sélectionnés et interprétés. Il obéit à un
raisonnement fondé sur une tame chronologique qui se termine par I'isolement d'une infraction: << Vous
avez cassé les vites de la porte d'enfrée r>. L'énoncé du récit n'est pas partagé par le médié puisqu'il situe
I'affaire dans un préalable cbronologique qui lui p€flnet d'rme part, de préciser, tout en reconnaissant sa
responsabilité, la cause de son acùe (<< Le groupe de jeunes voulait auEe chose, j'ai eu peur r) et d'autre part,
d'oçrimer irryliciterrent son caractère involontaire. Audelà de cet échange enûe les deux interactants, ce
qtri nous serùle ici déterminant est le raisonnement inductif de la rnediaûice pénale qui lui permet
d'erçrimer son opinion sur les faie cornrnis (< les gens qui cassent des fenête ce sont des délinquants >). Il
s'agit de la confirmation d'un jugement de valeru fondé sru I'examen singulier des faits empiriques.
L'induction des faits aboutit à une généralisation et pose toutefois, comme toute figure rhétorique de ce t1pe,
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qu'une systémisation de ce tlpe d'observations permettrait de mettre en exergue les écarts

entre ce que les médiateurs font et ce qu'ils disent faire. Il est wai que la parole exprimée

dans les interviews peut contenir des formes idéalisées se manifestant notamme,nt par la

mobilisation exageÉe d'un discours < attentionné > à l'égard des modalités

déontologiques. Mais le faible degré d'acculturation des médiateurs à ces principes et

réferentiels de la médiation nous conduit à penser que ces phenomàres sont relativement

limités. Il convie,nt aussi de souligner qu'il existe une réelle difficulté à observer la

médiation penale dans la mesure où elle est difficile d'accès. Le secret professionnel

prescrit juridiquernent en fait un objet encore plus opaquells.

Ainsi ces conditions énoncées, nous ne cherchons pas à dresser un tableau complet

de la médiation pénale mais à relever certaines représentations individuelles qui structurent

le quotidien des médiateurs penaux. Notre but n'est pas de nous servir de cette observation

cornme une illustration pour methe en exergue des processus que I'on aura préalablement

définis, mais de I'utiliser en compléme,nt d'auhes corpus pour approfondir un

questionnement et donc concevoir notre guide d'entretien (cf. annexe 8). Cette observation

nous a notamment permis d'intégrer à nohe questionnement des éléments d'une définition

sociale, c'est à dire à considerer les usages sociaux de la médiation pârale selon le point de

vue de ses acteurs. Nous pouvons dès lors avancer que cette problématisation de notre

objet nous conduit à poser certaines questions qui ne se fondent pas seulement sur les

définitions légales (aujourd'hui dominantes) de la médiation pénale.

Notre objectif principal vise à analyser les processus de mise en æuvre d'accords, à

partir des procédures que les médiateurs utilisent pow mener leur médiation. Autrement

dit, pour repre,ndre la terminologie ethnométhodologique garfinkelienne, nous nous

la question de savoir si ces faits observes peuvent ête rapportés à rme caractérisation génerale. Au delà de
cette forme de raisonnerneng le juganent oçrirrÉ par la médiatice, parce qu'il s'ap'puie snr rme clôture de
I'investigation et parce qu'il attribue au rnedié rm < état ) permÊt de lui signifier qu'il est p€rçu ( sous un
certain angle ) et que c'est en vertu de cette representation qu'on agit sur lui (Dodier 1993, p. 30).

rr5 L'article 24 delzloi du 8 féwier 1995 et I'article 131-14 duNouveau Code de Procédure Pénale précise
nota[rr€nt, que le secret professionnel s'applique au moment du déroulement de la rnediation rnais aussi
après la médiation qu'elle ait ou non réussie. Les parties sont elles-mêmes tenues à respecter ce secret dans la
me$re où elles ne p€uvent pas utiliser le contenu des échanges de I'enserrble des participants y compris
ceux du médiateru.
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attachons à aborder les ethnométhodes, c'est à dire les manières de faire ordinaires que des

non-professionnels mobilisent pourréussirll6les médiations (à I'image de H. Garfinkel

qui s'est lui-mêrne interessé aux modes de déliberation des jurés non-professionnels). En

effet, en raison de leur abse,nce d'ancrage professionnel et de leur très faible acculturation

en termes de formation à la médiation, il est indubitable, pour la population interrogée que

leur intervention est moins fondée sur les savoirs et principes de la médiationltt que s*

des savoirs ordinaires liés tout autant à leur expérience professionnelle antérieure, leur

expérience personnelle de vie et leur sens de l'équité. La mise en perspective des modalités

pratiques de leur conduite permet d'appréhender les modes de constnrction sociale qui se

développent au cours de leurs interactions. Les processus de designation doiverû donc être

rapportés à leur dimension pratique, c'est à dire qu'ils doivent être appréhendés dans le

contexte singulier des relations sociales (Cicourel, 1979).

C) L'analyse des interviews

Nous ne revie,ndrons pas sur I'utiËté pour note problânatique d'wr mode

d'enquête par entretiens (cf. 3ème partie chapitre 3 et 4 srn médiation sociale), mais

rappelons seulement qu'il nous permet de comparer ce qui se donne à e,ntendre dans le jeu

des interactions quotidiennes. Dans cette enquête, nous nous limiterons à examiner une

dimension de ces interactions à travers le havail interprétatif des médiateurs en situation de

médiation. Il s'agit surtout de comprendre comme,nt ces denriers mobilise,nt des réferences,

des technicités, des savoir-faire pour s'orienter vers la mise en perspective d'accord entre

les parties.

Pour présenter de manière synthétique notre démarche concernant le traitement des 10

entretiens semi-directifs réalisés, nous avons :

116 Ou cottttt'ent font-ils potrr ameier les médiés à un accord ?

tlt A chaque fois, par exerryle, lorsqu'on demandait à un médiateur s'il connaissait un auteur qui écrivait sw
la médiation, nous avons obtenu rme réponse négative, par conhe beaucoup connaissent les délibérés de
jurisprudence concenmnt les limites de leur mission
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l) identifier par individu les unités thématiques et les sous-thèmes qui s'y

rattachent gârce aux découpages de textes en extaits.

2) classer ces extraits dans des items thânatiques

l) Identification des unités thématiques.

Nous avons procedé dans un prernier temps à une analyse longitudinale, c'est à

dire, nous nous sornmes préoccupé à la stucture inteme de I'intervielv en nous intéressant

particulierement aux enchaînements d'idées, aux occturences, aux associations de thèmes,

aux logiques d'exposition des propos de chaque interuiewé.

Analyse longitudinale Analyse transversale

Individu I Individu 2 hdividu 3 ktdividu n...

Question I

Question 2

Question 3

Question n..

Dans un second temps, nous avons réalisé une analyse transversale, c'est à dire une

analyse comparative de chaque thème et sous thàne portant sur I'ensemble du corpus.

Environ l0 % des extraits n'ont pu être homogenéisé en raison de leur caractère très

particulariste (mais non contadictoirQ n'entrant pas dans notre problématique : digression,

jugement sur la vie privée, voire intime d'un collègue médiateur. Nous ne pouvons donc

pas dire que nous n'avons pas considéré (notamment dans la phase longitudinale) les

éléments que I'on pourrait juger atypique.

2) Classement des extraits d'interviews dans des items thématiques.

Nous avons regroupé inductivement un e,nsemble d'informations homogènes selon

des procédures d'analyse de contenu thânatique de tlpe qualitatif déjà mises en æuwe

dans notre e,nquête relative aur mfiiateurs sociaux. Nous n'avons donc pas taité les

données de manière quantitative en nous interessant à la distibution des frfuuences, des

indices de dispersion et des croisernents statistiques de variables comme nous avons

r80



procédé pour le questionnaire Q* pætie, chapitre 2 et 3). L'imputation causale du

discours n'est pas nofie orientation prioritaire, il s'agit plutôt de dégager des'logiques et
des ordres de relation.

Grâce à la mise en æuvre d'une démarche globale ne séparant pas les niveaux

d'analyse nous avons progressivement consfiuit une grille idéal-typique. En effet, I'analyse

longitudinale portant sur les logiques internes du discours de chaque individu est
comparativement mise en relation avec une ap'proche hansversale qui sert alors de point de
référence. Cette démarche ne nous a pas seulement aidé à dégager deux figures de
médiateur, mais à considerer les éléments transversaux des pratiques (les haits cofirmgns

de I'ensemble des médiateurs) et les noyarD( dê sens singulier (les differences entre
médiateurs). Il semble donc inutile de repreciser que les critères ne sont pas posés
préalablement au traiteurent des données mais prennent progressivement forme à I'intériew
des logiques discursives. Infine, notre analyse est confrontée aux entretiens originaux pour

affiner, voire corriger note grille d'analyse.

D) Caractéristiques des médiateurs intemoeés

Les médiateurs interrogés ont tous suivi une formation courte d'une semaine
maximum dispensée par des formateurs professionnels (du C.L.C.J.). Iæs enseignements

concentent principalernent la connaissance des institutions judiciaires françaises, les
diverses procédures de médiation d'un point de vue juridique et une réflexion sur les
principaux réferentiels d'intervention (neutralité, absence de jugement, philosophie

d'interyention...). Les médiateurs pâraux sont pour la plupart des cadres retraités de la
police ou de la gendarmerie; quelques uns occupurt conjointement des fonctions de
délégué du procureur. Pour ceux qui ne sont pas refiaités (3 sur l0), ils sont plutôt

enquêteurs sociaux auprès du tibunal de grande instance. Peu d'entre eux proviennent du
secteur privé ; sur l0 médiateurs penaux intemogés, seul un médiateur était issu du secteur

industriel et assurait avant sa rehaite la fonction de cadre dans un service d'aide sociale
au)( personnels. Le profil type que I'on peut dégager des médiateurs pénaux re,ncontrés
peut se résumer de façon suivante: il s'agit plutôt d'un homme, refiaité de la fonction
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publique ayant fait une carriere professionnelle de cadre moyen ou supérieur dans la police

ou la gendarmeriells.

La préseirce de ce profil-type résulte d'une part des dispositions légales de

recrutement (decret n"96-305 du 10 awil 1996) notamme,nt du respect d'un certain nombre

d'obligations (absence de condamnation, expérience professionnelle, non-exercice d'une

activité judiciaire), d'autre part des jugements professionnels qui ont précédé I'accès au

fonction de médiateur penal.

La sur-représentation des métiers de la police et de la gendarmerie dans ce champ

de la mediation, qui semble être confirmée sur I'ensemble du territoire, découle en effet

des choix liés aux attributions légales du procureur géneral qui a le pouvoir de recruter

(sous certaines conditions) les médiateurs pénaux et d'habiliter (notamment avec le

premier président du TGI) les associations de médiation penalelle.

L'origine et le statut professionnel de ces cadres retraités de,pendent aussi des relations

professionnelles qui ont précédé leur activité de médiateur pénal. En effet, certains cadres

de la police ont été amenés à développer des relations directes avec les procureurs

généraux.

Médiateur pénal : << Nous connaissons les procureurs généraux, no,us

ayons été, lors de notre activité professionnelle, souvent en contact avec

ewc pour le suivi de certaines procédures. Nous témoignons aussi aux

asslses. En plus, ce sont les procureurs généraux qui notent les oficiers

de police et ils nous connaissent pour nos qualités >.

rr8 On retrouve sensiblement le même type de profil chez les conciliateurs judiciaires. Une étude comrnandée
par la Mission de Recherche < droit et justice >r du ministere de la Justice et réalisée par Y.Desdevides et alii
(Cente Nantais de Sociologie, mai 2001) monte que ces auxiliaires de justice sont à 90% conposés
d'homps âgés de plus de 50 ans et ap'paf,tenant arur P.C.S. situées au sonret de la stucture sociale.

rre L'article D 15-l et D 15-2, décret no9G305 du 10 awil 1996 precise que <lorsque le procureur de la
Republiçe décide de reconrir à rme rrediation dans les conditions de I'article 41, il peut désiper à cette fin
toute personne physique ou morale habilitée ainsi qu'il est dit ci-après. La personne phpique ou morale
selon qu'elle désire ête habilitée comme médiater.u dans le ressort du tibrmal de grande instance ou da"s
celui de la cour d'ap'pel en fait la dernande au procureur de la Republique ou au procureur général.
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Les relations professionnelles qui se sont instaurées entre ces officiers de police ou

de gendarmerie et les procureurs généraux sont incontestablement des éléments qui

déterminent les profils des médiateurs pâraux. L'indépendance d'une association de

médiation pénale peut elle-même être relative dans la mesure où le procureur n'est pas

seulement celui qui entérine légalement la nomination d'un médiateur penal, il est dans

certains cd, celui qui propose son recrutement. Eu égard à nos moyens limités

d'investigation, il semble nécessaire qu'une étude plus systématique sur les profils socio-

professionnels des médiateurs pénaux intègre l'existence de ces réseaux de relations

professionnelles dans la définition des modalités de recrutement. Cependant, au regard de

plusieurs témoignages, nous pouvons dès lors affirmer que le recrutement des médiateurs

pénaux n'obéit pas alrx simples prescriptions juridiques. Autrernent dit, ces prescriptions

définissent partiellement les modes de recruternent; il semble qu'ils soient davantage

< travaillés >> par les réseaux de connaissances dont I'origine peut être professionnelle mais

peut aussi relever d'un réseau plus personnel de sociabilitéI2o.

5.3. Contextes et pratiques de la médiation pénale

A) Les ressources du métier exercé

La profession exercée de policier, et plus globalement I'expérience en matiere
judiciaire, apparaît être un atout pour les médiateurs penaux. L'argume,ntation s'appuie

alors sur un réexamen a posteriori du métier précédemment occupé. Elle consiste à

montrer les adéquations au niveau des modalités et de la philosophie d'intervention. Ce

n'est pas la capacité d'écoute et de dialogue qui est surtout mise en avant mais plutôt

I'expérience acquise dans la gestion et la connaissance des dossiers pénaux. La médiation

apparaît même pour certains comme < la suite logique d'une pratique de la procédure

pénale >>. Iæs médiateurs ( connaissant les dossiers pénatn > grâce à leur métier

tto A I'exetryle d'tm des témoignages d'rme rrÉdiatice pénale, fille de haut fonctionnaire et amie d'un
avocat devenu aujourd'hui magistrat.
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possède,nt des compétences leur permettarrt < d'avoir une analyse plus complète et plus

rapide n des situations qu'ils ont à haiter.

Médiateur penal : Les dossiers pénaux, je les analyse mieux et plus vite

qu'un autre. Cela me permet d'avoir du recul et je suis persuadé que

ceu,r qui connaissent les dossiers pénaw sont les plus préparés à

entamer une médiation >.

Les médiatetrs qui n'ont pas exercé professionnellement dans le champ de la

justice ou de la police recourent plutôt à leur expérience sociale relationnelle pour affirmer

que leur métier les aide ou les a aidé dans leur exercice de la médiation.

Médiateur penal : < Je gérais un service d'aide à domicile dans le secteur

minier. En faisant du social auprès des familles de mineurs, on est

conduit à avoir des capacités d'écoute et de dialogue. J'interttenais aussi

dans des actions en faveur des personnes ôgées et des enfants en âge

scolaire (colonie de vacances). Cela m'a appris à écouter les gens, à

analyser les choses et à les conseiller et à les guider >.

B) La nature des affaires et leur deeré de complexité

Outre les affaires habituellernent traitées en médiation pénale (conflits familiaux, de

voisinage, délits de fuite, violences légères, voies de faitsl2l), les médiateurs affirment

qu'ils ont désormais à gerer des litiges de plus en plus complexes. A leurs yeux se sont

surtout les victimes qui se trouvent lésées en raison de I'absence de jugernent devant une

juridiction.

Médiateur pénal : < Les afaires que les magistrats nous envoient sont de

plus en plus compliquées. Avec le recul de 4 annëes, on pant dire que les

r2r Il est furyortant de souligner que les médiateurs pénaux désipent les faits pour qualifier les conllits de
voisinage < d'infraction à I'environnement >>. Cette denomination révèle notarmnent la forte acculturation
juidique présente chez ces acteurs .
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affaires sont de plus en plus lourdes. Au début c'étaient de simples

accrochages, des violences sans interntption temporaire de travail et

maintenant on traite des affiires avec des ITT de plus de I0 jours. Cela

pose un problème particulier, surtout pour les victimes auxquelles on

doit expliquer pourquoi leur affaire est traitée en médiation >.

Cette complexité des affaires traitées est renforcée par le caractère et la nature du

litige. Le degré de complexité est en effet d'autant plus important que la nature du litige

relève de violence et concerne directement I'intégrité physique des victimes. Selon les

médiateurs, les problèmes de violence (conjugale ou entre tiers) sont les plus difficiles à

réguler - avec les problèmes de voisinage puisque le mis en cause a souvent des torts

partagés avec le plaignant - dans la mesure où les victimes demandent, en raison du

traumatisme subi, une mesure pénale coercitive. Inversement, ies médiations sont plus

aisées à aborder lorsqu'il n'existe que des dégâts matériels à indemniser puisque les

plaignants se contentent pour retirer leur plainte du seul dédommagement de I'infraction

suivi d'excuses.

C) Les élânents transversaux de la médiation pénale

Tous les médiateurs pénaux intemogés considerent qu'il est indispensable de

connaîte le droit pour réguler les affaires qui leur sont sounises. Ils précisent que le

charnp de cette connaissance juridique est, toutefois eu égard à la nature des affaires

taitées, relativement circonscrit et moins complexe qu'il ne paraît (problème de voisinage,

infractions matérielles, atteintes aux biens, droit de garde...). Même, s'ils n'ont pas

d'attribution potrr refaire I'enquête, cette connaissance, selon etur, leur permet d'avoir plus

d'outils pour melrer à terme leur médiation.

D'abord le rappel des sanctions prévues par les codes juridiques peut s'averer

déterminant dans la recherche d'un accord entre les médiés. Les médiés alors informés

juridiquement seraient plus inquiets des conséquences de leurs actes et seraient par

conséquent moins réfractaires à la négociation. Ensuite, il convient pour des médiater.us de
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connaître les ordres de grandeur (amende, indemnités, obligations...) envisagés dans les

differentes prescriptions juridiques de reparation matérielle ou de dedommageme,nt moral,

pour moderer les dernandes des victimes et faciliter ainsi la recherche d'accord. << Il y a des

gens >> nous disait un médiateur < qui veulent profter de la situation et donc il faut les

ramener à être plus raisonnables au niveau de leur demande >>. Enfin, pow d'autres

médiateurs leur connaissance du droit leur permet de ne pas deroger à la réglernentation en

vigueur pour consigner les accords dans un protocole écrit. Particulièrement en matière de

contentieux familial (non paiement de pension alime,ntaire, non présentation d'enfants...),

la compétence juridique apparaît capitale puisque ce protocole peut être réexploité à des

fins de jugement par I'une des parties. C'est selon eux, grâce à cette connaissance que les

médiateurs peuvent rédiger de façon la plus neutre possible les éléments de I'accordrz2.

Tous les médiateurs pénaux affirment aussi que leur rôle n'est pas de refaire

I'enquête et donc de modifier le contenu des depositions arêtées dans le procès verbal.

Même si certains d'entre eux reconnaissent qu'il y a <<des enquêtes de police plus ou

moins bien faites >> et que << tout n'est pas dans le procès verbal >>, la médiation est définie

par les limites légales du travail d'investigation.

Médiateur pénal : < Il faut que je traite le dossier comme il est et je n'ai pas le

droit de dire qu'il y a des manques dans le dossier. Je ne peux pas faire
I'enquête car juridiquement je ne peux pas changer le caractère de I'affaire et

I'avocat peut intemenir et dénoncer la procédure si j'agis de Ia sorte >.

Ce cadrage juridique de la procédure n'empêche pas les médiateurs de
( composer > et de se créer les conditions d'une certaine latitude d'interve,lrtion.

Médiatrice pénalel23 : << Les éléments des dossiers ne sont pas toujours

sufisants. Il manque des choses mais nous n'avons pas Ie droit de refaire

rz Un médiateur nous disait même que dans le protocole, il ne rappelait jamais les faits pour ne pas que I'une
des parties exploite ce document et dérnonte la reconnaissance inplicite de I'infraction de I'auùe partie.

tt' L'analyse des conceptions de l'équité selon les sexes dépasse note propos et ne nous perrnet pas, eu égard
à la nature de notre investigation de développer cette problématique. Pour une analyse approfondie de ce

186



l'enquête. On prend les éléments tels qu'ils sont mais on pant quelquefois

orienter les choses. Par acemple, j'ai eu récemment le problème dans une

afaire où un homme a porté plainte contre son voisin pour violence. II était en

possession d'un certificat d'hospitalisation pas très clair. On ne pouvait pas

comprendre à sa lecture si le plaignant avait bel et bien, comme il l'afirmait,

séjourné 3 semaines à I'hôpital. Je me suis permis de téléphoner moi-même à

I'hôpital et j'ai appris qu'il avait été hospitalisé en chirurgie digestive alors

qu'il avait réussi àfaire croire aux policiers qu'il avait subi des violences de la

part de son voisin. Dans ce cas précis, j'ai vérifié mais je n'ai pas le droit

d'ajouter des nouveaux éléments au dossier. On peut toutefois éclairer, orienter

la décision du proanreur sans le dire, car les avocats ont le droit d'aller

regarder le dossier >.

Cette latitude est limitée par le pouvoir de I'avocat décrit cornme le garant d'une

certaine << orthodoxie > qui empêche toute expression consignée susceptible de modifier le

contenu de I'enquête. La consignation des faits est susceptible d'êhe interprétée au

moment où le ou les avocats sont amenés à entériner les protocoles d'accords de leurs

clients. Sa présence, même symbolique, sernble déterminer le contenu des protocoles

signés, voire certains termes de la négociation qui ont précédé cette signature, à I'instar de

ce témoignage émanant d'une médiahice : < Ies choses doivent être dites de la façon Ia

plus neutre possible, même si on a des convictions et des sentiments pour I'une des parties

car I'avocat peut aller consuher le dossier >>.

5.4. La bËpolarisation des pratiques

Au delà du contrôle des avocats sur le respect de la procédure et au delà du statut de

la médiation et des contraintes réglementaires entre I'institution judiciaire et les acteurs de

sujet voir les tavaux de J.Kellerhals et J.Coenen-Huther (1988, pp 96-120). D'après eux, les hommes et les
ferrnes en position d'arbite ne divergent pas dans leur choix distributif de la justice quand il s'agit, dans
certaines conditions expérinrentales, d'adopter des règles de repartition
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la médiation pénale, il s'avere nécessaire de mieux comprendre la latitude effective dont

ces derniers dispose,nt pour préserver ou étendre leur liberté d'action.

La propension à une plus grande independance vis à vis des instances judiciaires est

perceptible, en premier lieu, dans les usages que les médiateurs font du procès verbal. En

effet, ce document (envoyé par le procureur) constitue d'une certaine maniere I'héritage

des instances judiciaires (police et justice) et incarne en même temps I'expression d'une

consolidation de leur position dans le traitement, voire dans la conduite des affaires portées

en médiation.

Dans ce procès verbal figurent les depositions des deux parties dont une est

plaignante et I'autre mise en cause, plus exceptionnellement les médiateurs ont à gerer des

dossiers où les deux parties sont conjointement plaignantes. Il serait narT de croire que le

statut des protagonistes et le contenu des faits sont seulement construits par ces seuls

médiateurs pénaux. Tout au long de la procédure d'investigatio[ les actes des parties en

conflit subissent des interprétations de la part de tous les acteurs engagés dans le traitement

de I'affairerz4. A l'instar du ternoignage ci-dessolls, ce travail continuel de traduction ne

semble pas être ignoré par les médiateurs.

Médiateur pénal : < Il y a le fi.ltre du procédurier qui prend I'audition. Au

niveau de I'instruction, on s'aperçoit qu'il y a des gens qui n'ont pas utilisé le

vocabulaire pour dire ce qu'ils ont dit>.

la Il conviendrait en effet de prendre en corrpte non seulern€nt les versions des parties (indispensables dans
un tavail d'investigation policière) mais aussi celles produites par I'ensenrble des professionnels engagés à
un titre ou à un aute dans les processus de construction de l'affaire. Ce tavail de traduction poru reprendre
la terminologie latourienne s'avère tès fécond du point de vue heuristique. MalheureusernernÇ pour des
raisons de faisabilité et d'operationnalisation de la recherche, nous ne développons pas ce type de réflexion.
L'analyse des processus de désignation émanant des professionnels de la police et de la justice sont de
surcroît diffrciles à réaliser en raison du caractere confidentiel du taitenrent des affaires. Il convient d'ajouter
que la corrylexité qu'inplique un tavail d'observation de ces deux instances nous éloigneraig d'rme part de
nos préoccupations, d'autre part ne perrnetEait pas, en raison des moyens limités que nous avorui,
d'atùeindre les fins esperés.
Nous pouvons juste citer P. Ricoeur (1995, p.179) qui s'est intéressé aux processus de qualification en
matiere juridique. SuccinctemenÇ trois rmrnents interprétatifs peuveNrt ête observés. D'abord I'histoire est
continuellernent interprétée par celui qui l'écoute. Elle est en mêrc tenps singulière puisque < il y a
plusieurs façons de raconter les mêmes choses >. Ensuite cetùe histoire est rapprochée de la loi qui possède le
plus d'affinité parmi la panoplie des textes existarts. Enfin, la troisierne éape consiste à ajuster muhrellement
les processus d'interprétation des faits (étape 1) et les processus d'interpÉtation des lois (étape 2).
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Les services de police ou de gendarmerie chargés d'e,nregisfier le depôt de plainte et

d'enquêter sur le fond de I'affaire qualifient juridiquement, dans la grande majorité des

cas, les faits qui leur sont soumis.

Médiatice pe'nale : < Mis à part les dossiers où les danx parties ont porté

plainte, il est rare que les sertices de police n'aient pas reperé la victime et le

mis en cause. La police nous fait un rapport sur les faits reprochés au mis en

cause[...J. Dans les dossiers (procès verbal) la police fait toujours un petit

résumé de I'afaire où elle cite les articles de loi. Normalement, nous n'avons

pas à rechercher de quoi ça relève>>.

Il nous apparaît que c'est moins la nature du differend qui caractérise la médiation

pénale que la qualification juridiquer2scontenue dans le procès verbal. Cette qualification

telle qu'elle est étayee par I'exercice du médiateur résume une lecture des faits. Qualifier
les faits contient intrinsèquement une réduction de ces faits, c'est à dire produit I'isolement

de certaines de ses particularités. La qualification pénale stabilise le conflit ; elle se veut en

tout cas intrinsèquement objective puisque les faits se rapporte,nt de manière causale à la

norme juridique. Elle n'est pas simplemeirt informative, mais elle relève d'une injonction

au moins slurbolique qui permet pour certains médiateurs de restreindre I'espace de

discussion. Pour autant, elle n'est pas non plus une clôture du cadre des relations - puisque

la médiation n'est ptts conçue comme un simple rappel de la loi - mais la proposition voire

I'injonction d'un univers de réference qui a pour fonction de retraduire dans certains

termes les responsabilités des personnes.

Plus concrètement, les depositions des médiés contenues dans le procès verbal et la

qualification pénale des situations sont des indications, voire pour certains médiateurs, le

pivot central sur lequel ils fondent leurs actions et leurs modalités d'intervention pour

l5 Les différends de voisinage peuvent autant faire I'objet d'un traitement en médiation penale que d'un
traitement en rrediation sociale. Par exeryle, le Parquet de Thionville en Moselle tansmet cerhines affaires
de ce t1çe à des rnediaterns sociaux oeuvrant dans une association et n'ayant signé aucune convention avec
le tribunal. De manière plus générale, les conflits familiaux (violences conjugales, modalités de paiernent de
pensions alimentaires...) sont aussi, dans certaines juridictions, tantôt taités par des médiatews familiaux,
tantôt par des médiateurs penaux.
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mener leurs médiations. On peut toutefois distinguer plusieurs attitudes à l'égard du procès

verbal et un emploi varié quant à son utilisation dans la procfiure de mediation. Les plus

caractéristiques peuvent se définir de manière idéal-typique, ce qui ne signifie pas qu'il

n'existe pas une pluralité de positions comprises dans le continuum des deux figures

antithétiques que nous proposons mainte,nant d'étudier.

- Pour un premier groupe de médiateurs, le procès verbal est un instrument qui ne

permet pas de se faire une réelle idée des faits opposant les deux parties. Sans remettre en

cause son utilité, notamment lorsque les faits sont clairement établis et reconnus par ces

deux parties, des médiateurs pénaux affirrrent que, polr une part non négligeable de

dossiers, <<les choses sont différentes de ce qui est écrit dans les procès verbaux>>. La

consignation des faits est forcément limitée à leurs yeux dans la mesure où le but du procès

verbal n'est ni de se focaliser sur les causes de l'infraction commise ni sur les préjudices

psychologiques et matériels des victimes.

Or la connaissance des causes constitue, selon eux, un objectif que doit s'assigner

le médiateur en situation de médiation. < Moi, j'essaie toujours de remonter à la source

pour savoir comment un conflit a commencé >. Quelques uns vont même jusqu'à effecfuer

leurs propres investigations s'ils jugent que le degré d'incertitude est trop important pour

traiter équitablement I'affaire. Sans expliciternent contredire devant les médiés les termes

du procès verbal, la compétence du médiateur repose aussi sur sa capacité à dissocier le

moment de I'enquête et le moment de la médiation.

Pour ces médiateurs, le rappel à la loi doit être tempéré par le souci de ne pas

abandonner quelques référentiels de la médiation. Les principes de neutalité et I'absence

de jugement sont alors avancés pour justifier que le médiateur agit differemment du

délégué du procureur dans la mesure où il doit s'évertuer à montrer qu'il ne peut pas

decider de la culpabilité d'une des parties: d'autant que la plainte peut même êhe

considerée << comme Ia prime au plaignant, surtout dans les affaires de voisinage où la

victime a souvent, elle aussi, des torts )) ; en tous cas son attitude peut être, selon les

médiateurs, à I'origine du différend.
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La relativisation de la culpabilité et sa fraduction par la qualification juridique se

fondent le plus souvent sur trois raisons diftrentes. Prerniereme,nt, la responsabilité des

actes commis n'est pas toujours appréciée à partir d'un schâna manichéen de type

victime/coupable. Deuxièmement, le plaignant est quelquefois perçu comme une personne

engagée dans un processus de surenchère où ses motivations consistent à dernander, aux

regards des faits commis (plus précisément du délit mentionné), un dédommagement jugé

disproportionné. Troisièmement, il existe chez certuns médiateurs une volonté d'instaurer

< un rééquilibrage >> entre les médiés. Cette necessité est notamment fondée sur I'idée

selon laquelle le procweur est quelquefois amené à caractériser I'infraction à partir de la

seule déclaration de la victime supposée. L'écoute du mis en cause permet alors d'atténuer

les allégations de la victime et d'entendre I'autre version des faits.

Les qualités d'écoute deviennent donc capitales pour faciliter l'expression émotive

et envisager au moins une résolution partielle de I'affaire, notamment quand <<la victime

n'est pas toujours victime et le mis en cause n'est pas le seul responsable de la situation t.

Pour certains il convient même d'avoir < la fibre sociale >> et sortir de la configuration

pénale dans laquelle ils sont. Se decrivant eux-mêmes conrme des <<travailleurs sociaux >>,

ils soulignent que les médiateurs doivent soutenir psychologiquement les personnes mais

aussi être en capacité de les orienter vers des structures sociales ad hoc. Conscients de

leurs propres limites ils tendent toutefois à se démarquer des assistantes de service social

en precisant que leur but vise <<à régler le conflit et non à traiter tous les problèmes de la

personne >. La finalité de la médiation demeure I'accord et s'il convient d'avoir des

qualités d'écoute, il ne s'agit pas non plus << de tourner en rond et de noyer le conflit dans

les tracas personnels >.

- Pour le second groupe de médiateurs, le procès verbal constitue I'outil premier

que le médiateur penal doit utiliser pour étayer sa pratique. Son contenu est décrit comme

suffisant et complet surtout qu'il ne lui appartient ni d'apporter des precisions à I'enquête,

ni de faire << le procès de Ia procédure >>. << Je me base sur ce qui a été dit lors du procès

verbal pour me conduire etfaire la part des choses >>.

Le procès verbal devient alors I'instrument explicite <<qui permet de savoir dès le

début ce que les gens ontfait >>. Pour ces médiateurs, il est incompatible de ne pas ouwir le
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dossier avant la médiation, coûlme il est préconisé par certains formateurs, dans la mesure

où leurs interventions sont limitées par le cadre de la loi. Si des ajustements doivent

s'opérer pour aborder la médiation, il apparaît à leurs yeux indispensable de l'étayer par les

élânents juridiques de I'enquête pour ne pas contredire ou compléter le procès verbal.

La mise en perspective du differend tel qu'il est decrit dans le procès verbal et la

version renouvelée (voire runaniée) qui est exprimée par les médiés quelques mois après

(environ 4 à 6 mois) ne sernblent pas être importantes puisque les médiateurs disent s'en

tenir à la seule enquête réalisée par les services de police. Ces médiateurs pénaux affirment

nettement leur inclination à s'e,n tenir à la version des faits telle qu'elle a été établie par les

services de police ou de gendarmerie. Ils disent s'interesser en premier lieu aux actes qui

ont motivé la médiation laissant de côté les confroverses périphériques voire les causes du

conflit. Autant le mobile apparent du differend peut faire I'objet d'un intérêt, autant

I'origine du conflit apparaît secondaire, puisqu'il <<s'agit avant tout de traiter l'infraction

telle qu'elle a été établie >. Si I'ecoute s'avère indispensable et nécessaire, elle ne doit

qu'exceptionnellement contredire le fond de I'affaire, c'est à dire les jugements et les

éléments d'appreciation des instances qui precedent I'intenreintion des médiateurs pénaux.

La croyance quant à la veracité de ce qui a été co-consmrit en amont par d'autres instances

est renforcée par I'asymétrie en terme d'autorité e,ntre les médiateurs pâraux et le

procureur de la Republique. Autrernent dit, le degré de validité et de réfutation relatif à la

désignation des faits depend aussi de la position occupée p.u ceu( qui ont contribué en

amont à la qualification du différend.

Pour ce groupe, la compétence se définit fortement par les connaissances juridiques

que doit posséder le médiateur. Réfutant certains enseignernents qu'ils ont suivis au cours

de leur courte formation, le droit est considéré comme un outil leur permettant << de ne pas

se faire déborder par des faits annexes >> et de rece,lrtrer leurs propos sur la qualification

juridique. La plupart estiment qu'ils n'ont ni les compéte,nces ni le désir de taiter < /es

problèmes psychologiques des diférentes parties et encore moins du mis en cause D.

Expliciternent ces derniers affirment que leur travail n'est pas <<d'écouter les gens nous

raconter I'ensemble de leurs problèmes >>.
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Continuum idéal-typique des conceptions de I'intervention en médiation pénale

Le procès verbal
comme outil accessoire

Examen des
circonstances de
I'affaire
Dissociation entre le
moment de l'enquête et
le moment de la
médiation
Relativisation de la
culpabilité du mis en
cause

Ecoute

Attitudes de non-
jugement

Compréhension
inductive

<< particularistes >

Le procès verbal
comme outil
indispensable et
suffisant

Validation et
confirmation des faits
tels qu'ils sont déclinés
dans le procès verbal.
Refus d'une lecture
causale globale en
relation indirecte avec
I'affaire

Cormaissances
juridiques

Jugements déductifs

( prescnptrves >

Pour récapituler on peut donc affirmer que le débat oppose cerD( qui définissent la

médiation en terme de processus communicationnel et dialogique et ceux qui I'abordent en

termes de règles.

Pour les premiers, le médiateur doit relativiser la combinaison établie entre les faits

existants et les nofines juridiques retenues. L'approche consiste à s'appuyer sur la logique

inteme du discours débarrassée, dans la mesure du possible, de sa normativité juridique.

Par exemple, lorsque des formateurs recommandent de ne pas ouwir les dossiers et de s'en

tenir aux différentes versions des faits des protagonistes, ils invitent par la même les

médiateurs à se dégager d'un mode de résolution juridique et à fonder leurs interventions

sur les différentes descriptions développées par les médiés. Autrement dit, il s'agit pour

reprendre les termes d'un médiateur, défendant cette conception, de << se démarquer du

filtre de la procédure ) pour accéder à la rationalité du discows. Selon cette conception, il

peut exister, en raison de la singularité des affaires, un arbitraire dans les traductions

établies (entre faits et lois) par les services d'enquête; ce qui nécessite un questionnement

utile pour en rétablir une lecture équitable. La nécessité d'une écoute généralisée, quelles
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que soient les circonstances, demeure la mafrice principale de l'intervention. Elle se veut

inductive puisque le médiateur ne prend pas comme point de réference les règles juridiques

mais le récit des médiés126. La médiation est alors conçue comme un lieu d'écoute où le

conflit est resitué dans un espace qui depasse I'espace judiciaire et où I'approche des

rapports individuels I'emporte sur le rappel à la norme. L'approche se veut

<<particalariste >> et sous tend I'existence d'une pluralité de règles de justice.

Pour les seconds, la médiation doit être fondée sur la base de règles explicites pré-

établies où le médiateur doit moins s'intéresser aux singularités des personnes qu'aux

circonstances des infractions. Le rapport formel au procès verbal et la tendance à

I'indissociation entre argumentation et rappel à la loi nous conduit à affirmer que cette

conception de la médiation est proche d'un classetne,lrt sous condition où la proclamation

de la règle doit precéder la reparation effective du préjudice.

Cette approche <<prescriptive > doit alors ête représentée par une figure d'autorité

légitime, impliquant une relation asymétrique entre le tiers et les médiés impliqués dans le

conflit. Cette approche consiste, pour faciliter I'adhesion des médiés à la médiation, à

établir un passage e,lrtre ce qui est juridiquernent prescrit et ce que les médiés doivent

admettre. La démarche du médiateur est ici plutôt déductive puisque c'est à partir de la

qualification juridique que les médiateurs appréhendent les faits incriminés- Au niveau

rhétorique, les arguments qui s'y rapportent visent à établir un lien entre ce qui doit être

admis (loi) et ce que le medié doit admettre. Le médiateur se fait alors I'interprète de cette

mise en équivalence en exprimant par une variété de ressources argumentaires la nécessité

de ne pas enfreindre la loi et I'exigence d'en prouver par un accord écrit son respect et son

accçtation. Posé comme évidence objective, le mfiiateur balise le cadre des accords

t26 Paradoxalsment, on corryrendra que c'est cette même logque qui caractérise I'enquête policière et a

fortioi la qualilication juridique dans t1 mesure où I'interprétation de faits concordants, amène les-enquêtegrs 
àrinduire la culpabilité du mis en cause et à constmire le stanrt de la victime. Mais à la difference

de ce contexte d'investigatiorl cette approche inductive de la médiation penale ne consiste pas à établir une

concordance entre faits et norrnesjuridiques - c'est à dire au regard des particularités de I'affaire, à en inferer

rm principe de genéralisation juridique - mais laisse tm charry des possibles quant aux types de norrnativité
qui-peuvent se profiler dans les interactions. On peut également considerer que la logique inductive n'aboutit
pas toujours à une genéralisation mais aussi à des conclusions singulieres portant sur les faits (Robrieux,

2000, p.35).
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possibles et manifeste sa distance personnelle par rapport à I'affaire. Èn fait, nous sommes

proche d'une logique <rationnellellégale> envisagée comme impersonnelle et fondée sur

une gestion rationnelle incamée par l'appareil judiciaire qui rappelle et entend appliquer la

loi. Dans la mesure où le << bon sens > et les < règles morales >> n'ont pas toujours un

:mcrage suffisant, les règles juridiques sont ici envisagées comme I'outil indispensable de

la médiation. Par ailleurs, cette approche peut s'avérer doublement problématique car elle

tend à inscrire dans les relations médiateursimédiés des rapports asymétriques (contraires à

la philosophie de la médiation) ou à les occulter quand elles concement les médiés entre

eux.

5.5. Les modes euphémisés de la coercition ou I'injonction à la négociation

Légalement (loi du 4 janvier 1993) le consenternent des médiés est nécessaire pour

engager une procédure de médiation pénale. Dans la pratique cette faculté de participer ou

de refuser la médiation est soumise à un ensemble de contraintes qui pèsent sur le < libre

arbitre >> des médiés . Si la médiation pénale est rarernent spontanée mais plutôt consentie

(Milburn, 2000, p.35), il semble nécessaire de comprendre pourquoi ce consentement ou

plus précisément cet << encouragement >> se révèle quelquefois contraint.

Ces contraintes sont perceptibles à travers les modes rhétoriques de persuasion qui,

dans notre propos, recouwent I'ensenrble des arguments discursifsl2T et symboliques visant

à rechercher I'adhésion des mediés aux objectifs de règlement du conflit par la médiation.

Convaincre les médiés à négocier ou à accepter une ( réalitél2E >> objectivée par les

médiateurs constitue une compéte,nce qu'ils mettent en Guwe dans leurs manières de

conduire une médiation. Il s'agit pour nous de comprendre comment se décline cette

compétence qui se confond en partie avec les capacités argumentaires du rhéteur.

127 Nou* n'intégrons donc pas dans cette défrnition la comnmication non verbale rnediateur/médiés en raison
des limites de note outil d'investigation qui, contrairement à une observation systernatique s'appuie
seulement sw le discours des interviewés.

r2t Iæ concept de réalité est ici à prendre dans son acception phénoménologique, c'est à dire qu'il n'est rien
d'autre que la façon dont les choses nous apparaissent.
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A) Le rappel à la loi comme mode de persuasion du mis en cause

La recherche de la reparation du préjudice psychologique eUou matériel demeure

un élânent central qui détermine forte,ment les ressources argume,ntaires et les modalités

d'intervention des médiateurs pâraux.

C'est dans cette perspective que le rappel de la qualification juridique figurant sur

le procès verbal est très souvent utilisé pour :rmener le mis en cause à un accordt'n. C"tt"

rhétorique juridique contraignante est employée selon les médiateurs à certaines étapes de

la médiation. Deux types d'attitude se dégagent alors: pour les uns le rappel de la

qualification juridique en début de médiation permet d'indiquer aux médiés le caractère

penal et donc de mentioruter une certaine gravité des faits (l'analyse de contenu

longitudinal monfie que cette attitude se reftouve essentiellement chez les médiateurs qui

défendent une position < prescriptivelso >); pour les auhes, le rappel de la loi et de ses

conséquences probables n'est utilisé qu'en dernier recours, c'est à dire quand les

médiateurs jugent que le mis en cause ne reconnaît pas I'infraction ou se montre peu

coopératif dans la définition de I'accord final (approche <<partianlariste >>, proche de la

philosophie et des principes de la mediation ).

Quelquefois le rappel à la loi est considéré coflrme une mesure préventive à la

récidive et apparaît salutaire pour préserver I'ordre social.

Médiateur penal : < Je suis médiateur pénal, mais aussi délégué du

procureur. Rappeler les sanctions pénales qu'un mis en cause encourtfait

partie de mes attributions. Il y a des dossiers où il convient d'être vigilant

car les personnes peuvent commettre les mêmes infractions 15 jours

après. Actuellement je suis sur Ie dossier d'une personne qui a été

rP On retrouve ici la portée performative du droit qui fait dire à P. Bourdieu (1986, p. 13) qu'il est << la forme
par excellence du discours agissant, capable par sa verûr propre, de produire des effets >>.

l- Note analyse longitudinale de contenu des interviews monte aussi, sans trop de surprise, que plus le
rrÉdiateru est lui-nÉme proche de I'institution judiciaire, eu égard à ses fonctions professionnelles
antérieures (policier ou magistrat à la retaite), et plus il invoquera la centalité des règles de droit dans son
exercice de la médiation.
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victime d'un dommage matériel sur sa voiture. Le mis en cause est parti

sans laisser d'adresse, mais il y avait un témoin qui a relevé la plaque

d'immatriculation. En médiation je lui ai rappelé les conséquences de son

infraction, pour que ça Ie mette en theil, sinon il recommence 8 jours

après en se reposant sur le fait que son assurance a remboursé les

dégâts >.

Les arguments utilisés par les médiateurs pour convaincre le mis en cause à

négocier, voire à accepter certaines propositions d'accord, se fondent aussi sur le rappel de

plusieurs conséquences en cas de non accord des parties. Parmi ces rhétoriques on peut

repérer plusieurs figures argumentaires dans le discours des médiateurs. Comme nous

considérons les discours de maniere transversale et longitudinale, il convient d'indiquer

que ces figures ne sont pas toujours présentes dans leur ensemble et donc ernployées

conjointement par les médiateurs.

Le rappel des conséquences d'une non-médiation est de plusieurs ordres. D'abord

certains médiateurs mettent en garde le mis en cause sur les possibles poursuites de

I'affaire devant une juridiction pénale. Dorénavant, selon eux, le procureur de la

Republique poursuit, dans la très grande majorité des cas, les affaires qui n'ont pas eu rme

issue favorable en médiation. La << coopération > du mis en cause est donc fortement

souhaitée s'il ne veut pas s'exposer à d'évelrtuelles sanctions pénales.

D'autres rhétoriques de persuasion à I'attention des mis en cause sont aussi mises

en oeuwe lorsqu'ils ne reconnaissent pas les faitsl3l. Face à ces situations deux attitudes

sont, selon les médiateurs, de manière conjointe ou separée envisagées. Une première

maniere consiste à re,prendre les élânents contenus dans le procès verbal en facilitant

I'expression et les justifications du mis en cause. Le but explicite est de repérer ses

contadictions pour I'interpeller de manière interrogative, voire pour les lui signifier et

ttt Globalemeng les refus émanant du mis en cause sont plus J41gs dnns la rnesure où il désire avant tout
éviter une condarmation. Les refus observés concement seulem€nt les Ïtiges où le mis €n cause ne reconnaît
pas les infractions qui lui sont reprochées. Auternent dit, conrc I'aflimre un médiateu, <<iI a tout intérêt à
acceptq la médiation, à moins d'avoir àfaire à un type de mis en cause que I'on rencontre parfois, qui est
connu par les services de police, et pour qui la médiation est un moindre mal >.
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opérer ainsi un glissernent entre le statut de suspect et celui d'infracteur. L'écoute est alors

fondée sur le principe de non-contradiction qui r€,pose sur le fait que deux justifications

contradictoires ne peuvent pas être plausibles en même ternps.

Médiateur penal : < Je n'ai aucTtn pouvoir coercitif. Il y a une stratégie de

dialogue que je confronte aux éléments qui existent dans la procédure. C'est

une discussion qui s'instaure entre danc personnes. C'est un peu un

intenogatoire, vous lefaites parler, mais à un moment ilfait des erreurs et moi

j'essaie de montrer les contradictions. Ce n'est pas sournois, mais je montre

ma volonté de faciliter Ie dialogue ; il faut bien mettre les gens devant leurs

responsabilités >.

Face à I'absence de reconnaissance des faits par le mis en cause, un second procédé
- à I'instar du témoignage ci-dessus - vise à apprécier les élânents du dossier en les

confrontant à ses justifications. La recherche de contradictions n'est pas systânatiquement

utilisée, il s'agit plutôt pour le médiateur de rappeler I'incontestabilité

voire I'infaillibilité de certains faits contenus dans le procès verbal. L'expression de ses

convictions se fonde alors soit sur les témoignages recueillis, soit sur une expertise

médicale << prouvant >> la responsabilité du mis en cause. Le certificat médical dans les

affaires de violence conjugale constitue, par exemple, I'un des supports sur lequel pourra

porter l'interpellation verbale du mis en cause par le médiateur.

Lorsque le mis en cause persiste dans son attifude de non reconnaissance des faits

reprochés - situation décrite comme l'une des plus difficiles e,n médiation - dans la plupart

des cas, les médiateurs renvoient I'affaire devant le procureur qui décidera notamment en

fonction des éléments dont il dispose, de I'opportunité des poursuites. Ce tlpe de situation

est même consideré par I'un des mfiiateurs interogé comme urr <<cadeau empoisonné car

nous n'avons pas de pranve pour dégager le vrai du faw [...]. Nozs essayons de revenir

et de discuter sur les faits qui ont conduit à la médiation, mais si après plusianrs heures la

personne ne reconnaît pas lesfaits, c'est une non-médiation>>.
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Ce,pendant si la plupart des médiateurs caractérisent ces situations d'insolubles,

d'autres considèrent qu'elles ne sont pas pour autant intraitables. Læs protocoles d'accord

ne sont pas à leurs yeux soumis à une quelconque reconnaissance des faits. Quelquefois le

médiateur réussit à obtenir du plaignant la signature d'un accord et le rehait de sa plainte,

et du mis en cause des excuses sur les conséquences conflictuelles du litige tout en rejetant

sa responsabilité dans I'in-fraction commise.

B) La prévision d'un rèelement judiciaire insatisfaisant comme mode de persuasion à

I'attention du plaienant

Pour faciliter I'adhésion des médiés à un règlernent par la médiation" plusieurs

médiateurs soulignent qu'il est très souvent nécessaire de rappeler leurs interêts respectifs.

Ce rappel est un véritable vecteur visant à convaincre et à permettre I'adhésion des médiés

aux termes du protocole d'accord. Les bénéfices réels ou supposés de la médiation sont

alors comparés aux possibles conséquences d'un traitement judiciaire classique.

Concernant la victime il convient de lui preciser que son affaire risque d'êûe traitée

dans un délai assez long, si elle ne fait pas I'objet d'une médiation. De surcroît, à tr'instar

des rhétoriques déjà observées chez les << avocats-médiateurs >> et chez les médiateurs

sociaux, les argumentations relatives au coût financier supplémentaire d'un règlement en

justice sont mises en avant. Dans le cas où le plaignant persiste à vouloir porter son affaire

devant un tribunal et donc à refuser une médiation, I'tm des médiateurs (policier à la

retraite) nous dit ne pas hésiter à donner une information juridique complète sur les

procédures pénales et leur coût financier: <<je dis à la victime que quand Ie procareur

classe sans suite, il a toujours la possibilité de se rendre dertant le doyen des juges

d'instraction et de se constituer partie civile. Mais s'il utilise cette procédure, il devra

déposer une caution et dans la plupart des cas se faire accompagner d'un avocat. Il faut

qu'il soit sûr de son coup sinon cet argent est perdu >.

Un des autres arguments qui sernble couramme,nt utilisé par les médiateurs pour

amener le plaignant à négocier consiste à lui préciser la forte probabilité d'obtenir, en cas

de jugernent de son affaire devant un tribunal, un dédommagement en deçà de ses attentes.
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Contrebalançant le scepticisme de certains plaignants à l'égard de la médiation et de ses

supposés maigres effets sur le mis en cause, plusieurs médiateurs les avisent même de la

possibilité offerte au procureur << de ressortir le dossier devant une iuridiction si le mis en

cause récidive>. AIfirmant ainsi que le procureur est le garant de I'application de

I'accord, les médiateurs rappellent au plaignant que le mis en cause est contraint de

respecter les termes au risque de s'exposer à des poursuites pârales.

Cette argumentation est surtout envisagée lorsque les plaignants désirent coûte que

coûte que leur affaire soit portée devant une juridiction pénale. Plus encore, les médiateurs

évoque,nt I'issue quasi improbable que leur demande ait des chances d'aboutir devant un

tribunal en raison de I'inclination du magistrat à classer sans suite les affaires des victimes

qui se sont montrées récalcitrantes lors de la médiation.

Médiateur pénal ; < Le principal problème c'est quand les plaignants veulent

aller jusqu'au bout. IIs sont alors contre toute solution amiable. Leur but c'est

la condamnation de leur adversaire dannt un tribunal. Moi, dans ce cas, je leur

dis attention vous ne voulez pas accepter un dédommagement avec nous en

médiation, mais il est probable que devant un tribunal vous n'obtenia rien.

fuelquefois je leur (is que le procureur peut classer I'afaire. D'ailleurs quand

les victimes refusent une médiation, le procureur classe I'afaire car il

considère que l'attitude de la victime non favorable à la médiation est une

attitude infondée >.

Autant les rhétoriques de persuasion à I'attention du mis en cause consistent

quelquefois à lui signifier que son affaire peut faire I'objet d'un taitement judiciaire et

donc à s'exposer à des sanctions, autant cette rhétorique de persuasion à l'égard du

plaignant re,pose sur le rappel d'une forte improbabilité d'une poursuite penale. Cependant

ces deux rhétoriques sont en fait similaires au niveau de leur logique dans la mesure où

elles s'appuient sur un enoncé probabiliste qui oppose benéfice potentiel d'un règlernent en

médiation et issue incertaine, voire défavorable d'un ftaitement judiciaire.
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Globaleme,nt à la lecture de nos investigations, on peut distinguer la médiation

pénale des autres médiations par le degré de liberté relativement limité des médiés face à

I'imperatif de s'e,ngager dans un processus de régulation de leur conflit. En effet, il

convient de rappeler que le mis en cause a souvent intérêt à accepter une médiation

puisque pèse sur lui une forte presomption de culpabilité pour ne pas dire une forte

croyance quant à sa responsabilité penale. De màne, le refus de médiation pénale pour le

plaignant peut I'amener à abandonner ses prétentions de reparation symbolique et

matérielle dans la mesure où il lui est rappelé que sa plainte a toutes les chances de faire

I'objet d'un classement sans suite.

5.6. Des interactions aux aspects macro-sociaux : sources de légitimité et inégalités

culturelles

Si la reconnaissance de I'action du médiateur par les médiés est une source

indeniable de légitimation, il convient de signifier qu'elle n'est pas seulement le produit

des < aptitudes > personnelles, mais relève aussi de son identité professionnelle notamment

affiliée institutionnellement par le mandat judiciaire et la tendance à la caractérisation

juridique des affaires (rappel à la loi). Autrement dit, dans sa boîte à outils le médiateur

pâral, acteur de I'institution judiciaire, dispose d'une compétence empathique non-

exclusive car nourrie d'un désir de responsabilisation (voire quelquefois de culpabilisation)

fondé sur le recours à une normativité juridique.

A I'instar de certains témoignages, déjà exposés précédemment sur I'existence

d'nne de,lnande d'information juridique chez les usagers de la médiation pénale, la

possession d'une compétence juridique supposée ou réelle contibue à la consolidation

d'une légitimité statutaire. Le recours à ce tlpe de savoir permet à des médiateurs penaux,

d'une part de se montrer ( sous leur meilleur jorrr > dans la mesure où I'argument juridique

devient un vecteur d'auto-légitimation, d'autre part, de repondre indirecternent aux

questions qui touche,lrt à leur appartenance institutionnelle. Leur position d'expertise (que

les médiés leur conÊrent) est indeniablernent renforcée, sinon étayée par le mandat
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judiciaire considéré par eu( comme un instrument de légitimité de leur interventionl32.

Cette légitimité ne produit pas seulernent des effets de reconnaissance chez les médiés

mais aussi chez les avocats. Ces derniers seraient même la plupart du temps sensibles aux

frontieres du territoire professionnel qu'ils ne doivent pas franchir. Notamment lors de la

signature du protocole d'accord, les avocats adoptent le plus souvent une attifude passive et

quelquefois bienveillante à l'égard des médiateurst".

Les médiateurs semblent ainsi renforcer leur légitimité par le pouvoir symbolique

qu'ils tirent de l'institution judiciaire. Le palais de justice, lieu où doit se dérouler la

médiation constitue en effet une autre source de légitimité. Lorsque la médiation se déroule

dans ce lieu, il existe des effets benéfiques tant pour les mis en cause que pour les

plaignants. La convocation au palais de justice ( marque les esprits, surtout pour I'auteur

de I'infraction dont on doit bien lui montrer qu'il doit être impliqué >>. Porr les plaignants,

la médiation dans I'enceinte du tribunal permet de leur signifier que la justice est ur

service public qui prend en compte leurs demandes. C'est le caractère solennel qui est mis

en avant, il permet aux médiateurs de réaffirmer aux médiés I'attachement à I'institution

judiciaire et les obligations sociales qui incombent à tout individu. << Si la médiation se

passe en dehors du tribunal, les gens vont même croire que l'on va leur sertir le café >>.

Cette solennité de la justice symbolisée par le tribunal conditionnerait même I'issue

favorable de la médiation. < Le fait d'être convoqué au tribunal n'est pas étrangère aux

7096 de réussite que nous connaissons dans notre association )> nols disait l'un des

médiateurs.

r32 Ce rnandat judiciaire est sigpifié expliciternent dens les letbes de convocation et irrplicitement taduit par
les sigles et sigres scripturaux d'appartenance à I'institution judiciaire.

t" Selon les médiateurs, les avocats se montent de plus en plus respectueux et conprehensifs à l'égard de la
rnédiation pénale. <<La nouvelle génération d'avocats n connaît I'existence de la médiation puisqu'elle fait
partie du progranxne d'enseignernent dispensé à la faculté. << L'ancienne génération > quant à elle est décrite
par les médiateurs comne rme génération de moins en moins réfractaire à rm taitenænt de I'affaire par la
médiation Cette adhésion s'explique, selon eux, certes grâce à la connaissance plus grande de cette
procédure mais surtout en raison de I'interêt pour cette profession à tirer avantage des bénéfices de la
médiation quand elle est taitée par les médiateurs pénaux. Les avocats passent beaucoup de terys à attendre
dans les tribunaux, alors qu 'en rnédiation ils ne sont généralement présents qu'au moment de la signahre du
protocole d'accord. Ainsi ce ténnignage d'une médiatrice pénale qui soulipe qtte ( nous, en médiation, on
facilite le travail des avocats, ils n'ont pas à perdre lanr temps dans les couloirs à attendre. Ils sont Ià au
moment du dernier rendez-vons. Ils nous laissent faire et n'interttiennent pas ; ils n'ont qu'à donner leur
accord et ils empochent 700francs >.
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Il se peut même que le médiateur joue sur la perception arrrbiguë de son statut, en

tout cas n'apporte pas les informations nécessaires quand les médiés le confondent à un

magistrat. << Les gens nous appellent quelquefois Monsiertr le Juge, je les laisse croire que

je suis un juge. Je joue sur cette confusion, je ne dis pas tout le temps que je suis un simple

médiateur >>. Tous évidemment n'adopte,nt pas cette attifude et nous dirions màne qu'elle

serrble marginale quand elle est conçue comme une shatégie supplémentaire de

persuasion, mais nous ne pouvons pas affirmer qu'elle n'est pas adaptée à des degrés

variables par les médiateurs pénaux. Pour des médiateurs en tout cas, on pourrait dire qu'il

existe une (( partie de cache-cache >> reposant moins sur une volonté délibérée de

dissimulation de leur statut que sur le désir de maintenir une confusion chez les médiés

pour accélérer la procédure et benéficier d'un supplément de légitimité.

Plus globalement, ces processus de differenciation stafutaire nous conduisent à

penser qu'il convient de considerer certaines conditions socio-structurelles présentes dans

les interactions des acteurs de la médiation. Tout comme la reconnaissance de I'action du

médiateur n'est pas seulement le produit de ses aptitudes personnelles, il est utile de

preciser que les processus doivent aussi être analysés à partir des positions sociales des

médiés et des médiateurs : statut, appartenance sociale, réseau de sociabilité... . Une

sociologie plus approfondie sur la nature des rapports médiéVmédiateurs s'avàe utile. A

I'instar, des fravaux existant en sociologie de l'école sur les relations enseignés/

enseignants, il serait donc fructueux de scruter - avec des outils d'investigation plus

adaptés que les nôhes à ce tlpe de problânatique (méthode expérimentale, observation tn

situ...)- les vecteurs sociaux dans les rapports médiateurs/médiésl3a. Complérnentaires de

notre travail, les procédures seront alors moins appréhendées àpartir des rhétoriques mises

en æuwe définissant e,n partie les compétences des médiateurs qu'à partir des processus de

proximité, voire < d'affinité >> sociale. On peut dès lors poser I'hlpothèse que le degré de

t* L'analyse serait intéresgsafs dans la mesure où les médiateurs pénaux semblent pou beaucoup appartenir
aux professions et catégories socio-professionnelles (P.C.S.) des cadres et des professions intermédiaires,
alors qu'il est tès probable que les usagers de la médiation pénale se répartissent trs psins dens I'ensemble
des 9 groupes de la nornenclature des P.C.S., voire sont sur-représentés chez les catégories
ouwiers/erryloyes. Cette hlpothèse doit évidennnent ête vérifiée par un appareillage statistique et
méthodologique plus ambitieux que le nôte.
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proximité sociale et culturelle se traduit dans les relations de I'ensernble des acteurs

impliqués dans la médiation.

Les positions sociales ne participent pas seulement à la définition des processus de

négociation enfre médiateurs et mfiiés, on peut aussi affirmer qu'elles nourrissent les

interactions de I'enserrble des participants (notamrnent des mediés erte eux). Les

processus d'inégalités culturelles qui se superposent aux traditionnelles inégalités sociales

et économiques sont d'aillews, pour certains médiateurs, effectifs dans les procédures de

médiation penale. Autrement dit, les inégalités et les disparités sociales des médiés se

révèlent aussi dans leurs capacités à négocier. Qu'ils soie,nt victimes ou mis en cause, les

mediés d'un niveau culturel élevé sont perçus comme plus < malins > pour défendre leurs

intérêts. Il ne s'agit pas ici de rappeler ce qui paraît être, pour le sociologue, un truisme

mais de montrer que certains médiateurs ont conscie'nce de I'existence de ces

désequilibres de position et de ses effets inégalitaires sur les capacités de négociation entre

les médiés. Il apparaît en tout cas que les positions sociales des individus sont aussi des

éléments significatifs de I'interaction sociale. En d'autres termes, le capital culturell35

décliné par des compétances linguistiques et la maîtrise du langage légitime (au sens de

Bourdieu) est considéré cornme un acquis pour celui qui en est détenteur. Sans nous être

donné les moyens de développer cette perspective (observation), toutes les chances sont

réunies pour que les personnes disposant d'un capital culfurel élevé adopte,nt un discours

produisant des effets d'un grand poids sur les éléments de la négociation enhe les médiés.

L'interaction linguistique depend de la structure des positions sociales des agents et leurs

ressources sont d'autant plus inégalitaires que leurs positions sont asymétriquesl36

@ourdieu, 1992, pl08).

135 por'' reprendre une approche bourdieusienne, on peut sormairement avancer que le capital culturel
procure des profits sur le marché de la médiatiss dans la mesure <<où le langage produit l'essentiel de ses
efets en ayant I' air de ne pas être ce qu'il est > (Bourdierl 1984, p. I 10).

t* Comrc le soulipe P. Borudieu <même I'échange linguistique le plus sinple nret en jeu un réseau
corylexe et ramifié de relations de force historiques ente le locuteur, doté d'une autorité sociale spécifique
et son interlocuteur ou son public, qui reconnaît son autorité à differents degrés, ainsi qu's166 les groupes
respectifs auxquels ils appartiennent >> (ibid.,p. I 08).

204



Ces inégalités de position ne se traduisent pas seulement à travers les modalités

verbales de la négociatiorU c'est à dire sur les capacités argumentaires des rhéteurs lors des

interactions, mais aussi sur les rapports qu'ils ont à l'écrit, notamment au moment de

l'élaboration du protocole d'accord. Comme le souligne ce type de témoignage néanmoins

récurrent : <<qu'ils soient plaignants ou mis en cause, les gens qui ont un niveau culturel

élevé ne signmt pas n'importe quel accord, alors que les autres sont prêts à signer

n'importe quoi>>. On peut égalernent supposer que les éléments d'accord sont, d'une part,

plus ou moins délimités par le cadrage juridique et I'existence symbolique ou physique des

garants de cette juridicité (procureurs, avocats). D'autre part, ils sont ernpreints des

représentations sociales et individuelles que les médiateurs ont des médiés. Si la plupart

des médiateurs interrogés consignent eux-mêmes les termes de I'accord dans un protocole

écrit, il apparaît toutefois que cette inclination à faire ou non participer de façon effective

les intéressés à la définition de leur accord se joue differemment selon n que vous avez à

faire à des gens pour lesquels il faut dicter les choses et canc pour lesquels on essaie de

trouver les mots les plus justes pour ne pas bousculer leur sens critique >.

Pour conclure ce chapitre, on peut rappeler que I'objectif des médiateurs pénaux est

de faciliter la résolution amiable de litige, mais aussi de faire en sorte que I'affaire qui leur

est soumise touve une issue définitive et satisfaisante pour les médiés et les instances

judiciaires. Dès lors, le médiateur doit s'évertuer à prouver son efficacité pour repondre

aux exigences institutionnelles implicitement ou expliciternent exprimées. La recherche de

I'adhésion des médiés à la médiation est la condition sine qua non pour atteindre son

objectif. Pour ce faire le médiateur recourt à des rhétoriques de persuasion afin d'amener

les médiés à partager une lecture commune en adéquation avec sa propre vision de

I'affaire. Ces rhétoriques sont alimentées par des croyances qui peuvent prendre la forme

d'allégations et de jugements que les médiateurs tiennent pour vrais puisque portant sur le

bien fondé des règles prescrites de la loi. Plus précisément on peut avancer que le rappel à

la loi et la nécessité de mainte'nir une écoute des mediés constituent deux pôles où

s'expriment les compétences des médiateurs pénaux. Ces pôles, qui d'une certaine manière

circonscrivent les modes d'interuention, se manifestent à des degrés variables selon les

conce,ptions et les sensibilités individuelles de leurs acteurs. Conséquemment, le souci de
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retenir une diversité de facteurs susceptibles de dépasser une lecfure strictement

conservatrice (par rapport au procès verbal ) du differend s'exprime de manière

diftrente chez les médiateurs pénaux. En fait, le désir de se détacher des jugements de

valeurs qui s'expriment à l'égard des médiés et la volonté d'abandonner le rappel à la loi

sont plus ou moins marqués selon que les médiateurs tendent vers une lecture

< particalariste > oa << prescriptive > des affaires. Cependant, il nous sernble incontestable

que le contexte judiciaire (le lieu, les symboles, les acteurs...) imprègne non seulement les

relations médiéVmédiateurs, mais aussi celles des médiés e,ntre eux. Les liens de

subordination avec le Parquet, l'éve,ntualité des poursuites sont des éléments qui exercent

sur les médiés des contraintes, contraires aux principes que la doctrine de la médiation

entend promouvoir. L'origine sociale des médiés entre aussi dans la définition des

interactions dans la mesure où il est indeniable qu'elle détermine les performances

rhétoriques tant du point de we verbal que du point de we des accords ecrits. Prendre en

compte ces inégalités de position, c'est s'interroger sur ce que P. Bourdieu appelle

<< I'illusion du communisme linguistique > et donc discuter le principe fondamental de

neutralité fondé moins sur une lecture sociologique des rapports sociaux et sur le sens de

l'équité qui s'y rapporte que sur une approche doctrinale et deréalisée de la médiation.

Eu égard à notre souci de depasser cette approche doctrinale et dans le prolongement

de notre questionnement, il s'agit maintenant d'explorer les pratiques effectives de

régulation développées par d'autres acteurs de la médiation æuwant non pas dans le

contexte judiciaire mais dans les quartiers urbains dits difficiles.
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Troisième partie

LES MEDIATION SOCIALES



Chapitre I

Médiat ion et  régulat ion sociale

Dairs le cadre des interventions à caractère social, de multiples expériences de

médiation en milieu wbain apparaissent pour lutter contre la désagrégation des modes de

sociabilité. Ces expériences regroupées sous le vocable instable de mediation, présentées

comme la panacée pour combattre divers dysfonctionnements sociaux, font aujourd'hui

I'objet d'un engouement certain, voire d'un effet de mode. Mais comme toute issue de ce

genre, on peut raisonnablement se demand€r si ces modes d'intervention ne traduisent pas

un interêt momentané appelé à disparaître aussi rapidement qu'ils sont apparus.

Prioritairement mises en place dans les quartiers dits difficiles ces activités aux contours

mal définis sont présentées comme une réponse appropriée au manque manifeste de

communication de ces lieux. Ces quartiers, souv€nt caractérisés comme des espaces où les

difficultés relationnelles de tous ordres sont les plus aiguës, sont déjà investis par les

travailleurs sociaux et font I'objet d'un interêt pour d'autres acteurs préoccupés

à reconstruire du lien social .

De nouvelles fonctions instables assumées par ces acteurs au stafut le plus souvent

précaire se développent au gré des projets locaux : médiateur social, médiateur socio-

culturel ou encore <dernmes relais>>, appellations diverses (la liste pourait être plus

longue) pour désigner tous ces agents dont le seul point coûrmun réside dans leur

intention de restaurer la cohésion sociale dans les quartiers. Ces qualifications plurielles

s'expliquent en grande partie par le caractère epars et diffus d'initiatives le plus souvent

locales, improvisées, en fonction des contingences institutionnelles. Les fonctions des

médiateurs sociaux ne jouissent pas en effet de certification stabilisée. De surcroît, la

médiation sociale - hormis les dispositifs mis en place en 1998 dans le cadre des

< emplois jeunes > (agents locaux de médiation sociale ) - ne se réfère pas non plus à une
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formalisation jtridique cornme celle existante dans le domaine pénal et civill3T ; c'est dire

toute la place laissée à l'improvisation pour ces expériences de médiation sociale.

Les préoccupations de restaurer les liens sociaux mais aussi de favoriser l'intégration

des individus à la vie de la cité, derneurent les principales intentions qui animent les

expériences de médiation en milieu urbain. L'objectif est le plus souvent de permethe une

régulation < indigène > en favorisant la participation des habitants à la constitution de ces

lieux de régulation. Dans ce chapitre nous tenterons de définir les principales

caractéristiques des intetrentions en milieu urbain. Nous dégagerons deux formes typiques

de médiation sociale en retenant cornme principe de distinction I'existence ou non d'un

conflit manifeste (chapitre 1.1). Nous présenterons ensuite deux expériences qui

constituent à nos yeux, les deux modèles emblématiques de la médiation sociale pour

montrer qu'historiqueme,nt la médiation sociale sè conçoit rarernent en dehors de

I'existence d'un conflit (Chapihe 1.2). Après nous être interessé à ces pratiques, nous

discuterons des principales explications relatives à l'émergence de la médiation en France.

Nous montrerons que les analyses sur les processus de dérégulation sociale et notamment

celles qui affirment I'effondrement des instances collectives de régulation relèvent d'une

lecture fonctionnaliste des rapports sociaux. Cette lecture courante, voire habifuelle pour

expliquer l'émergence de la médiation en France, fait impliciternent référe,nce aux

approches de E. Durltreim (1893) et particuliererne,nt à ses observations concernant les

sociétés àsolidarité organique qui apparaissent dès la fin du 19tu siècle (chapitre 1.3).

Nous montrerons enfin que cette lecture renvoie à I'affirmation d'une necessité d'instaurer

des formes de médiation pour compe,nser les < déficits >> de régulation. Elle constitue aussi

un instrument de justification pour d'une part affirmer la pertine,nce de << nouvelles >>

pratiques de médiation sociale et d'autre part ré-interroger le travail social < traditionnel >

(chapitre 1.4.).

137 Les modalités d'intervention et les procédures de ces rnodes de régulation font en effet I'objet d'une
législation plus ou moins précise. Plusieurs lois et décrets permettent par exenple 1g;ç megistrats, soit de
réaliser eux-mêrcs la rnédiation (notarmnent dans le domaine civil), soit de déléguer leur pouvoir à des
an:riliaires de justice, appelés médiateurs pénaux ou conciliateurs judiciaires.
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1.1. Essai de clarilication

Les dispositifs de médiation présentent la constante d'être un mode de régulation

relationnelle. Ils jouissent en cela d'une connotation positive en incarnant une idéalisation

des rapports sociaux. Leur but est d'une part, de rétablir par la présence d'un tiers les

communications nécessaires à une meilleure entente des parties et, d'autre part d'apaiser

ou modifier une situation antérieure jugée insatisfaisante. Plus singulièrement, les projets

de médiation sociale sont le plus souvent financés par des politiques publiques (Contrat

de Ville, subventions municipales, subve,ntions de la justice...). Dans la pratique cela se

traduit par I'instauration de médiateurs de quartier (expérience de Valence), de médiateurs

sociaux (expérie,nce de Lyon), de médiateurs de voisinage (expérience de Thionville), de

fernmes-relaisl38, de médiateurs citoyens (Centre National de la Médiation), d'agents

locaux de médiation sociale (dispositif national).... Malgré la variabilité sémantique des

désignations, la médiation sociale se caractérise par la spécificité de son champ

d'intervention (quartiers, villes), par la nature des conflits (problànes de voisinage,

relations difficiles entre plusieurs parties, actes d'incivilité...) et enfin par sa mission

specifique de lutte contre la désagrégation sociale.

D'abord, la médiation sociale se justifie par rapport à un dysfonctionnement

communicationnel entre des habitants d'une territorialité circonscrite plus ou moins

repérable. Elle a pour cadre contextuel une situation urbaine dite difficile (problème de

délinquance, forte proportion de chômeurs, sur-représe,ntation de populations immigrées,

insalubrité de lhabitat collectif...). Le repli social, la crainte de I'aute, le sentiment

d'insecurité, le jeu avec les règles de civilité (considerées indispensables pour le maintien

de la cohésion sociale) sont désormais les habituels constats portés sur les quartiers

l3E Ce sont souvent des fernrnes d'origine étangàe qui assument un rôle de médiatrice et d'interprète ente
les institutions et les usagers. A la fin des années 90, les fernmes relais ont modifié par le biais de leur
association nationale (FIA-ISM) leur ap'pellation et se présentent corrnæ des médiatrices socio-culturelles.
Ces femes interviement souvent au niveau des relations ente famille et école et aident essentiellement
d'autres femrres dans leurs denrarches administratives. Elles renplissent accessoirement rme fonction de
conseil concemant la santé, la culture, les relations familiales.... En grande majorité, quant elles ne sont pas
bénévoles, ces médiaùices partagent rm statut professionnel précaire de type CES. Pour des informations plus
corrylètes sur ce sujet voir revue Espaces et Sociétés, C. Delcroix n"106, septernbre 1996, pp.153-173.
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fragilisés. Constats tant de fois rebattus qu'une qualification résumée semble suffire pour

présenter les principaux attributs de ces quartiers << en dérive >>.

Ensuite, la mediation sociale traite prioritairement des actes d'incivilité portant sur

les biens et les personnes ainsi que de certains actes de délinquance pouvant faire I'objet

de ponrsuites pénales.I-a caractérisation de la nature du conflit est relativernent difficile à

apprécier dans la mesure où la frontière entre acte d'incivilité et acte de délinquance n'est

pas toujours pertinente. La plupart des actes d'incivilité sont des actes non réprimés mais

pour lesquels il existe une qualification juridique. En même temps, certains de ces actes

peuvent difficilement faire I'objet de poursuites en raison d'une part d'une quasi

impossibilité de l'application des règles de droit : absence de preuves, absence de

signalernent ou de prise en compte h. 
"r 

signalement par les autorités compétentes,

indétermination des persoilres mises en cause,.. . D'autre part, lanature des differends est

plus proche de comporteme,nts asociaux que délinquants : rassemblemeirt de jeunes dans

certains lierur du quartier créant ainsi des nuisances de differentes natures, provocations

verbales et phpiques, invectives... . Les services de police ne jouent d'ailleurs qu'un rôle

très limité pow faire face à ces conflits qui révèle,nt souvent un manque de dialogue entre

habitânts. Ce rôle se cantonne le plus souve,nt à un rappel des règles de bon voisinage suivi

d'un rappel des conséquences répressives en cas de récidive.

On pourrait schématique,ment considerer que les actes de délinquance recouwent la

plupart du temps des faits pénalement sanctionnables, alors que dans les actes d'incivilité

les délits sont difficiles à apprecier en raison même de leur caractère indiscernable.

L'incivilité re,nvoie à des comportements plus proches d'une transgression des normes de

cohabitation communérnent admises que d'une transgression de la norme pénale. A la

limite de la légalité, I'incivilité concerre donc les actes et les comporternents entravant la

vie en collectivité, pow lesquels le plus souvent il n'existe pas de depôt de plaintes. Ces

actes d'incivilité ont toutefois pour effet de renforcer les exaspérations et les jugernents à

l'égard des auteurs supposés ou reels. Ils participe,nt à favoriser les sentiments plus ou

moins diffus d'insécurité et contribuent ainsi à renforcer les processus de stigmatisation

sociale en direction des quartiers où ces phénomènes seraient plus obseruables qu'ailleurs.

Réfutant les approches purernent dissrta.sives et répressives, te,ndant à metfie à l'écart les
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personnes concemées, la médiation affirme au contraire que la participation des

protagonistes à la résolution de leurs differends et à la restauration des liens sociaux

permet de réduire ces actes d'incivilité. Elle tente d'apporter une réponse en montrant

qu'il n'existe pas réellement d'instrument de lutte contre ces phénomènes d'incivilité sans

I' implication des protagonistes.

Enfin, la médiation sociale traduit la volonté de trouver des solutions arD( conflits et à

la régulation sociale autres que par les moyens traditionnels du travail social et de la

régulation judiciaire. Elle propose en aménageant, voire en institutioruralisant, des

procédures et des principes de régulation dans un environnement souvent qualifié de << non

droit >>. L'ineffectivité supposée ou réelle de la régulation par le droit se substitue alors à

une régulation proche, souvent indigène et éloignée du système judiciaire

institué (égitimité institutionnelle de I'autorité, normativité assujettie à des ensembles de

regles...). D'une régulation globale (étatique) on passe à une régulation locale, micro-

urbaine assuree par des associations comptant jouer un rôle de premier ordre dans la

régulation des rapports sociaux. La médiation sociale n'interpelle pas seulernent

I'institution judiciaire, mais aussi les modes traditionnels de I'action sociale. Les
justifications d'ordre sociologique quant à I'affaiblissement des instances de régulation

apparaissent alors comme des arguments supplémentaires pour indiquer le besoin de

médiation dans les quartiers.

Les expériences de médiation en milieu urbain concernent, d'une part,

les procédures de résolution des conllits. Ce sont souvent des médiations qui

ont pour origine un conflit manifeste et dont la finalité vise une action

réparatricer3e. b ftavail du médiateur consiste alors à aider les parties à

régler leur litige en s'appuyant esse,ntiellement sur les principes de neuhalité,

de responsabilisation et d'equité. Pour reprendre une distinction faite par L.

A. Coser sur les formes de conllig (1982), on peut avancer que dans ce tlpe

de mfiiation, le tavail du médiateur tend plutôt à réguler des

confli* réalistes, c'est à dire des differends provoqués par des heurts

ttt Nous nous inspirons ici de la typologie proposée par M. Guillaume-Hofrung dans son ouvrage sur la
médiation ( 1995, pp.1 2-7 3).
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d'intérêts ou des heurts de personnes et dont il existe des solutions possibles

dans la manière de les résoudre. Nous reviendrons dans notre dernière partie

de la thèse sur ces médiateurs proches de la philosophie traditionnelle de la

médiation en nous intéressant notamment à leurs maniere d'intervenir dans

ce tlpe de régulation.

Les médiations sociales concernent d'autre part des modes de

régulation pour lesquels le conflit n'est pas toujours avéré ou perceptible. Ce

sont essentiellement les dispositifs sociaux de type femmes-relais ou de tlpe

emplois-jeunes appelés pour certains agents locaux de médiation sociale

(ALMS) et, pour d'autres médiateurs de quartiers. Ils ont pour objectif de

renforcer les liens sociaux et d'améliorer les formes de sociabilité entre les

persoilres. La médiation peut ici se concevoir en dehors de I'existence d'un

conflit manifeste puisqu'elle est plutôt orientée vers la restauration des

rapports sociaux.

Ces médiations, dont beaucoup ont été initiées par I'Etat, tendent à

agir et à taiter les conflits non-réalistes. Si les approches traditionnelles de

médiation sociale anrbitionne,nt plutôt de réguler des conflits dits réalistes,

c'est à dire de s'interesser à des conflits où il existe un ou des objets sur

lesquels porte la discorde ; ces dispositifs majoritairement récents visent

plutôt à atténuer voire à supprimer les manifestations agressives et inciviles

dans lesquels les conllits d'interêt à proprement parler n'existent pas. Les

objets ne constitueirt pas alors les raisons de la dispute mais ils apparaissent

propres à liberer I'agressivité. Iæs difficultés de régulation dans ces conflits

non-réalistes résident dans l'absence d'identification de I'objet réel du litige

(ibid., p.33). Le choix des objets n'apparaît dès lors pas directement lié à une

question en litige, mais à la liberation de tensions émotives ou belliqueuses.

Se ûaduisant par ce que certâins appellent de la < violence gratuitel4o )), le

ls I-a distinction operée par L.A. Coser ente ces deux tlpes de conflit permeÇ selon lui, de penser que leurs
manifestations ne sont pas aussi insensées, absurdes et irrationnelles, notarnment pour ces conflits non-
réalistes qui se défrnisscnt, pourtant en premier lieu, par leur absence d'objectifs et d'objet précis.
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( manque de prise > caractérise donc ce type de conflit. L.A. Coser souligne

au sujet de ces conllits que bien qu'ils << fassent intenrenir I'action réciproque

de deux ou plusieurs personnes, ils ne sont pas occasionnés par des rivalités

antagonistes, mais par le besoin de libérer une tension qui existe au moins

chez I'un d'entre eux >) (ibid., p.34). Ces conflits non-réalistes surgissent,

selon lui, dans les situations de privations et de frustrations liées au

processus de socialisation ou à la conversion d'un antagonisme réaliste qui

n'a pas pu trouver une issue. A I'inverse, ces sifuations conflictuelles non-

réalistes peuvent aussi comporter des reve,ndications de type réaliste qui

s'expriment postérieurerne,lrt aux dites situations. L'exemple plusieurs fois

observé pouvant être les actes << gratuits > de dégradations (c'est à dire sans

objet apparent) commis par des adolescents et utilisés par eux corrme un

argument de preuve sur la necessité de créer de nouveaux équipe'rnents socio-

culturels. Si les objets conte lesquels sont orientés les actes de délinquance

sont secondaires et permette,nt I'expression d'une tension accumulée, ces

mêmes objets deviennent par la suite des moyens pour parve,lrir à satisfaire

une ou des revendications.

De surcroît, comparativement aux médiations proches de la doctrine

(médiation du prernier bpe), ces tlpes de médiation ne sont pas étayes par

une procédure formalisée - comportant notamment les différentes phases de

médiation avec à chaque fois les modalités particulières d'interve,lrtion qui

s'y applique,nt - mais obéissent à des cadres d'intervention plus erratiques,

eir tout cas plus informels et plus diffus. Du côté des < médiés >>, il n'est pas

sûr que les acteurs d'actes de dégradation ou délictuels soient convaincus que

leur situation sociale justifient une médiation puisqu'elle ne leur permethait

pas de régler leur condition d'existence.

Il est certain que cette distinction des médiations sociales, operée à

partir de la caractérisation des conflits ne doit pas ête comprise de manière
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rigide. Néanmoins, ce principe de distinction nous paraît le plus approprié

pour specifier les différentes expériences de ce champ de la médiation

sociale. Cette grille de lecture n'a pas d'autre ambition que celle de faciliter

I'intelligibilité de ce monde relativement nébuleux. Elle nous permettra de

mieux aborder la présentation des deux modèles ernblématiques de la

médiation sociale.

1.2. Les ligures emblématiques de la médiation sociale

La médiation sociale de quartiers s'est développée dans un premier temps à

Valence (d'aufies villes comme Strasbourg et Marseille se sont appuyées sur ce modèle) et

Lyon (des villes comme Metz et Thionville se réfèrent à cette expérience). Ce bref rappel

historique de deux expériences nous permettra de montrer que la médiation sociale à ses

débuts, au milieu des annees 80, était beaucoup plus orientée vers la gestion des conllits

que vers la restauration des modes de sociabilité au sens large du terme. Moins diffuse que

la plupart des expériences de médiation sociale d'aujourd'hui (emplois-jeunes), elle

relevait non pas de dispositifs nationaux, mais d'expériences locales émanant de

professionnels de la justice ou de militants associatifs.

L' expérience valentinoi se

L'emblématique expérience valentinoise de mfiiation-conciliation, impulsée par

deux magistats (G. Apap et N. Obrégoror), a débuté en 1985 peu après la mise en place du

premier projet de médiation développée dans la région grenobloise. Elle a servi de modèle

à plusieurs autres expérie,lrces et constitue une réference dans les approches

<< deceirtralisées >> de Égulation sociale, initiées par I'institution judiciaire dans les

quartiers fragitisés. La specificité de ce projet reposait alors sur le souci de favoriser la

lal Nicole Obrégo est présidente du Tribrmal d'lnstance de Valence et Georges Apap, Procurew de la
Republique auprès du Tribunal de Grande Instance de Valence au rnornent de la mise en place de ce projet.
En 1995, dans le cadre de noûe activité professionnelle nous avions alors interviewé deux médiateurs
appart€,Dant à cette sfructure.
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participation des habitants dans la gestion des conflits et sur la volonté d'enraciner, en

dehors des tribunaux, les actions au sein des quartiers.

Avec I'aide du Conseil Communal de Prévention de la délinquance (CCPD) local,

G. Apæ et N. Obrégo ont mis en place une structure chargée de traiter les problèmes

quotidiens de voisinage. Les deux magistrats ont recruté des conciliateurs issus des

quartiers et leur ont donné pour mission de régler des conflits de voisinage (insultes, bruits,

petites dégradations..). Les differends leur sont soumis soit par les dossiers envoyés par le

Parquet, soit par la relation directe qu'ils ont avec les habitants de quartier. Un contrôle des

magistrats par le biais d'une supervision est exercé tous les deux mois. Ce contrôle

s'effectue aussi à partir des comptes rendus détaillés que les médiateurs réalisent à I'issue

des affaires traitées.

Au moment de la création de cette instance, les initiateurs du projet ont eu besoin

de donner un statut légalement reconnu à leurs interve,nants pour légitimer et développer

leur projet. Le conciliateurla2 va alors devenir I'auxiliaire de justice, au service de

I'institution judiciaire pour le rétablissement de la paix sociale dans les quartiers fragilisés

car il n'existait aucune reconnaissance dans les textes officiels de la fonction de médiateur

(au pénal et au civil). C'est pour cette raison que I'on parle de conciliation et non de

médiation pou qualifier cette expérience. Alors que les conciliateurs désignés par

I'institution judiciaire interviennent normalement dans les affaires d'ordre civil, les

initiateurs du projet vont << librernent > étendre ce domaine de compétences au domaine

pé,nal, notamment pour.les petites infractions commises dans plusieurs quartiers de cette

ville. Les médiateurs sont recrutés à partir de leurs caractéristiques ethno-géographiques,

au prix d'une nouvelle < adaptation du décret de 1978 portant sur la conciliatioru>. Comme

le souligne J-P. Bonafé-Schmitt (1998, p.3l), (il s'agissait à I'epoque d'une

interprétation fiès libre du decret du 20.03.1978, car I'un des médiateurs (valentinois) était

de nationalité éFangere, alors que la nationalité française constituait un des pré-requis pour

êhe conciliateur >>.

r42 A cetùe époque, dnns le milieu des années 80 conrme le rappelle J-P. Bonafe-schnitq le terme de
médiation n'était pas aussi utilisé qu'aujoud'hui. On préËrait parler alors de conciliation, en raison sans
doute de I'existence de la reconnaissance judiciaire dont jouissait ce mode de resolution de conflit.
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Au delà de cette volonté de traiter par la médiation ces petites affaires qui

empoisonne,lrt le quotidien et qui conkibuent fortement à accroître le sentiment

d'insécurité, la médiation a été, dans cette expérience, prioritairement conçue pour

anéliorer les relations de sociabilité entre les habitants. Les médiateurs bénévoles encore

aujourd'hui en exercice, tentent, selon les initiateurs de cette expérience, d'apaiser le

climat social et de réduire les tensions inter-individuelles entre les habitants. L'objectif est

de < restituer le conflit au groupe qui I'a sécrété >> et non de proposer une énierne solution

d'ordre juridique qui n'a pour conséquence que d'aggraver, selon les initiateurs

valentinois, les petites con{lits qui empoisonnent la vie de la cité (petites dégradations,

bruits, problèmes relationnels...). Cette expérience va conduire à la création d'autres

instances de conciliation de màne tlpe dans des villes comme Romans ou Montélimar.

L'expérience lyonnaise de médiation sociale

L'expérience llonnaise (Thémis) de médiation sociale, créée et animée par J.P

Bonafé-Schmitt et d'autes militants associatifs, ressemble fort au niveau de ses principes

d'intervention à I'expérience emblématique valentinoise. Iæ projet de Lyon comme celui

de Valence s'ordonnent autour de modalités de fonctionnement relativement sernblables et

surtout visent la même finalité : restaurer le lien social dans les quartiers dits difficiles en

favorisant la réappropriation des conflits par les autochtones. La difference essentielle

réside dans le fait que I'initiative valentinoise demeure sous le contrôle direct de

I'institution judiciaire, alors que le projet lyonnais est piloté par une association extra-

judiciaire.

L'association Thémis a êté créée en 1986 suite à un travail de sensibilisation des

militants (notamment juristes, psychologues, enseignants) de la Boutique de droit de

Lyonla3. Par la suite e,n 1988, plusieurs me,nrbres de la Boutique de droit ont créé une

association (AMELY) où des médiateurs bénévoles étaient (et sont toujours) recrutés la

la3 Aujourd'hui plusieurs boutiques de droit énanant de cette association existent su Lyon et sa banlieue.
Corplâæntaires au travail Éalisé dans les pennanences de médiation, les intervenants de ces boutiques ont
poru objectifprincipal de favoriser I'accès au droit des populations défavorisées: informatio4 orientation,
écoute, aide aux dânarches...
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plupart du temps dans les quartiers d'interoention. L'association était composée de

plusieurs services. Iamédiation connaissance avait pour mission de difhrser une

information juridique en direction des habitants de quartier.Lamédiation traduction jouait

quant à elle un rôle de passerelle enhe des usagers qui ne comprennent pas toujours le

langage administatif des diverses institutions. La médiation réparation qui n'est ni plus ni

moins qu'une sfiucture de médiation pénale visait alors I'engagement matériel ou

symbolique de I'auteur d'une infraction vis à vis de sa victime. Enfin, I'instance de

médiation communicationintewenut sur des differends de voisinage opposant la plupart

du temps deux personnes privées résidant dans des quartiers fortement urbanisés.

Aujourd'hui, I'association AMELY intervient sur les volets de la formation et de la

gestion d'équipes de médiateurs. Au niveau de la formation, plusieurs membres de

I'association assurent des enseignements dans les champs de la mfiiation pârale, sociale,

familiale et scolaire. Au niveau de la gestion des équipes, une cinquantaine de médiateurs

interniennent sur Lyon et sa périphérie: Saint-Priest,Vénissieux, Décines... .

Le projet lyonnais de médiation vise à restaurer le lien social en pennettant aux

habitants des quartiers dits << difficiles >r de s'approprier les conllits en dehors de toute

saisine directe de la justice. La volonté est de créer un ancrage de la médiation sur le

quartier pour réguler les conflits de la vie quotidierure. Tout comme les médiateurs

valentinois, ces médiateurs lyonnais benévoles ne disposent d'aucun pouvoir de trancher le

differend ou d'imposer une décision aux parties, ils favorisent simplement le dialogue

e,lrtre des parties en situation de conflits latents ou manifestes. Ils fondent leur travail sur la

légitimité sociale qu'ils acquièrent dans la pratique. Aucune qualification particulière ne

leur est demandée, seule une formation courte et spécifique est dispensée par les

animateurs de ce projet.

En fai! cette elçérie,lrce lyonnaise de mfiiation en milieu urbain s'inspire

forteure,lrt de I'expérie,lrce américaine de San Francisco du << Community Board Program >>.

Celui-ci a pour but de restaurer le lien social en permettant atrx individus des quartiers les

plus défavorisés de s'approprier les conflits en dehors de toute saisine de la police et de la

justice tout en considerant la dimension communautaire. Ces Community Board tentent

pour préserver leur autonomie vis à vis des autorités étatiques et plus particuliàement vis à
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vis de la justice de marquer leur indépendance financière. Leur objectif primordial est de

responsabiliser les individus et de leur permettre de se positionner comme de réels acteurs

sociaux. Comme nous le rappelle J. Vérin (1988, pp 201-205), ils visent aussi à revitaliser

I'esprit communautaire dans les quartiers urbains. Cette médiation est conçue corlme un

instrument de prévention des actes d'incivilité et de criminalité qui ne s'opèrent pas

uniquement à la suite des conflits. Elle est une réponse pour eux à la < passivité des

citoyens, contre cette gtave érosion des valeurs traditionnelles qui confiaient aux individus

et aux associations le soin d'assurer, pn Ia coopération et l'entraide, le bon fonctionnement

de la société ) (J. Vérin, ibid., p.204).

Le tableau comparatif entre cette expérience et I'expérience valentinoise nous

permet de présenter synthétiquement les différents points communs de ces deux figures

emblématiques de la médiation sociale.

L' expérierrce Lyonnaise

Cadre institutionnel médiations < judiciarisées > en
milieu urbain (ustice)

médiations
< déjudiciarisées >r en
milieu urbain (association
1901)

Objectifs des projets -réappropriation des conflits par les habitants
-approche non professionnalisée de la médiation
-restauration du lien social en considération de sa
dimension communautaire

Tlpe d'expérience médiation sociale en
milieu urbain
(Fontbarlettes. ..)

médiation sociale en milieu
urbain
(Vénissieux, Saint-Priest,
Décines...)

réferentiels statutaires -conciliation civile
-médiation pénale Circ. du
2/ L0 192, loi 93 -2 du 4/ | 193 et D.
96-305 û 1014196

-médiation sociale : aucutl
texte réglementaire mais
existence d'un code
déontologique (neutralité,
indépendance vis à vis de
la justice, participation des
usaeers...).

En apparence, il existe peu de differences entre le projet de Valence et de Lyon.

Concernant I'expérience valentinoise, les médiateurs sont sous la tutelle de I'institution

judiciaire, alors que dans I'expérience lyonnaise ils sont sous le contrôle des membres de
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I'association. Ces expérie,nces ont pour objectif la restauration du lien social par la

réappropriation du conflit par les parties.

Plus généralement, pour les médiateurs rattachés à des instances extra-judiciaires

comme pour ceru( soumis au contrôle judiciaire'*, lu question des frontières est une

préoccupation ce,lrtrale, notamment quand ils interviennent sur un même espace

géographique. It arrive même quelquefois que plusieurs de ces médiateurs suivent les

mêmes differends et reçoivent dans leurs pelmanences respectives des usagers qui

s'adressent tantôt au senrice de médiation <judiciarisée > à f image du conciliateur de

justice, tantôt au service de médiation << déjudiciarisée >, sans savoir le plus souvent la

specificité de ces deux modes de régulation sociale. Nous nous intéresserons par la suite à

ces médiateurs et surtout nous reviendrons sur la manière dont ils mettent en æuwe leurs

compétences ordinaires pour résoudre les conllits (Chapitre 4 de cette partie). Pour le

moment nous proposons de continuer notre présentation et I'exploration de ce champ de la

médiation sociale.

1.3. La médiation comme révélateur d'une insuflisance de régulation

Les conditions d'érnergence de la mediation en France découlent pour beaucoup de

chercheurs @ourlens et Vidal-Naquet , Delcroix, Bonafe-Schmitt, Six, Le Roy, Faget...)

d'une crise des mécanismes de régulation. Les analyses qui s'y rapporte'nt nous montrent

que les processus de régulation sociale connaissent dans leur ensemble des

bouleversements sociologiques liés à l'affaiblissement des organisations collectives de

régulation (slmdicats, farnilles, instances religieuses...). Nous rehouvons d'ailleurs une

certaine analogie de pensee e,lrtre les theories de la régulation sociale avancées par ces

chercheurs et les analyses de E. Durkheim sur le délitement du lien social. Nofie intérêt

vise ici d'une part à prése,lrter leurs réflorions et d'autre part à monfrer que leurs travaux

font une réference implicite aux théories de E. Durkùeim sur la crise des modes de

l* Selon J-P. Bonafé-scbmitg les experiences de ddiation sociale < déjudiciarisées > ( à I'imlge du projet
lyonnais) se distinguent des expériences de conciliation <judiciarisees > ( à I'image du projet valentinois) par
le souci affimré de développer une politique volontariste en matiere de saisine directe et par son
independance à tégard des autorités judiciaires.
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régulation et sur I'incapacité de I'Etat à contenir les processus anomiques qui caractérisent

nos sociétés.

Les règles communes du jeu social marquées par le passage d'une société de

discrimination à une société de ségrégation seraient liées à l'absence du rôle intégrateur

des agents de socialisation, comme l'école, la famille, le travail (C.Dourlens et P.A. Vidat-

Naquet 1994,pp.B-2$. S'appuyant aussi sur les mêmes thèses, C. Delcroix (1996) pense

que note société post-industrielle produit des processus de dérégulation sociale. Selon elle,

les mouvements sociaux qui constituaient, il y a encore quelques années, des vecteurs

d'intégration puissants pour les populations fragilisées ne sont plus opératoires dans notre

société. Depuis le début des années 80, période où la population ouwière a fortement

régressé, les institutions, dont I'une des fonctions était de transmettre des modèles

d'ide,lrtification, coruraisse,lrt une crise de représentation. Pour C. Delcroix le mouvement

ouwier et plus globalernent les institutions telles l'école, l'église se trouvent dans cette

sitgation de crise. Vienne,lrt s'ajouter des nouvelles formes d'urbanisation qui engendrent

une concentration des populations précarisées dans la péripherie des villes. L'auteur parle

alors de crise ide,lrtitaire, observable surtout chez les individus qui appartiennent à des

cultures différentes, pour lesquels les réferents culturels (langue, représentations, valeurs,

normes...) rendent diflicile la construction d'un ( noyau identitaire individuel >. Il est

important de considérer < la communication enhe les cultures (qui) n'est pas sans

inlluence sur l'évolution du lien social et la multiplication ou la diminution des rapports

sociarur > @elcroix,lgg3, p. 63). La problématique de la ville renvoie donc à une forte

héterogenéité sociale et culturelle, mais aussi à un affaiblissement des instances de

régulation. Ces phénomè,nes de dérégulation socio-culturelle peuvent prendre des formes

comme la délinquance, le repli identitaire et conhibuent à la déliquescence des liens

sociaux.

J-P. Bonafe-scbmitt (1993 [b]) n'hésite pas à parler de déficit de régulation pour

caractériser les mutations sociologiques marquées par la désagrégation progressive des

liens sociaux. Dans le passe, nous dit-il, << les litiges étaient régulés au sein de la famille,

du quartier, de I'enheprise ou par des autorités morales comme le maîûe d'école, le curé,

le maire, mais les phé,nomènes d'industrialisation, d'urbanisation, de mobilité sociale,
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d'immigration" les mutations economiques ont mis à mal ces lieux ou structures de

socialisation et de régulation, comme en témoignent les phénomènes de violence dans les

banlieues D. ( La crise des mecanismes traditionnels >> pour reprendre une expression de

J.Faget (1995, p.25) est aussi invoquée par J-F. Six (1995, p.34) quand il nous dit que

notre société atomisée se dualise dans le conflit en raison de I'affaiblissement des fonctions

régulatrices de nos institutions (partis, syndicat, église).

Un siècle avant déjà E. Durkheim soulignait que dans les sociétés à solidarité

organique (comme les nôhes) les institutions socialisatrices cofllme la famille, la religion

et I'Etat ne permettaient pas ou plus d'intégrer les individus aux nouvelles situations de la

vie sociale (L897, pp. 425434) . Pour Durkheim, la division du travail (1893) liée à une

forte densité sociale est caractérisée d'une pd, ptr une multiplication des occasions de

relation à autrui et d'autre pd, ptr des processus d'individualisation, sources de

délitement du lien social. Ces sociétésàr solidarité organique sont, selon E.Durkheim,

définies par une specialisation accrue des tâches que les individus accomplissent

quotidienne,rnent dans la vie sociale et par une multiplicité de croyances et de valeurs qui

ne font que diminuer le sentiment de conscie,nce collective. Dans ces sociétés, les relations

sont plus centrées sur le registe de la confrontation en raison des rapports plus

individualistes qui caractérisent leur mode de sociabilitél4s. Alors que dans les sociétés à

solidarité mécanique (comme les sociétés traditionnelles), caractérisés par la prégnance du

collectif et la ressemblance de leurs mernbres, les individus sont assimilés à la

communauté et ont intérêt à maintenir des relations de reciprocité et à contenir leur conllit

dans le compromis.

la5 Toutefois Drukheim ne s'arrêûe pas au déliteænt des fonctions socialisatrices des institutions mais
considere aussi que nos sociétés organiques sont plus anomiques e,n raison de I'octension des processus de
differenciation et d'individualisation. De plus en plus différenciés, les individus doivent établir des
coryromis pour mainænir la cohésion sociale dans la ræsure où ils sont en mêIDÊ terys engagés dans des
relations d'interdépendance. Conséquemenf cette differenciation les oblige À déftnir continuellernent les
mdalitcs de lerus rapports réciproques poru dégager des coqromis viables socialement. Si I'on considère
cet aspect de la réflexion durkheimienne, on peut des lors affirrner que I'avènement des procédures de
régulation, telle que la médiation, peut aussi ête coryris sorutæ la conséquence d'une société de sujets qui a
accru la nécessité de négocicr eir raison mêtre de leur interdépendance.
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La parenté entre les analyses durldreimiennes et les théories contemporaines de la

régulation concerne aussi le rôle suranné joué par I'Etat. Ces deux analyses affirment que

l'Etat contribue à favoriser I'anomie puisqu'il n'est pas en capacité de restaurer une

régulation orientée vers les nécessités d'un équilibre plus grand de la vie sociale. A I'image

de la sociologie durkheimie,lrne où l'Etat n'est pas en mesure de contenir les égoïsmes

individuels sans I'existe,nce des groupes intermédiaires représentés par les corporations, les

theoriciens de la régulation affirment que cette instance en raison de son hégémonie offre

de moins en moins la possibilité aux individus de réguler eux-mêmes leurs rapports

sociaux.

Ainsi pour E. Durlûreim << I'Etat s'enfle et s'hlperfophie pour ariver à enserrer

assez fortement lçs individus, mais sans y pawenir, ceux-ci, sans liens entre eux, roulent

les uns sur les autres comme autant de molecules liquides, sans rencontrer aucun centre de

forces qui les retierure, les fixe et les organise >> (ibid., p.448). Il est ( une trop lourde

machine qui n'est faite que pour les besognes genérales et simples. Son action, toujours

uniforme, ne peut se plier et s'ajuster à I'infinie diversité des circonstances particulières. Il

en résulte qu'elle est forcânent compressive et niveleuse>> (ibid., p.a37). Durkheim ajoute

plus loin que (< son action ne peut s'exercer utilement que s'il existe tout un système

d'organes secondaires qui la diversifient (ibid., p.aa\. Il considere que I'Etat fait << un

effort maladif > pour s'étendre à toutes sortes de choses qui lui échappent et dont il ne peut

s'acquitter efficaceme,lrt. Ces analyses apparaissent tellement contemporaines qu'elles

pourraient aujourd'hui être reprises telles quelles par les théoriciens de la régulation.

D'ailleurs du coté des theoriciens, J-P. Bonafe-Schmitt (ronéo, 1995) souligne

égalerne,lrt que ( I'Etat dans I'ense,mble des domaines d'interve,lrtion semble connaître de

plus en plus de difficultés pour réguler la vie sociale. Au fil des décennies l'intrusion de

I'Etat dans toutes les pores de la vie sociale, à havers ce que I'on a appelé, la politique de

I'Etat Providence, a eu pour cons{uence de remethe en cause les formes traditionnelles de

sociabilité au profit d'une sociabilité étatique et de stnrcturer la société par et pour I'Etat >.

Renforçant le point de vue dur*ùeimien sur ce point, il ajoute que <d'interventionnisme

étatique a ainsi participé à la dissolution des solidarités primaires et par voie de

conséquences à la désagrégation des stnrctures intermediaires >> (familles, voisinage...).
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I1 est ainsi frappant de constater que cette lecture sur I'incapacité de I'Etat à réguler

les rapports sociaux, développée par Durkheim il y a plus d'un siècle, est quasi-identique à

celle proposée aujourd'hui par les theoriciens de la régulation. Ces deux conceptions sont

proches puisque toutes deux affirment qu'il existe une perte du lien social et soutiennent

qu'elle serait en partie consecutive à la disparition des groupes intermédiaires, alors

qu' << une nation ne peut se maintenir que si entre I'Etat et les particuliers s'intercale une

série de groupes secondaires assez proches des individus pour les attirer dans leur sphgre

d'action et assez reconnus par I'Etat pour exercer une réglementation efficace >>

@urlr*reim, op.cit., p.a30). L'une comme I'autre s'accordent à dire qu'il convient de créer

ou de faciliter l'ânergence de nouvelles instances de régulation.

Toutefois, le point d'achoppernent entre les théories durlùeimiennes et les theories

de la régulation se situe à deux niveaux. Alors que pour E. Durkheim, il convient de

dégager des regles genérales et impersonnelles qui s'appliquent à tous les groupes sociaux

(normativité transcendante) pour combattre les égoïsmes individuels et les dérèglements

sociaux, sources d'anomie et de désagrégation sociale, les théoriciens de la régulation

s'accordent au confiaire à faire prévaloir une normativité immanente centrée sur les

specificités individuelles et les interêts particuliers des groupes sociaux. Si pour E.

Durkheim, il convient de créer des corporations professionnelles pour remédier à cet

effritement des relations et faciliter l'émanation de sentiments sociaux orientés vers la

conscience collectivel6, les theoriciens de la régulation affirment qu'il est plutôt

nécessaire d'instaurer et d'encourager les formes informelles et déjudiciarisées de

régulation sociale.

Ce ne sont plus les figures enrblématiques de nos villages d'antan, à I'image de

I'instituteur ou du curé du village qui sont en mesure de combathe le délitement des

16 On à I'habiûrde d'attribuer la perenniæ de cetæ conce,ption à E.Durlùeim, or I'idée de corporation
rrediatrice eirte I'Etat et les individus est dejà dwelop'pee par Hegel dans son ouvrage sur les < Principes de
la philosophie du droit ) (1831). Il propose que les corps intermédiaires appelés << stând > distingués sur une
base socio-professionnelle constihrent les véritables instances de médiation eirtre la société et I'Etat. Ces
corporations auraient pour fonction de dwelopper les liens de solidarités entre les grol+es en dépassant les
égoisnres individuels tout €n définissant I'inûerêt général. Pour Hegel connne pour Dur[ùeir4 le modèle
corporatiste instituant les médiations ente les intérêts individuels et les besoins collectifs solidifierait la
cohésion sociale.
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fonctions intégratives. Cette disparition progressive des médiations dites naturelleslaT,

expliquerait même selon les auteurs precédemment cités, I'avènement de la médiation dans

la plupart des domaines de la vie sociale. Autrement dit la consécration de la médiation en

France est le produit d'une société en crise de régulation @onafe-Schmitt 1992, Six 1995).

Les médiateurs doivent désormais zlssurer des médiations sociales pour lutter contre le

< déficit de régulation >> urtaine et la désagrégation des liens sociaux. La recherche de

nouvelles formes d'intégration désigne ces nouveaux acteurs de la ville pour restaurer une

vision plus arrbitieuse de la démocratie locale et favoriser les formes d'exercices de la

citoyenneté. Il s'agit gl:àce à la médiation << de contrarier la dérive de I'exclusion au

tavers de la mise en place d'une politique de désenclavement > @ourlens et. Vidal-

Naquet, 1994,p.24).

Ces théories contemporaines de la régulation se fondent sur une sociologie

fonctionnaliste qui met en avant des relations de correspondance fonctionnelle entre les

transformations sociales corrtemporaines et la necessité d'encourager de nouveaux modes

de régulation. Comme I'a montré R.K. Merton (1957, pp 68-86) dans sa critique du

fonctionnalisme radical, cette sociologie obéit aux postulats de la necessité et du

fonctionnalisme universel qui, pour ce qui nous concerne, affirment respectivement que la

médiation est fonctionnelle et indispensable au fonctionnement des rapports sociaux et

participe à une fonction intégratice des individus dans leur e,nvironnernent. Cette lecture

sociologique des rapports sociaux se situe dans une sociologie du < désordre social > plutôt

que dans wre sociologie empiriqueloE. Læs manques, les dlafonctionnements, I'absence de

modes de régulation sociale et de communication sociale genèrent d'après cette

perspective des nouvelles pratiques de régulation. On peut regretter qu'aucune

tn J-F. Six pense (1995, p.39) que le dévelop'pement urbaiq la dispersion des familles et les mouvernents de
po'pulation ont annihilé les nÉdiaùeurs naûuels << sécrétés pour les besoins de la connrnrnauté >. Il convient de
soulip.er que cette grille de lecùrre, présente chez d'autes p€nseurs de la médiation, se nourrit parfois d'une
idylle passeiste: la participation de certains nenrbres de la cité à I'barmonisation des rap'ports sociaux, a
permis en d'auûes temF6, selon J-F. Six, d'éviter les situations d'incornrmicabilité que nous connaissons
actnellerneirt dans notre sociéte. Pour lui (1995, ibid., p.39) << I'ensemble de la France était conposé
essentiellemeirt de villages, microcosmes où tout le monde se connaissait mais où I'on ûouvai! pour les
problèmes que I'on rencontrait dans sa vie ou poru les difficultés que I'on avait avec des habitants du village,
des médiategrs toujours à disposition: le maire ou le secrétaire de rnairie, le médecin ou le notaire,
I'institut€ur ou le curé, d'autres "sages" encore, investis tout nahrrellement par I'ensemble du "pays" >>
ra8 C'est à dire une sociologie édifiée à partir des sipifications que les agents se font de lztéalité.
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interrogation ne soit liée à la problématique propre des acteurs, délaissant ainsi I'analyse

concernant les raisons individuelles et collectives de ta participation des agentslae. Ces

réflexions se concentrent sur l'étude des structures collectives ( judiciaires, familiales,

religieuses...) sans interroger les raisons individuelles qui conduisent les acteurs à agir de la

sorte. La dérive serait de trop se focaliser sur les origines structurelles et sur I'analyse de

I'environnement institutionnel en oubliant la question des modes de perception des acteurs.

La sociologie de la médiation s'appuie donc en France sur une approche durkheimienne

qui se rapporte aux nécessités fonctionnelles de ce mode de régulation et ne s'intéresse

qu'accessoirement à la compréhension (de type wébérienne) de son fonctionnement.

I-e fonctionnalisme sociologique peut s'avérer être un instnrment puissant de

justification surtout dans le monde de la médiation en mal de reconnaissance sociale et

professiorurelle. Tout en justifiant la nécessité de satisfaire des besoins sociaux (lutte

contre les actes d'incivilité, restauration du lien social...), le recours au paradigme

sociologique de t;pe fonctionnaliste permet d'étayer des argumentations basées sur une

rhétorique de la scie,nce. Autrement dit, dans la situation actuelle de justification

professionnellelso et sociale, les discours sur la médiation mobilisent une rhétorique du

besoin (de la necessité dirait R.K. Merton), qui de surcroît, se fonde sur une approche

< scientificisée >> d'appréhension de la réalité. L'approche fonctionnaliste des phenomènes

sociaux ne fait pas qu'entériner les justifrcations professionnelles des professions certifiées

et des candidats à la professionnalisation, elle semble appropriée pour justifier de façon

scientifique la notion de besoin nécessaire à l'élaboration d'une rhétorique de légitimation

des activités en situation de professionnalisation. L'émergence de la médiation peut même

tae Nous pourrions par exeryle poser conrnre hlpothèse que la judiciarisation croissante de la société - dans
dss dsmâines toujours plus étendus (bio-éthique, nouvelles tecbnologies, réglementation interétatique...) -

incite les protagonistes à porter plus frequemnent leurs différends devant une juridiction, forçant ainsi ces
dit€s juxidictions à houver des réponses plus rapides (orientations vers des stnrctures de médiation, de
conciliation...) pour notamnt atténuer I'inllation des demandes. Ia médiation connne la conciliation
apparaissent des lors oortrne des dispositifs pcrættant non seulernent d'apporter des rcponses rapides mais
aussi de limiûer le Éontentement des justiciables pour lesquels le classemcnt sans suite n'est pas
satisfaisant

l$ Conce,mant plus particulierement les processrs la constnrction sociale de la reconnaissance
professionnelle, C. Paradeise (1985) souligne l'existe,nce dc tois types d'arguments int€rdép€ndants avancés
par les organisations candidaæs à la professionnalisation. Elles sont en possession d'un savoir spécifique
(rhétorique de la science), lui-même lié à la satisfaction d'un besoin (rhetorique du besoin) et à des processus
de contrôle (rhétorique du monopole).
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être interprétée comme la conséquence d'une inadaptation des professions constituées aux

réalités et aux besoins sociaux exprimés. Ce type d'analyse mérite que I'on s'y attarde, tant

il est présent dans une certaine littérature sociologique.

l.A.La médiation comme révélateur d'une crise de légitimité des travailleurs sociaux

Pour J. Donzelot (1998, p.10), les nouveaux métiers du social, encore non certifiés

par des diplômes ou par une reconnaissance de leur statut et qui rernplissent les fonctions

de médiation, mobilisent des savoir-faire qui s'apprennent grâce à I'exercice de leurs

activités str le terrain. Ces nouveaux professionnels dont la naissance est associée à

I'inadaptation du havail social, tente,lrt pour J. Donzelot, d'une part, d'obtenir chez les

jeunes I'acceptation des normes nécessaires à leur structuration sociale et psychologique et

d'auûe part, sont e,ngagés dans un processus de renégociation des normes avec les

institutions coûrme la police ou les organisations comme I'entreprise. Ces nouvelles

fonctions de médiation permettent, selon lui, d'opérer un travail sur le collectif et non, à

I'instar du travail social patenté, de soumetffe I'individu à des pressions pour lui faire

accepter les normes collectives. En cela, elles produisent selon lui, la société, c'est à dire

qu'elles contribuent à la structuration des rapports sociaux.

Partant du même constat sw I'inadaptation du travail social patenté, D. Bondu

(1998) considère comme J. Donzelot, qu'il convient de développer des nouvelles pratiques

de mfiiation sociale qui tente,nt de dépasser les réponses traditionnelles de I'action sociale.

La mediation sociale lui apparaît être rme réponse pertinente pour lutter contre la

désagrégation des rapports sociaux des populations socialement fragilisées. Selon lui, ce

mode d'intervention de,passe la juxtaposition des interventions sociales classiques guidées

par une sectorisation des réponses, en proposant une approche transversale et globale

facilitant ainsi I'intégration socio-économique des usagers et e,n particulier des jeunes. Il

s'éloigne des approches classiques du tavail social et témoigne de pratiques innovantes et

de nouvelles méthodes d'action du travail social. La médiation sociale révèle dans le

secteur éducatif et social la naissance de pratiques professionnelles originales qui tentent

de combathe la perte de cohésion sociale. Sa finalité, nous dit D. Bondu (ibid.,pp.,85-
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ll3), vise avant tout à réguler les rapports sociaux et à reconstituer du lien social là où le

travail social classique a montré ses limites, son obsolescence et son inadaptationlsl.

n est désormais classique d'observer que nous assistons aujourd'hui à la

proliferation de discours sociologiques sur f intervention sociale prédisant la fin du travail

social classique. Ces discours savants sur le travail social sont souvent performatifs ; en

même temps qu'ils dorurent des éléments d'analyse, ils ordonnent aux travailleurs sociaux

de s'adapter arD( réalités du terrain. En se focalisant sur les (< nouveaux > attributs

distinctifs des métiers de la médiation sociale, on peut regretter que ces approches évacuent

la question, pourtant fondamentale, des conflits de légitimité qui opposent les divers

inte,nrenants sociaux. Il convient de rappeler que la réalité de ces nouveaux métiers de la

médiation obéit rareme,lrt à une rationalité comparative, purement antagoniste et

manichéenne avec les professions labellisées du travail social.

Centrés sur la légitimation des compétences des mfiiateurs, ces travaux omettent

de considérer le caractere héterogene des intervenants patentés du travail social. Ils

donnent des travailleurs sociaux une image homogène. Il est pourtant délicat de regrouper

les travailleurs sociaux dans une catégorie unifiée et unifiante. Leur domaine

d'intervention n'est en aucun cas suffisant pour fonder une analyse aussi catégorique sur

leurs logiques et leurs actions. Ces analyses ne s'embarrassent pas de distinguer le travail

des différents professionnels de I'action sociale. Derriere cette appellation consacrée de

travailleru social, il existe pourtant une diversification interne des métiers et une diversité

des pratiques professionnelles. Le conte,nu de I'exercice professionnel depend moins du

lieu où il est prodigué que des caractéristiques du public, de la nature de la demande

sociale et de laphysionomie dumandat institutionnel.

Eu égard à ces considérations, il est difficile d'inclure dans une même

caractérisation un éducateur de prévention specialisee amené à encadrer des séances de

soutien scolaire à des adolescents et I'assistante de senrice social préoccupée à instnrire le

l5l pot" un cormæntaire détaillé et critique su les conceptions de D. Bondu, voir rm article que nous avons
publié dans la rcvre Forum : Médiation sociale, un nouveau label pow les pratiques d'inûervention sociale,
décembre 1998.
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dossier R.M.I. d'une famille monoparentale. Même s'il existe un chevauchement des

pratiques entre les différentes figures patentées de I'action sociale, il est hasardeux de

franchir le pas pour englober et uniformiser des métiers qui ont un héritage historique, des

missions differentes et un rattachement à des dispositifs institutionnels spécifiques. C'est

un peu comme si I'on regroupait dans une même tlpologie professionnelle des médiateurs

rattachés à I'institution judiciaire (dans une maison de justice par exemple) et des

médiateurs sociaux recrutés par une rnunicipalité. Ni leur appellation commune de

médiateurs, ni leur champ d'intervention (quartiers < difficiles >>) ne suffisent à réfléchir

sur leur pratique respective.

On peut raisonnablement se dernander si ce nouveau qualificatif de médiateur

correspond à un renouvelleme,lrt des pratiques ou s'il constitue seulement un artefact

linguistique. Iæs pratiques professionnelles ont depuis longtemps surinvesti ce terme de

médiation et l'autorité sérrantique significative qu'il empreint, apporte dans certains

champs professionnels comme dans celui de I'action sociale une marque de prestige

supplémentaire sinon une indication d'honorabilité de la fonction. Autrement dit,

I'appellation médiation se révèle être notamment, un nouveau label pour désigner des

pratiques sociales considérées comme innovantes. Elle devient alors, comme nous I'avons

precédemment montré, un concept distinctif pour affirmer une forme d'excellence

professioruretle @en Mra4 1998 et lggg)rsz. Ptutôt que de considérer la médiation comme

une pratique complètement distinctive des modes d'intervention plus traditionnels de

I'action sociale, nous tenterons de montrer au contraire dans le chapitre qui suit qu'elle

s'inscrit dans le prolongernent de ces dernières. Parallèlement, afin de mieux comprendre

les processus de professionnalisation et de construction d'wr espace professionnel

singulier, nous essayerons de saisir les enjeux de légitimité qui en découlent.

rs2 Voir aussi I'article que nous avons publié dans la rernre Médiation (No 31, awil 1999) en réponse à
I'analyse coryarative A-F. Valponi (1998) sur les médiatrices sociales et les intervenants patentés de l'action
sociale .
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Chapitre 2

Médiat ion et  t ravai l  social  :  la quest ion des compétences

Il s'agit maintenant de mettre en lumière les argume,ntations objectivées de la

manifestation de la compétence, contenues dans les différents discours experts de la

médiation sociale. A partir des écrits sur la médiation sociale, nous proposons un

aggiornamento qui vise à observer les équipements (rhétoriques de

responsabilisation/participation), les tensions (rhétoriques de denonciation) et les

justifications (rhétoriques de separation) que suscite,nt I'affirmation et la revendication de

compétences particulieres.

Dans wr premier te,lnps, nous tenterons de montrer que les ressources mobilisées

par les discours de légitimation quant à I'exercice de la médiation en milieu urbain se

situent dans le prolongeme,lrt des savoirs et des dispositions éthiques du travail social. La

proximité des réferentiels nous conduira à considerer la médiation sociale cornme une

forme particuliere d'interve,ntion mais qui néanmoins, s'inscrit dans les valeurs éducatives

fondées sur I'autonomie et la responsabilisation des usagers (chapite 3.1). Malgré cette

proximité, nous assistons aujourd'hui à une forte tension eirfre les métiers établis du travail

social et I'activité de médiation. Nofre seconde partie s'interessera donc à la nature des

critiques adressées au û:avail social et à ses agents par les partisans d'une reconnaissance

professionnelle de la médiation. Quand les candidats à cette reconnaissance remettent en

cause un espace déjà investi, nous verrons qu'ils s'attachent à monfrer que les réponses

haditionnelles sont insuffisantes et qu'ils sont les mieux preparés (par leurs expériences

etlou par leurs savoir-faire) à apporter les solutions les plus pertine,ntes (chapitre 3.2).
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Enfin, la dernière partie de cet exposé consistera à mieux saisir les principales rhétoriques

de separation mobilisées par les candidats à la professionnalisation de la médiation. Elles

se déclinent autour de l'affirmation de compétences et de savoirs singuliers auxquels

aucune profession constituée ou activité profane n'est censée détenir au moment de cette

même assertion (chapite 3.3).

3.1. Médiation et rhétorique de responsabilisation/participation

Le discours de la médiation s'appuie sur la volonté de développer des modes

autonomes de résolution des conflits et plus globalement des formes de sociabilité par

l'implication plus grande des individus. Responsabilisation et participation sont d'abord

des principes qui nourrissent les modalités d'action de la médiation. Ces principes

correspondent ensuite aux objectifs des dispositifs de la politique de la ville dans lesquels

la plupart des elçéri€,lrces de médiation sociale sont amenées à se développer. Enfin

responsabilisation et participation constituent deux conditions de prise en charge des

usagers, communes au champ socio-éducatif traditionnel et aux activités de médiation,

participant ainsi au rapprochement de leurs référentiels d'intervention. La préoccupation

de rendre centrale la question de < I'usager citoyen >> en recourant à sa participation,

notamment par le biais de sa responsabilisation, détermine les principes d'intervention en

milieu urbainl53.

Dans les diverses conceptions françaises de la médiatiorl les rhétoriques de

responsabilisation/participation apparaissent indubitables. Nous dirons màne que malgré

les conhoverses internes que connaît aujourd'hui ce monde de la médiation, une

153 porr* le traiteænt socia! conmre dans l'entreprise d'ailleurs, cette volonté de faire participer les salariés
ou les habitants peuÇ il hut le rappeler, ête mobilisee corlrræ un faire-valoir pow justifier des choix
stratégiques ou politiqæs. Dans les prograrnmes de développeæns sociaure A. Fourest (1995, p.1a3)
atrrne que les babitants sont fréçemrrent absents. Iæ plus souvent nous dit-il, ces habitants << sont absents
de ces lieux où I'on débat pour cux, et l'on est tout surpris, lorsque par hasard, du fond de la salle, I'un d'eux
se lève pour nous inûerpeller, parfois violernnenÇ et dire à sa maniàe le caractère hypocriæ de nos débats et
de nos intentions >. Pour lui le déséquilibre entre d'un côté, les professionnels, les élus, les tecbniciens et de
I'aute côté, les habitants, est ûop inportant en t€rtræs de rnaîtise du langage, de niveau de formation et de
pouvoir de decision poru que s'instatue une véritable démarche participative.
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approbation unanime se dégage autour de ces principes @en Mrad, 1997). Pour J-F. Six

< le médiateur dans la ville >> est une personne qui incite à la responsabilisation de la cité et

de ses habitants (1995, p.163). Il s'agit, nous dit-il, << d'encourager les citadins à depasser

leurs assujettissements individuels et sociaux, en favorisant la prise en charge collective de

leur quartier pour y restaurer la communication et le dialogue. >> Læ médiateur social est

souve,nt decrit comme le garant de l'environnement relationnel favorable à I'expression

individuelle et collective. Il veillerait à la qualité des échanges équilibrés en s'assurant de

la participation active des intéressés. Sa fonction viserait, selon J-F. Six, à améliorer des

liens relationnels et sociaux dans un monde marqué par I'individualisme et le repli sur soi.

Cette double thématique de la responsabilisation/participation est de nouveau

mobilisee par J-P. Bonafe-Schmitt pour lequel les processus de médiation impliquent la

mise en æuwe de conditions qui permettent aux individus de s'investir dans leur espace

communicationnel, de résoudre leurs différends et de gérer leurs relations sociales. La

mfiiation s'efforce en effet << à re-permethe aux personnes de se consffuire comme

acteurs, de promouvoir une capacité d'action, une autonomie de la gestion de leurs conflits

et plus largeme,nt de ler.us relations sociales >> (ronéo, p.4). Elle est, nous dit J-P. Bonafe-

Schmitt, un mode de régulation qui dépasse la simple gestion des conflits et s'inscrit dans

nne conce,ption où les agents sont les réels acteurs de leur propre histoire (ibid., p. l1). Ses

objectifs demeurent la reconstitution de lieux de socialisation et la consolidation des

rapports de solidarité dans les quartiers fragilisés.

< L'idéal participatif >>154, observable dans le monde de I'entreprise à travers les

cercles de qualité et plus géneralement les modes de management participatif, se trouve sur

154 Expression erpnrntée à J.Ion pour parler des aspirations de dérnocratie directe des associations de
quartiers et du cadre de vie (1990 p. 162). Pour bénéficier d'une crédibilite auprès des financeurs publics, les
projets des associations à caractere social doivent même être habités de cet idéal. Par exeryle le Contat de
Ville de I'agglomération thionvilloise sipé durant I'annee 2000 enEe les représentants de I'Etat et plusieurs
collectivités territoriales enoourage à souænir les projets associatifs qui orientent leurs actions vers la création
de réseaux regroupant tavaillcurs sociaux et habitants du quartier. Ces projeb doivent viser la prise en
charge individuelle et collective par les usagers eux-mêrnes. Conséque, enÇ ils deærnent une garantie
pour que les associations puissent bénéficier d'une oreille attentive arpres des collectivités territoriales. Ces
associations, grâcæ à lerus rapides facultés d'adaptation, ont prorposé leus services la plupart du tenps dans
un contexte de surenchère avec leurs homologues. Ia recherche de subventions, rappelant fortement une
logique d'aprpel d'oftes, explique la concurrence observable dens ce dornaine. Elle aiguise toutefois la
capacité de création pour présenter de projets novateurs dont les conditions de réussite dependent fortement
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un autre plan mobilisé dans les projets d'intervention sociale, particulierement dans les

expériences de médiation sociale. Il est, dans certains projets, systânatisé tant les

modalités d'intervention intègrent la nécessité d'impliquer les acteurs dans la faisabilité du

projet. Leur consenteme,lrt n'est pas suffisant, il doit se doubler d'un véritable engagement

pour depasser les logiques d'intervention anées sur la délégation institutionnelle (comme

celles du travail social). On retrouve I'expression de cette volonté d'engagement dans les

projets de médiation (conciliation sociale, médiation communautaire) qui s'évertuent à

réguler les conflits entre habitants. Les problèmes de voisinage, les dégradations, les

mauvaises relations entre génerations et avec les institutions ne peuvent se résoudre sans

I'engagement de fait des personnes concernées. Il faut restituer le conflit au groupe qui I'a

sécrété nous dit G. Apap, initiateur du premier projet de conciliation sociale à Valence. La

réappropriation du conllit par les individus en dehors d'une saisine de la justice ou de la

police est aussi I'objectif premier de l'expérience emblématique de médiation

<< communautaire >> de I'association lyonnaise Amely. La légitimité des interventions

courme celles decrites ci-dessus, s'appuie sur les formes d'expertise que les habitants sont

à même d'exercer pour restaurer une sociabilité de quartier. Ces habitants peuvent être en

màne temps des usagers potentiels de la médiation et des médiateurs chargés d'aider un

voisin pour résoudre rur conflit.

Institutionnellement, les expériences de médiation sont la plupart du temps

rattachées à différents dispositifs de la politique de la ville pour lesquels la participation

des habitants constitue de,puis déjà plus de deux décennies une récurrence. En Lorraine par

exemple, les différentes expériences des médiatrices (femmes relais) s'inscrivent toutes

dans ces procédures contractuelles VilleÆtatlss. Sur les dix actions recensées dans cette

région en 1996, la majorité se déroule ou s'est deroulée dans le cadre de Confrats de Ville

et par ordre decroissant dans le cadre de Conventions de quartier, de Développement

Social de Quartier et de Contrat d'Agglomération. Il faut aussi souligner que les

de la conception pédagogique du mandataire à l'égard de I'usager. Cet <op'porhrnisme adaptati$r du Eavail
social n'explique certes pas à lui seul les orientations que nous connaissons aujoud'hui drns çs domaine,
mis nos observations de terrain nous donnent de mrltiples exeryles de I'existence d'une volonté d'intégrer
les fotæs d'auûogestion à laproblématique sociale des usagers.

155 Fet-nes relais médiatices interculturelles en Lorraine, Délégation régionale aux Droits des Femmes de
l,onaine Août 1996
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travailleurs sociaux ont été dans la quasi totalité partenaires dès la phase d'élaboration de

ces projets.

Les actions de médiation vont dans le sens des orientations souhaitées par ces

dispositifsls6. Dès 1983, au niveau national, H. Dubedout, ancien président du CNDSQ,

rappelait dans son rapport sur les problànes de la ville, qu'il s'agissait de faire des

habitants les principaux instigateurs de leur changement. Depuis, la double thématique de

la responsabilisation/participation des habitants se retrouve dans tous les discours, les

circulaires et les dispositfs relatifs à la politique de la ville. Le souci de rattacher

I'habitant, I'usager, le délinquant à son cadre de vie devient un impératif institutionnel. Les

dispositifs des Conseils Communaux de Prévention de la Délinquance (CCPD) chargés de

coordonner et d'impulser des actions de prévention, de répression et de solidarité sont

égalemort forterne,nt investis dans les expériences de médiations sociales. Ce n'est pas un

hasard si le projet de médiation/conciliation de Valence datant de 1985, tout comme ceux

plus recents (1994) de Thionville ou de Metz, ont été initiés avec I'aide du CCPD. C'est

avec la contribution de cette instance de préve,ntion dans laquelle siégeaient N. Obrégo et

G. Apap, les deu:r initiateurs du projet vale,ntinois, qu'il a instauré la conciliation de

quartier dont le but est d'apaiser les conflits qui empoisonne,nt le quotidien. Le recrutement

des conciliateurs (habitants issus des quartiers d'intervention) et les choix des lieux de

médiation (cenhes sociaux) sont réalisés grâce au partenariat avec cette instance. A

Thionville, le CCPD a demandé à une association de prévention specialisée de développer

le projet de médiation sociale de voisinage. Iæ chargé de mission du CCPD de Metz, quant

à lui, pilote en personne I'association locale de médiation sociale.

Les réferentiels sûrrcturant la mfiiation s'ordonnent non seulement autour de leur

inscription dans les dispositifs de la politique de la ville, mais aussi autour de principes

ttrCe muveænt participatif s'étend jusquà la volonæ de combiner programæs d'actions sociales et
allocations. L'originalité theorique du R.M.I. r€,pose sur cette exigence de lier la participation des usagers aux
versetrcnts d'allocations, alors que pécéden'meirt on agissait de maniàe separee ( Thevenet 1989, p.95). Le
contrat d'insertion relatif à c€tte mesure dont les modalités sont censées être adaptées aux aspirations et aux
besoins des usagers a pour objectif de læ frire participer à l'élaboration de leur projet. Nous savons que dans
la pratique cette volonté est devenue au fil du terrys une illusion dans ta næsure où le R.M.I. tend à ête une
prestation supplénæntaire de gestion de la pauwete. Mais noEe propos n'est pas ici de nous interesser aux
effes de cette prestatioq rnais de montrer la philosophie participative que le législaæru a voulu donner à ce
dispositif.
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d'action relativement proches de ceux utilisés dans le champ socio-éducatif traditionnel.

Auhement dit, en recourant à la rhétorique de << l'usager acteur et responsable >>, les

discours de la médiation sociale se situent dans le prolongement des approches socio-

éducatives pour lesquelles la restauration des liens sociaux p:Nse par la réappropriation

individuelle et collective des modes de sociabilité. Il n'est donc pas surprenant que la

majorité des professiorurels initiateurs d'expériences de médiation socio-culturelle soit

issue du secteur social @elcroix et alii, 1996, p. 73). Faire participer les usagers à la

gestion de leur devenir et à leur intégration dans la cité devient quasiment une obligation

dans la mise en æuvre des projets d'intervention sociale en milieu urbain.

Cet objectif se confond à celle de la médiation pour laquelle la résolution

satisfaisante des conflits et la gestion pertinente des modes de sociabilité sont

subordonnées à la participation effective des parties. Autrement dit, au niveau de la

conception de la prise en charge des usagers et au niveau de la finalité de l'intervention, la

médiation sociale et le havail social s'édifient autour d'une préoccupation commune : faire

participer et mobiliser les individus à la résolution de leur propre problématique. On

comprend dès lors que les arnbitions affichées des médiateurs et des havailleurs sociauxlsT,

particulierement ceux impliqués dans le cadre de la politique de la ville consistent à

favoriser I'expression des potentialités et des capacités individuelles dans la résolution des

problérnatiques sociales et psychologiques. Chez ces deux intervenants, la

responsabilisation dégagée des processus de stigmatisation des usagers constitue I'une des

principales préoccupations qui s'expriment dans leurs discours respectifs. << Nous ne

jugeons jamais les gens, quelle que soit leur situation familiale ou sociale [...]. Nous ne

faisons pas les choses à leur place >>ts8. En médiation, la responsabilisation dégagée des

modes de jugements apparaît nécessaire pour d'une part, impliquer les agents dans la

construction de leur propre espace social et d'auhe part, éviter de faire naître des

se,ntiments de culpabilité.

157 Nous reconnaissorur qu'il est difficile de parler des tavaillerus sociaux connre d'une entité unifiée. Il
s'agit ici de professionnels issus de dtiers labellisés de tlpe assistant de service social ou éducateur
spécialisé qui sc définisseirt moins par la similitrde de leur formation que par la nature (non benévole) et le
domainc d'intervention (milieu ouvert).

r58 Propos recueillis par N. Kitani de Latifa, médiatrice socio-cultrelle rnsentice public,novenbreldécembre
1996,p.17.
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Pour les travailleurs sociaux, il est indéniable dans leurs propos en tout cas, qu'il ne

peut y avoir d'insertion (sociale, culturelle, professionnelle...) sans une manifestation de la

volonté des personnes. Ce souci se retrouve dans les discours socio-éducatifs dominants

des travailleurs sociaux pour lesquels il est difficile de concevoir un suivi individualisé de

leurs usagers sans I'existence préalable d'une volonté personnelle manifeste. Les notions

d'autonomie, de responsabilité, ou encore d'acteur et négativement celles de relations

fusionnelles, ou d'assistanat tânoignent de cette détermination permanente d'allier les

exige,nces d'engagernent des individus à leur suivi social. Ces notions centrales appliquées

aussi bien à la problématique des handicapés physiques eUou mentaux qu'à la

problématique des < handicapés sociaux >> renvoient à des modalités d'actions concrètes.

Par exernple, l'éducateur ou I'assistante sociale attendra de I'usager qu'il ait manifesté de

I'entrain ou réalisé un certain nombre de démarches avant d'entamer avec lui une demande

de logeme,lrt. Aujourd'hui, il est patent de constater dans les discours des travailleurs

sociaux qu'il ne s'agit pas d'intenrenir de façon << assistantielle >> auprès des usagers, mais

de concevoir la participation individuelle ou collective comme un élément d'amélioration

des situations sociales et psychologiques.

La lutte conhe I'exclusion ou la lutte contre la désagrégation des rapports sociaux

devient alors synonyne de réussite à la condition que les agents se transforment en acteurs

de leur destinée. Malgré leur diversité, les discours de justification relatifs à la médiation

sociale s'appuient sur des modalités et des principes d'intervention hès proches du

discours du travail social. Ils s'ordonnent autour des concepts de responsabilisation et

d'autonomie. Ils constitue,nt les equipement sur lesquels se fondent les rhétoriques de
justification des activités de médiation et des métiers établis du travail social.

3.2. Tensions professionnelles et rhétorique de dénonciation

Proximité des referentiels ne signifie pas pour autant complémentarité et

oecuménisme entre ces deux modes d'intervention. La médiation n'est pas encore

autonome au niveau de ses equipernents, mais il n'en demeure pas moins qu'elle

236



arrbitionne de construire son propre réferentiel de savoirs professionnels, quitte à recourir

à des rhétoriques de contestation des métiers voisins pouvant prétendre au contrôle de cette

activité. Tout en s'édifiant sur des objectifs d'actions identiques à ceux de I'action sociale

traditionnelle (restauration du lien social, responsabilisation, aide à I'accompagnement

individuel...), la médiation n'en contient pas moins les germes d'une remise en cause des

pratiques des travailleurs sociaux. Elle justifie explicitement la plupart du temps ses

actions en signifiant les insuffisances des professions sociales et leur perte de légitimité

auprès des populations de quartier @oubaker 1996, Collin 1996, Delcroix et alii 1996,

Guillaume-Hofrrung 1995, Six 1995). Cette tension entre travail social et médiation existe

en raison de I'aftontement de deux légitimités. Malgré une différence très nette des

profils enfie le médiateur social et le travailleur social, on peut parler de tensions

professionnelles. Dans la plupart des expériences de cohabitation entre ces deux agents,

nous sommes pour reprendre un des paradigmes de J-Y. Trepos (1996), dans une situation

de confrontation ente deux formes d'expertise : ( l'amateur >>, habitant le quartier

jouissant d'une forte légitimité puisee dans une connaissance de terrain et dans la

reconnaissance acquise auprès des habitants et << le professionnel >>, formé à la pratique du

travail social, se voulant quant à lui, seul détenteur d'une compétencelse sociale.

L'arnbition de'ces agents vise non seulement à imposer leur propre point de vue de la

réahité, mais aussi à affirmer leur specificité professionnelle nécessaire à la valorisation des

compétences (travailleur social) et pour les candidats à la professionnalisationr6o à leur

reconnaissance institutionnelle (médiateur). Ils connaissent pourtant une forte proximité au

ttt Co"t-" le souligne J-Y. Trepos, les corryétences sont I'ensenrble des ressources mobilisées qui
permettent de prouver ses capacités et ses aptitudes à repondre à des situations données alors que les
qualifications qui demeurent des savoirs principalement issus des formations explicites sont mobilisées dans
un registre plus restreint d'objets. Conpétences et qualifications participent aux savoirs en acte (à l'épreuve)
e,ngages dans les pratiques en situation (1992,p.16).

t* Iæs p(ressus de professionnalisation reposent aussi sur le désintéresse[rent et sur les revendications
stahrtaires. Iæ desinæressement se définiÇ selon Hugues, par la nécessiûe de metEe à distance son intérêt
personnel par rapport aux situations de travail dans lesquelles les professionnels sont investis. Ce
désintéressernent est essentiel pour affirmer le caractàe universel (la montee en généralité) de lintervention
et la capacité de depasser la singulariæ inhere,nte à ûout exercice professionnel. En fait la <<profession se
caractérise par le maintien d'un certain équilibre enEe I'universel et le particulier> (1996, p. 113).
Autrerent dit, les professions pour Hugles, ne se focalisent pas sur les aspects universels du coryortement
attendu en siûration de travail, 'n"is inêgtre aussi pour uæ part les intérêts particuliers de ses rnernbres. Iæs
processus de professionnalisation sont aussi traversés par la revendication des agents sur l'évolution de leur
statut: meilleure reconnaissance, statut plus élevé, distinctions formelles avec d'auûes intervenants ou
professionnels, autonomie quant au recnrternent des pairs .
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niveau de leur champ d'intervention. Proximité si forte, que certains auteurs n'hésitent pas

à présenter les médiatrices socio-culturelles de quartier comme des agents engagés dans

<< des processus d'intervention sociale complexes >> et dont les actions vont de la gestion

des difficultés de logernent à la gestion des problèmes d'ernploi. Ces médiahices peuvent

même être à I'origine de la mise en place de structures de proximité qui leur perrnettent de

s'impliquer dans la prévention de la délinquance et de la toxicomanie (Delcroix et alii,

1996, op.cir., p.85). Elles proposent des animations socio-culturelles << permettant le

renforceme,nt du lien social au sein d'un groupe de fernmes etlou de familles, une meilleure

maîtrise de I'environnernent, une dynamique de groupe et des relations

interpersonnelles >>161. En cel4 elles interviennent dans des domaines aussi divers que la

santé, l'éducation, I'e,nvhonnement, la culture et même le sport. Cet enchevêtrement des

champs d'intervention conduit des sociologues comme C. Collinl62 à affirmer, non sans

raisorl que le rôle de l'éducateur de prévention et plus globalement celui des agents

engages dans le domaine de la Politique de la Ville, n'est pas trop éloigné de celui du

médiateur social.

L'émergence de la médiation dans le champ du travail social pour N. Boubaker

(op.cit.,1996, p.86) se comprend à travers << la crise de I'Etat (du senrice public), la crise de

la société et la crise du travail social >. Elle est le révélateur et la résultante d'une crise des

vecteurs de socialisation, de differentes carences de I'Etat caractérisées par une sous-

représentation, une faible efficience et une inadaptation de ses services aux usagers. De

plus, la médiation révèle une crise d'identité des professions sociales qui, par la complexité

des problèmes, genere des besoins nouveau( appelant des interventions spécifiques. Pour

endiguer cette << crise des professionnels >> de I'action sociale, leurs compétences doivent

subir un questionneme,lrt et une ûansformation en vue de les adapter aux nouvelles réalités.

Les médiahices sont deve,nues de << véritables expertes ) en matière de résolution des

16l Fe--es relais rffiatrices interculturelles en l.orraine, (op. cit p.19).

l@ ç6llin ( C. ) , Des médiaterrs de quartier contre la frachue sociale, Rapport co"t'rrandé par le minisære de
I'Education nationale de I'enseipenent supérieur et de la recberche, Paris, rue knarctq mai 1996.p.46.
Sous I'ap'pellation médiateurs de quartier, cet auteur regroupe les agenb de prévention/sécudté OPHLM, les
nédiateurs socio-cultrels, les agenb de médiation au sein d'organismes publics (poste, EDF, école), des
gardiens de square... L'objectif de l'étude était de fournir des propositions et des recornmandations sur la
formation de ces rddiateurs.
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conflits et de restauration des liens sociaux. Leurs savoir-faire nous dit N. Boubaker ,

doivent se transformer en << compéte,nces enseignables >>163 devant être intégrées par les

professionnels. Ces médiafices contribueraient ainsi à une reconnaissance et une

revalorisation des professions du travail social dont les fonctions ne sont pas seulement de

colmater les breches mais de favoriser les liens sociaux.

C .Collin fait un constat encore plus amer: les travailleurs sociaux sont I'objet d'un

rejet < parce qu'ils perdent toute légitimité face à un public de plus en plus exclu, qui ne

croit plus à I'intervention des acteurs institutionnels >>. Ces constatations expliquent au

moins e,n partie pourquoi il est fait de plus en plus appel aux ( acteurs de quartier qui

contrairement aux travailleurs sociaux, connaissent parfaitement les populations locales et

sont reconnus par elles, soit parce qu'ils appartie,nnent à la même communauté ethnique,

soit parce qu'ils se sont positionnés comme leader sur leur quartier à travers I'action

militante ou bénévole > (1996, op.cit., p.53).

Selon C.CollfuU les travailleurs sociaux éprouve,nt non seulement de grandes

difficultés à apparaître cornme des interlocuteurs crédibles auprès des populations des

quartiers difficiles, mais la < logique normative >> dans laquelle ils sont enfermés les

disqualifient un peu plus. Leur conception << est fondée sur une articulation très

mécanique de l'offre et de la demande >> (ibid., p.28). Elle correspond, pour elle, à une

catégorisation des publics à partir de leurs caractéristiques intra-personnelles et conduit les

travailleurs sociau< à proposer des prestations sans se soucier d'adapter I'offre aux

usagers. Or la médiation renveËe complèternent cette logique en plaçant I'usager au

<< centre du processus d'intervention >>. Les transformations sociales qu'elle génere, ne

conceme,nt plus seulernent les seuls usagers mais les institutions elles-mêmes. Agissant sur

les derur versants à la fois, le médiateur social apparaît être, conffairement au travailleur

social qui serait enfermé dans sa logique normative, ( un passeur >> ente les habitants et les

institutions. Selon C. Collin, les médiateurs de quartier conrme les médiatrices socio-

t63 L€s << coryétencæs enseignables > de ces médiatices, dont parle N. Boubaker ne sont-elles pas
sirylement liées aux caractéristiques sociales et à la nature même de lew position ? Iæs outils acquis par
I'oçérience des médiatices socio-culturelles et des rnédiateurs de quartien en général, ne seraient-ils pas
constiûrtifs de leur position de << voisines > (appellation des médiatrices, d'une association stépbanoise) ? Il
apparaît en tout cas, que la rnediation sociale se distingue moins par son réferentiel tecbnique et par les
objectifs de restauration sociale qu'elle entend promouvoir que pax les positions et les caractéristiques
sociales de ses agents.
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culturelles défendent (notamment par I'intermédiaire de leur association nationale FIA-

ISM) une conception de l'intégration fondée sur le souci d'une < humanisation des

processus d'adaptation >> et non sur les seuls fruits acquis aux bénéfices du corps social,

ceci afin de préserver une réciprocité entre usagers et institutions, source d'une meilleure

cohésion sociale dans les quartiers.

Suite à une étude sociologique sur ces médiatrices de quartier (appelées pour

certaines d'entre elles << fe'rnmes relais >), des chercheurs ( Delcroix et alii, 1996, op. cit.

p.19 et 9l) ont récemment confinné I'idée selon laquelle les travailleurs sociaux

souffriraient d'une insuffisance de reconnaissance et d'une inadaptation de leur cadre

d'internention en raison des effets peryers d'une bureaucratisation excessive et d'une

démarche encore trop marquée par I'assistanat. A partir d'une recherche docume,lrtaire et

d'une enquête réalisee auprès de vingt sites << sensibles ), ces sociologues ont tenté

d'appréhender les champs et les modes d'interve,ntion de ces médiatrices. Ils remarquent

tout comme C. CollirU les difficultés des travailleurs sociaux à mobiliser les habitants. Les

représe,lrtations de ces derniers à l'égard des professiorurels de I'action sociale renvoient le

plus souvent à une fonction << de serviteur de I'Etat >>, ce qui inscrit les relations dans des

modes de suspicion et de méfiance (ibid.,, p .92).Iæs travailleurs sociaux sont confrontés à

une image depreciée et souffrent d'une perte de credibilité auprès du public. Alors qu'ils

agissent sur I'ense,mble des relations sociales, ils sont enfermés, nous disent-ils, dans des

< logiques catégorielles >>. Ces professionnels ne peuvent pour C Collin limiter leur

pratique à la seule assistance des personnes << mais sont confrontés à la necessité de

prendre en consideration les habitants dans leurs rapports aux institutions et pour les

immigrés également dans leurs rapports au pays d'origine >> (ibid., p. 19).

Malgré I'empreinte irenique de cette étude sociologique plus proche du discours de

légitimation que du discours heuristique, les propos de leurs auteurs nourrissent

incontestable,me,lrt le débat sur ( la compétence et l'incompétence >> des tavailleurs

sociaur.

La problânatique assistantielle qui caractériserait les havailleurs sociaux se bouve

de nouveau mobilisée dans les critiques émanant d'institutions coûlme le Cente National
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de la Médiation (CNM), pour lequel la médiation doit faire I'objet d'trne structuration

professionnellels. Dans cette conception, les métiers et les professions sociales établis sont

décrits coillme des institutions qui << s'escriment > à vouloir reprendre à leur profit le terme

de médiation.

Pour J-F. Six comme pour M. Guillaume-Hofrrung (respectivement président et

ancien membre du CNM), le travail social obéit à une (( logique binaire >> représentée par

une relation d'assistant/assisté, alors que la médiation obéit à un < système temaire >>

puisqu'elle ne depend ni d'une administration ni d'un organisme et place les médiés (les

parties) sur le même pied d'égalité que les médiateurs. En raison de sa fonction

< temaire >>, le médiateur ne doit en aucun cas être assimilé aux professions << binaires >

telles que les travailleurs sociaux ou encore les juges et les avocats. Ces professionnels

sont dans I'impossibilité d'accfter aux processus ternaires de la médiationl65. Alors que

I'objectif de la médiation est de tendre à la responsabilisation des médiés, ces

professionnels ne s'appuient pas sur la capacité des individus à résoudre leurs demandesl66.

L'assistante sociale par exemple, demeure quoiqu'elle fasse, dependante d'un pouvoir

institutionnel et s'installe malgré ses velléités dans une configuration d'assistanat. La

médiation, nous disent J-F. Six et M. Guillaume-Hofrrung, depasse cette dimension d'aide

et d'assistance en encourageant une participation active des parties où personne n'occupe

de position dominante. Pour cette raison, les travailleurs sociaux << ne peuvent porter la

casquette des médiateurs >), car I'un des pires dangers pour la médiation réside selon M.

Guillaume-Hofrrung à glisser vers I'assistance des personnes. Employée dans wre telle

rfl On refiouve dans cette conception de la médiation du Cente National de la Médiation la volonté d'élever
cette activite au rang de profession, au sens anglo-saxon du tenne: existence d'un code déontologique et
d'un ordre professionnel chargé de définir les réferentiels d'intervention, contôle de I'exercice professionnel,
mise en oeuwe d'rm savoir spÉcialisé, affirmation d'une autonomie et processus de monopolisation de
I'activité.

165 Ce cowant de la médiation s'achame à dérnonter les differences existantes .avec le travail social et
I'iryossibilité d'intégrer la médiation da'rs le systeme judiciaire. Ces professions << binaires > ne sont pas à
même d'investir le chary de la médiation puisqu'elles privilégient le rapport &al (magistrat/justiciable,
assistant/assisté).

t*Ce point de rnre est aussi partagé par J-P. Bonafe-schmitt +ri soulipe que les travailleurs sociaux mais
égalerent les professionnels du droit << utilisent leur expertise corrrtrc un mode de domination, alors que les
médiateurs s'efforcent de faire des personnes, qui ont reeours à eux, des acteurs de leur propre histoire > (doc
ronéopp ll-15).
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démarche, la médiation court un danger de dénaturation (Guillaume-Hofrrung, 1995, p.78

et p.118). M. Guillaume-Hoûrung tout comme J-F. Six renvoient les travailleurs sociaux à

leurs supposées logiques internes (binaires), considérées de toute façon au mieux comme

un apport partiel mais non suffisant pour exercer une fonction de médiation. Pour eux, le

travail social renvoie aux fonctions d'assistance, d'aide et de secours des plus démunis.

Celui-ci est toujours préseirté de façon caricaturalel6T, traduisant la plupart du temps une

vision surannée des professionnels de I'action sociale.

Au mêrne titre que dans les discours ordinaires, la compétence objectivée dans les

discours experts demeure une construction sociale (Trepos, lgg2). Ces derniers

fonctionne,lrt sur une rhétorique de la dénonciation à l'égard du travail social et de

légitimation professionnelle à l'égard de la médiation. Globalement, les travailleurs

sociaux, sont jugés impuissants à contenir et à assumer leur rôle devant les difficultés

croissantes des quartiers dits difficiles. La pÉsence des médiateurs est souvent interprétée

comme un indicateur de leurs echecs. Ils auraient nous dit-on, du mal à assumer leur

mission de restauration des liens de sociabilité dans les quartiers. Leurs compétences

techniques et leurs savoir-faire sont considérés par ces discours savants comme

insuffisamment adaptés aux exige,nces d'une intervention sociale efficace. En plus des

caractéristiques sûrrcturelles attribuées à leur métier (< logique normative >>, << logique

catégorielle >, << logique binaire >), les rhétoriques de dénonciation de la médiation se

norurissent de critiques sur I'exercice des compétences de ces professionnels de I'action

sociale.

167 Nou" pourrions monûer que l'évolution des conceptions en matière d'action sociale ne repose pourtant
pas sur la seule assistance aux personnes, mais vise des objectifs de lutte conte la dépendance des
populations. La vocation << des bureaux de bienfaisance r> du 19* siècle s'est distillée dans une variété de
modes d'intervention dens laquelle I'usager accède au rang <<d'acteuo>. Depuis 1953, les bureaux de
bienfaisance et d'assistance sont supprirÉs et rerylacés par les bureaux d'aide sociale. Ces changements
d'appellation traduisent aussi une ûansfornration des politiques sociales et des logiques d'action qui les sous-
te,ndent.

Dans son (petit guide du tavailleu socialn, I'abbé Violet disait déjà en 1931, <<l'autorité du
travailleur social est désinteressée parce qu'elle est iryersonnelle. Bien loin de vouloir dominer les
individus, elle est préoccrpée d'augmenûcr lern liberté et leur énergie; elle s'efforcc de libérer les pauvres
des oeunres d'assistance e,n leur fournissant le rnoye,n d'organiser leur vie sans elles. Elle sait qu'il n'est point
de relèvement durable par des moyens puement extérieus mais seulement par la collaboration effective des
volontés > (Paris, Confédération générale des familles, 1931, p.10).
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La nature des imputations à l'égard des professionnels de ce champ - contrairement

aux magistrats - re,pose non seulement sur une incrimination des fonctions institutionnelles

du travail social, mais aussi sur un désaveu quant à la pertinence de I'exercice

professionnel. Les compétences des magishats ne sont pas en effet remises en cause; les

critiques sont dirigées sur f inadaptation du système judiciaire pour réguler de façon

satisfaisante les conflits et plus généralement la gestion des modes de sociabilité dans les

quartiers fragilisés. La justice ne disposerait pas de réponses adaptées pour apaiser les

petits conflits. Elle genérerait au contraire, selon les partisans de la médiation, une

aggravation des affaires surtout lorsque les personnes sont amenées à se côtoyer

quotidiennement (voisins, fami11es...)lut. C" ne sont pas les compétences des magistrats qui

font l'objet de dénonciations mais I'inadéquation des règles de droit pour résoudre

certains conflits et pour lutter contre les processus d'incommunicabilité des parties,

déterminés par les fonctions de I'institution judiciaire. La remise en cause de certaines

fonctions institutionnelles ne se double donc pas de griefs concernant les praxis judiciaires.

S'ils s'engageaient dans une appréciation de l'exercice professionnel de même nature que

celle effectuée à l'égard des travailleurs sociaux, il faudrait que les médiateurs soient des

< interprètes autorisés du droit, Gour reprendre la formulation de P. Bourdieu) dans la

mesure où le débat porterait indubitablement sur le terrain de la règle juridique.

3.3. Médiation et rhétorique de distincfion

On peut remarquer que les processus de separation professionnelle médiateurs /

travailleurs sociaux s'ordonnent autour de thânatiques se déclinant autour de justifications

relatives à la transformation des réponses institutionnelles, à la disponibilité temporelle et à

I'inscription de la proximité geographique et culturelle des médiateurs. Il ne s'agit pas de

limiter I'analyse à I'inventaire des équipements distinctifs de la médiation sociale mais de

re,perer parmi ces caractéristiques celles qui sont mobilisées pour afïirmer une séparation

professionnelle. En cela elles n'ont pas de valeurs immuables mais dependent directement

t6 quand un litige est juge, il n'est pas clos pour autant, il peut même selon les promoteurs de la médiation
s'envenirrer. La décision judiciaire a pour conséquence d'entaîner I'insatisfaction d'au moins I'un des
protagonistes pour lequel le conflit subsiste (Apap, 1990, p.633).......
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des confrontations, des effets et des enjeux de territorialisation du moment. Ce qui nous

importe, ce n'est pas de mesurer < I'authenticité > du discours de justification, mais de

tenter de saisir I'objectivation experte de la médiation concernant les processus de

démarcation professionnelle.

En premier lieu, les discours émanant principalement de la littérature sur la

médiation sociale (rarement amputée des discours d'auto-légitimation) s'attachent à

montrer que ce mode de régulation participerait à une modification des représentations des

habitants vis-à-vis des lieux institutionnalisés et parallèlement contribuerait à I'adaptation

effective de ces mêmes structures institutionnelles. Les nouveaux acteurs de l'intervention

sociale que sont les médiateurs viendraient seconder ou plutôt compléter les actions des

travailleurs sociaux dans les quartiers dits à problèmes. La singularité du médiateur dans

ces quartiers correspondrait en quelque sorte à re-créer des liens avec les institutions

(qu'elles soient sociales ou administratives) et les habitants. En ce sens, le médiateur

réinvestit les fonctions de relais et a pour objectif principal de réinstaurer le dialogue entre

d'une part, les usagers, et d'autre part, leur environnement socio-institutionnel. Les

pratiques de médiation renvoient à ces processus d'ajusternent réciproque

institutions/usagers depassant les modes traditionnels et instrumentalisés d'intervention

sociale. D'après les conceptions dominantes de la médiation, les missions d'interface des

travailleurs sociaux sont déficientes tant leurs préoccupations sont de repondre au coup par

coup aux besoins des institutions sans considérer les besoins des habitants. Cette inertie

face aux réponses institutionnelles dans le quartier contribue à l'émergence des projets de

médiation sociale. Pour ces raisons la médiation, particulièrement en milieu urbain,

contiendrait les germes d'une protestation à l'égard des instifutions, alors que les

approches courantes et habituelles du travail social seraient au service de ces mêmes

institutions. Elle aurait pour fonction de réduire les a priori des institutionnels tout en

atténuant les préjugés des usagers.

La seconde spécificité de la médiation par rapport au tavail social résulterait de son

adaptabilité temporelle. La disponibilité déÆlinée par une présence renforcée est en effet

mobilisée dans les discours de justification. << Les médiateurs agissent hors des sentiers

battus par les fravailleurs sociaux: pendant le week-end, les jours fériés, les vacances
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scolaires ou la nuit

relations construit at gré d'une présence continue > (Aulagnou, 1996). Les compétences

des médiateurs ou plutôt les attributs de la médiation contribuent fortement à brouiller les

repères traditionnels entre espace privé et espace professionnel. Les médiateurs sociaux

investissent singulièrement I'espace temps en renforçant la liaison temps social / temps de

travail insuffisamment assumée selon eux par les professions établies de I'action sociale.

L'affirmation de la compétence des médiateurs est donc intrinsèquement liée à leurs

ressources temporelles et à la remise en cause des modalités d'action des travailleurs

sociaux.

Cette adaptabilité temporelle des médiateurs trouve un echo favorable auprès de

beaucoup d'élus dont il faut rappeler leur pouvoir de décision dans le financement des

actions et dans I'orientation des politiques sociales. Nos observations in situ montrent

clairement, notamment à travers la participation à de nombreuses réunions (Comité Locale

de Sécurité, Conftat de Ville, bilans des actions de prévention de la délinquance) et à

travers les prises de positions repétées de plusieurs élus, que ces demiers reprochent de

manière récurrente non seulement l'absence de visibilité des actions développées par les

travailleurs sociaux, mais surtout leur indisponibilité temporelle, voir leur quasi-absence

sur le terrain pendant les moments les plus appropriés (soirées, nuits, fins de semaine). La

conception de la temporalité des élus à l'égard de la lutte contre la délinquance se réduit

souvent à une conception fondée sur une rationalité causale où I'immédiateté d'une

reponse devient vertu. Les interventions sociales prenant en compte les considérations

temporelles des élus ont toutes les chances de trouver un accueil favorable auprès d'eux.

I-es actions de médiation, tout comme celles du travail social labelliséI70 qui avalisent cette

préoccupation de < disponibilité active >> sont souvent garanties de jouir d'une certaine

crédibilité auprès des élus et auprès des institutions de l'Etat @réfecture, Contrat de Ville,

Direction de la Jeunesse et des Sports...).

t@ in La gazette des couunrnes, nol400, 7 avrtl 1997 p.16.

170 Dans la région parisienne plusieurs équipes de prévention spécialisée interviennent plus particulièrement
en fin de soirée et dans la nuit. Ce geme d'expérience s'est étendu en Lorraine puisque des éducatews de
prévention spécialisée interviennent depuis le début de I'année 2001 dans un quartier populaire de MeE.
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Enfin, tout en dénonçant les dangers d'une dérive communautariste, l'argumentaire

autour de I'appartenance socio-culfurelle au groupe d'origine et I'ancrage dans le quartier

se trouvent être souvent mobilisés (quelque fois de façon sous jacente) dans les modes de

justification de I'activité de médiation sociale. Dans cette activité, la légitimité

professionnelle des médiateurs se construit à partir de la proximité culturelle avec les

habitants et à partir de I'appartenance au quartier. En retenant ces deux critères, on observe

par exemple, que la très grande majorité des médiatrices socio-culturelles sont d'une part,

étrangères ou d'origine étrangere et d'autre part, interviennent auprès de femmes de même

profil que leur quartier de résidence. C'est souvent par rapport à une reconnaissance

sociale acquise en vertu de leurs spécificités culturelles et de leur contiguilé géographique

que les actions des médiatices sont valorisées dans les discours de légitimation. Plusieurs

de ces discours promotionnels sont l'æuwe de sociologues qui récusent fermement la

probabilité d'une ethnicisation des rapports sociaux. Pourtant, il est difficile de relater des

pratiques étayées sur la valorisation de I'appartenance culturelle tout en refusant de

questionner la spécificité de ce mode d'intervention et les interactions sociales qu'il

génère auprès des habitants et du corps social dans son ensemble.

Ces trois thématiques constituent donc le canevas sur lequel se fonde le travail de

construction des rhétoriques de separation, ferments nécessaires permettant d'espérer une

reconnaissance professionnelle et d'affirmer un rôle de régulateur atlpique dans des

contextes sociaux où les modes de sociabilité apparaissent problématiques. L'autonomie

des compétences nécessaires à la construction de la professionnalité depend de la capacité

des candidats à proposer un ensemble de rhétoriques singulieres pax rapport aux

professions et aux métiers existantsl?I. Les actions développées auprès des usagers et

surtout la manière dont elles sont réalisées par les médiateurs sociaux doivent << s'extraire >>

des modes d'intervention taditionnelle quand elles ont pour objectif d'être

professionnellement reconnues. Ces rhétoriques singulieres contribuent en même temps à

un mouvement de deprofessionnalisation puisque, comme le définit J-Y. Trepos, les

l7lll convient de rappeler que la professionnalisation du fravail social s'est, elle aussi, fondée sur I'affirmation
d'une expertise et sur sapromotion face à des formes de concurrence (Trepos, 1992,p. 158). D'ailleurs le
maintiel d'rme rhétorique demeue toujou$ indispensable même pour les métiers établis.
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prétendants à la labellisation de leur fonction rernettent en- cause le monopole et

l'autonomie des métiers établis du travail social (1992,p.54).

Il apparaît néanmoins que la médiation réveille le débat sur la proximité et

I'appartenance au groupe présent dans les questionnernents de I'action sociale. Appartenir

au groupe social, voire au groupe communautaire constifue-t-il un obstacle ou au contraire

est-il une richesse ? Certains diront que les médiateurs ou d'une manière plus globale les

agents intervenant dans leur propre espace social, ne sont pas en capacité de discemer les

véritables bénéfices d'une action sociale efficace. D'autres au contraire pensent qu'une

connaissance même intuitive de la population, de ses valeurs, de ses codes culturels,

facilite grandement une intervention solide et adéquate e,n rapport avec ses besoins réels.

Dans la réalité les choses apparaissent enchevêtrées et plus floues, elles n'obéissent pas

seulement à cette distinction sommaire. En nous appuyant sur quelques données

empiriques extraites de notre expérience de la prévention specialisée, nous constatons que

des professionnels extérieurs au quartier tant du point de vue de leur lieu de résidence que

de leur appartenance cofirmunautaire composent une partie des équipes de ces structures.

L'autre partie comprend des professionnels ou des intervenants aux statuts divers, issus des

quartiers d'intervention (éducateur spécialisé, animateur sportif, animateur de soutien

scolaire...). Cette composition des équipes révèle de manière plus ou moins implicite une

conception intermédiaire associant à la fois des professionnels issus des quartiers

d'intervention et des << professionnels extérieurs >. Dans ces circonstances, il est difftcile

pour le travail social de récuser de façon systématique la nécessité d'intégrer aux pratiques

des modes d'action indigenes.

Subséquemment, le débat entre travail social et médiation ne porte pas tant sur

I'engagement ou non de < relais de quartier > (quelquefois appelés pax les travailleurs

sociaux <deaders positifs >) dans les equipes que sur le degré de proximité entre

intervenants sociaux et quartier pour développer une action sociale jugée pertinente. Pour

cette raison, le travail social en milieu urbain ne peut rejeter de façon systématique la

logique de I'appartenance au quartier qui semble aujourd'hui prévaloir dans les différentes

expérie'nces de médiation sociale.
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En conclusion, la médiation interrogerait les professionnels de I'action sociale à une

révision des modalités et du cadre d'intervention. Les raisons réelles des controverses dans

ce monde sont moins liées aux référentiels exprimés construits à partir des notions de

participation, de responsabilité et d'autonomie qu'aux enjeux autour de la

professionnalisation. Les critiques adressées aux travailleurs sociaux ont pour principale

fonction de démarquer une territorialité professionnelle. Les logiques normalisatrices et

assistantielles dans lesquelles se trouvent enfermés ces derniers, contribueraient, selon

certains partisans de la médiation, à l'émergence d'un savoir-faire puisé dans

I'espace indigène de la cité. De ce fait, les diverses activités de médiation créent des zones

d'incertitude quant à I'agencement et à I'adaptabilité des compétences et des savoir-faire

des métiers traditionnels de I'action sociale. Encore marquées par des frontières imprécises

enfre pratiques rémunérées et pratiques bénévoles, ces activités ont convaincu certains

sociologues du bienfait de leur existence et de la nécessaire plaidoirie que méritent ces

nouveaux acteurs du changement. Plusieurs discours savants de tlpe sociologique

participent - tout en regrettant cette dérive - par des analyses plus ou moins fondées, à la

délégitimation des modes d'intervention sociale classiques présentés comme obsolètes car

trop éloignés des réalités de terrain. En même temps, traversées par une volonté de

contribuer à la reconnaissance professionnelle des << petits métiers > du social (femmes

relais, médiateurs de quartier, animateurs sportif etlou culturel...), souvent occupés par des

persormes issues des quartiers d'intervention, ces éfudes s'enferment dans le discours

apologétique dont la finalité vise moins à comprendre le réel qu'à concourir à une

légitimation des modes d'intervention indigènes. Hormis quelques rares expériences de

formation envisageant la qualification du médiateur social (CNM, certaines universités), la

médiation construit pour I'instant sa reconnaissance en revendiquant wte compétence

héritée de savoir-faire plus ou moins informels acquis, senrble-t-il, par I'expérience du

quartier. Elte présente une configuration de I'intervention basée sur des critères

d'ajusternent institutionnel, d'adaptation temporelle et de double proximité géographique

(de domiciliation) et culturelle. En médiation sociale, le territoire est incorporé par les

intervenants qui s'en réclament, il recouwe à la fois le lieu où I'on vit et où I'on

intervie,lrtlT'. Cette observation semble marquer en fait la plupart des nouveaux métiers de

t'2A ce propos, J-Y. Trepos (1992, p.163) souligne qu'une part iryortante du tavail d'attestation de la
conpétence dans le chanp du tavail social consiste d'une par! à produire des preuves tangibles du caractère
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la ville au statut précaire. Les agents d'ambiance, les << grands frères >>, les agents locaux de

médiation sociale (A.L.M.S.), les médiateurs socio-culturels issus de la cité deviennent les

nouveaux acteurs de la vilte. Peu importe s'ils interviennent de façon spontanée (à partir de

savoir-faire plus ou moins formalisés), l'essentiel est de réguler des rapports sociaux de

plus en plus conflictuels que les travailleurs sociaux seuls ne pourraient endiguer. La

médiation telle qu'elle est aujourd'hui développée dans les quartiers s'achemine

progressivement vers un mode de régulation en partie fondé sur la surveillance

communautaire. La régulation des conflits et la prévention des actes de délinquance

s'ethnicise dans les quartiers dans la mesure où I'on assiste à une remise en cause des

< derniers représentants >> n'appartenant ni géographiquement, ni socialement à ces mêmes

quartiers. Désertés trop souvent par les administrations, les travailleurs sociaux comme les

enseignants et les chauffeurs de bus sont les derniers professionnels extérieurs à ses

quartiers d'intervention. L'empressement à trouver une nouvelle affectation pour les

premiers, la remise en cause des compétences des seconds, et I'exaspération exprimée par

les derniers quant à leurs conditions de travaill73, laissent présager une dérive où la

demande de services serait assurée par des représentants communautaires. Les travailleurs

sociaux seraient alors majoritairement composés des grands frères et des médiateurs

sociaux, les enseignants ne resteraient que les militants de la justice sociale et les

chauffeurs de bus que des salariés en attente de mutation sur une autre ligne de transport.

Ce tlpe de prospective fondé sur I'observation de certaines tendances sociologiques nous

conduit à examiner, de manière plus détaillée et moins spéculative, les figures récentes de

la médiation très marquées par cette question de la régulation communautaire.

réel de la renconEe avec le public e! d'aute part, de monter que, tout en étant souvent singulière, cette
coryétence revendiquée peut ête généralisable.

ttt Il suffit de relater le nombre inportant des conflits collectifs du travail liés aux questions de sécurité dans
les ûansports, poru constater les diffrcultés des personnels roulants à exercer leur métier dans les quartiers
< difficiles > .
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Chapitre 3

Emplo is - jeuneset contrats locaux de sécur i té comme cadre de

médiat ion

C'est au milieu des années 90 (notamment depuis le colloque de Villepinte), dans

un contexte de pénalisation accrue que de nouvealD( dispositifs et acteurs de la médiation

apparaissent en milieu urbain. Le traitement de la délinquance en ternps réel, matérialisé le

plus souvent par des comparutions immédiates, est présenté comme une réponse pour

combattre I'insécurité et le sentiment réel ou supposé qu'ils génèrent. La multiplication

d'instances (Conhats Locaux de Sécurité CLS, Groupements Locaux de Traitement de la

Délinquance GLTD) à forte ambition sécuritaire ou encore la contractualisation des

réponses entre la justice et les établissements scolaires sont les traductions les plus visibles

de cette pénalisation en matière de traitement de la délinquance. A travers ces instances, le

renforcement de la présence de La police et de la justice (particulierement celle du

Parquet) dans les instances partenariales avec les diverses institutions à caractère social,

(club de prévention, polyvalence de secteur, cenhes sociaux...) témoigne de cette volonté

d'accorder à la repression des vertus de régulation sociale. Avec les Agents Locaux de

Médiation Sociale (ALMS) qui accomplissent des missions de sécurité, le quartier est lui

aussi un lieu où I'Etat réaffirme sa fonction régalienne. L'apparition de ces acteurs de la

médiation et la création de ces dispositifs semblent, en même temps, fraduire l'échec de

l'éducatif devant les problèmes de délinquance et d' incivilité. La médiation se définit ici,

moins comme une procédure de régulation des conflits où un tiers à partir de principes

(neutralité du médiateu, volontariat des médiés...), tente grâce à une démarche formalisée

de renconfies avec les parties de leur permettre de solutionner un differend, que corlme un

moyen de pacification et de normalisation des conduites sociales. Avec les ADS (adjoints
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de sécurité, emplois-jeunes de la police nationale) la gestion de I'exclusion s'oriente alors

progressivement vers une gestion sécurisante, autrement dit, vers une pénalisation des

effets du délitement du lien social. L'objectif de restauration du lien social est plus

secondaire dans ces nouveaux dispositifs, il s'agit plutôt de restaurer la paix sociale en

réaffirmant le plus souvent les logiques sécuritaires.

3.1. Présentation du dispositif

Face aux constats d'échecs des mesures précédentes pour effayer les actes de

délinquance et d'incivilité et pour endiguer un sentiment d'insécurité grandissant dans la

population française et notamment chez les habitants des quartiers fragilisés, I'Etat a créé

un enième dispositif pour désamorcer le développement des conduites délinquantes : les

CLSI74. Ces contrats visent à trouver des réponses adaptées en associant les partenaires

locaux à la sécurisation des biens et des personnes.

Ils ont été conçus pour répondre de manière plus efficace à l'insécurité dans les

quartiers dits difficiles. D'une part, ils reposent sur une forte incitation à un travail

partenarial en mobilisant la quasi-totalité des structures qui sont amenées à êhe en contact

avec les jeunes les plus en difficulté. Dorénavant, le réseau partenarial doit intégrer non

seulement la police, la justicelTs, l'éducation nationaler7f,l'éducation spécialisée, les

partenaires communaux (élus et techniciens), mais aussi les bailleurs sociaux, les

directeurs des centres commerciaux, les représentants des communautés religieuses, les

délégués des syndicats de parents d'élèves, les agents des sociétés de transports en

commun.... D'autre part, les CLS s'appuient sur un diagnostic local qui donne une

Ita A la fin de I'année 2001, 550 contab sur 719 prévus ont éte signés.

r7s La quasi-absence des juges << sociaux u ûuge d'application des peines et juge des enfants) dans
l'élaboration des diagnostics des C.L.S. est I'un des indicateurs qui renforce la pbilosophie sécuritaire de ce
dispositif. Il faut en effet rappeler que le contrat est élaboré conjointement par le préfet, le procureur de la
Republique et les maires concernés par le dispositif.

176 Dans le cadre de ce partenariat actif avec I'institution judiciaire, l'école, en référence à certaines
dispositions légales doit signaler par l'intermédiaire de son chef d'établissement, les conportements
délinquants à I'institution judiciaire.
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photographie en termes quantitatifs et qualitatifs des actes de délinquance et de la

propension du sentime,lrt d'insécurité sur le territoire considéré. A partir de ces differents

constats, les partenaires doivent mettre en æuvre les réponses préventives et répressives

qui, concourent à la sécurité, visent à éliminer les actes de délinquance et à infléchir le

sentiment d' insécurité.

La circulaire interministérielle du 28 octobre 1997 pré:voit que les C.L.S. doivent

< s'appliquer en priorité aux quartiers sensibles dans lesquels les moyens nouveaux doivent

être concentrés >. Une autre circulaire (du 15 juillet 1998) relative à la politique pénale en

matière de délinquance rappelle que des << réponses rapides > doivent limiter le sentiment

d'impunité et prévenir la récidive. Ils doivent défrnir les priorités et les objectifs à atteindre

sur le territoire concerné en déclinant les mesures à rnettre en æuvre et les moyens engagés

par chacun des partenaires. Les promoteurs de ces projets sont donc relativement

autonomes quant aux choix des réponses à mettre en æuwe: îlotage, médiation pénale,

interventions renforcées durant la nuit ...

Dans le cadre de ces C.L.S., I'Etat comptait créer 35000 emplois dits de proximité.

Outre les adjoints de sécurité rattachés au service de police (20000), un total de 15000

agents locaux de médiation sociale devaient intégrer les collectivités locales, les

établissements publics et les associations pour une durée de 5 ansl77. D'après les sources

du ministère de I'Emploi et de la Solidarité, 8000 ALMS étaient en poste en octobre 200I.

Ia loi sur le développement des activités encadrées par les emplois jeunes permettait aux

collectivités locales, arD( personnes morales de droit public (à I'exception de I'Etat), aux

personnes morales à but non lucratif et celles chargées de la gestion d'un service public de

créer de nouveau( emplois et de les proposer à des jeunes sans fravail.

Ces agents locaux de mediation sociale peuvent intervenir dans les établissements

scolaires et dans les quartiers << sensibles >>, à des moments particuliers (vacances,

soirées...), pour développer I'animation et faciliter I'accès des jeunes aux équipements

r77 Dalrs ce cadre, 4000 anplois adultes relais devaient corrpléter I'effectif de ces erylois de proximité.
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sportifs et culturels. Selon les recommandations de la Structure Nationale de Liaison des

CLS, les ALMS < agissent en tant que tierce personne qui n'a pas de pouvoir de décision et

ne prend pas la place des deux parties qu'elle tend à rapprocher par le dialogue et

l'écoute >>. Ces agents peuvent être des correspondants de nuit, réguler la circulation

routière ou encore intervenir dans les conflits entre jeunes et institutions. Iæs missions des

ALMS s'orientent prioritairement vers ce qu'il convient désormais d'appeler le

rétablissement du sentiment de sécurité.

Le statut des ALMS renvoie à deux cadres juridiques complémentaires: la loi du

16l|0197 relative aux activités pour I'emploi des jeunes (dispositif emplois-jeunes) et les

textes légaux portant sur les CLS. La circulaire DGEFP 97125 du24/lÙl97 précise que les

emplois d'ALMS doivent correspondre à des besoins d'utilité sociale nouveaux ou non

satisfaits. Ils ne doivent ni se substituer aux fonctions habituellement assumées par les

age,lrts titulaires, ni concurrencer le secteur marchand. Quant aux directives de la circulaire

dl 28110197, elles précisent qu'après le diagnostic local de sécurité les differents

partenaires du CLS dewont porter des réponses pour lutter contre I'insécurité et confier à

des jeunes, appelés en terme générique ALMS, des missions de sécurisation. Le

recrutement, la formation et I'encadrement des ALMS sont soumis à des règles précises

définies tant dans la charte des objectifs du 28110197 qrue dans la circulaire du l5ll2/97 . La

circulaire du 11 mars 1998 relative à la lutte contre les violences urbaines réaffirme que le

recrutement de ces acteurs sociaux doit aider à restaurer progressivement le respect des

règles de comportement essentielles à la paix publique. Ils sont appelés à surveiller les

espaces ouverts au public, qu'il s'agisse d'établisseme,nts municipaux (piscine, maison de

quartier, médiathèque...) ou d'établissements privés (centres commerciaux, réseaux de

tansport...). Ils doivent aussi prévenir les autorités compétentes au c,ts où ils

constateraient des actes de délinquance ou d'incivilité.

En fait,les ALMS se repartissent en quate fonctions différentes :

1o - Iæs agents de securisation des deplacements publics qui æuwent

principalement dans les transports urbains. Ils sont chargés d'assurer des fonctions de

surveillance, de sécurisation et de recueil d'informations sur les actes de délinquance et

d'incivilité.
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2" - Les correspondants de nuit qui doivent as$fer une présence nocturne dans les

quartiers dits sensibles.

30 - Les agents de surveillance des espaces ouverts au public qui intervierurent

coilrme le précise I'appellation, dans les lieux fréquentés par le public.

4" - Les correspondants de sécurité qui sont appelés à surveiller les établissements

municipaux cornme les maisons de quartier, les piscines, les médiathèques et à prévenir les

forces de police en cas de necessité.

Aucune condition de diplômes n'est requise pour assurer les fonctions d' ALMS,

mais le législateur a voulu que la reconnaissance sociale acquise dans le quartier

d'intervention soit un critere de recrutement. Cette reconnaissance se double de garanties

juridiques que doit posséder le futur médiateur. Il est recommandé qu'il ait un certain

nombre de compétences pré-requises spécifiques liées, selon I'expression des concepteurs,

à une < manière d'êfie >> : capacité relationnelle, aptitude à analyser objectivement une

situation, capacité à rendre compte de son action... Les ALMS ont pour mission générale

de < participer à l'animation des territoires urbains >> en oeuwant autour de trois pôles

d'intervention: l'animation à visée préventive dans les domaines sportif, culturel et

éducatif ; le dialogue entre les populations en difficulté sociale et les acteurs institutionnels

(transport public, EDF, police) ; enfin la présence dissuasive dans les périmètres dits

sensibles. Autrement dit, les fonctions des ALMS s'articulent autour de dimensions

préventives, relationnelles et sécuritaires. Les employeurs des ALMS sont majoritairement

des mairies, des associations, des sociétés de fiansport public et des bailleurs sociaux.

Les textes prévoient la formation préalable et en alternance des médiateurs recrutés;

le conte,lru de formation pour laquelle la police est partenaire doit êfe consigné dans des

conventions entre les représentants du CLS et les employeurs. Sans êhe précis sur ces

conte,nus, les textes soulignent le fait que la professionnalisation requiert des compétences

nécessaires en terme de << savoir, savoir-faire et savoir-être > pour exercer ces fonctions de

médiation. La charte d'objectifs du 28 novembre 1997, émanant du ministère de I'Emploi

et de la Solidarité et du ministere de I'Intérieur donne quelques recommandations sur la

formation des ALMS avant leur prise de fonction. Des contenus relatifs aux libertés

publiques, au civisme, à la gestion des conflits, à I'organisation du système judiciaire et
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aux principes de fonctionnernent du dispositif de sécurité dewont être abordés. Plus loin le

texte précise que << les conditions d'exercice de la légitime défense qui incombent à tout

citoyen seront inscrites dans leur formation. >>

Le dispositif << Nouveaux Services Emplois Jeunes >>, a accordé à ses débuts une

place relativement limitée à la formation. La formation des jeunes relevait alors du droit

commun obligeant les employeurs à participer financièrement à la formation de leurs

salariés. Aucun engagement n'a étê prévu lors des signatures entre l'Etat et les employeurs.

Les associations, collectivités locales et établissement publics devaient seulement déclarer

leur intention de s'engager à la mise en place de formation. Il a fallu attendre la circulaire

du 30 mai 2000 pour que soit affirmée une réorientation des directives concernant la

formation des jeunes. Désormais les plate-formes régionales de professionnalisation et les

acteurs chargés de la mise en æuvre du programme doivent mettre en æuvre des actions

spécifiques consacrées à la formation.

Aujourd'hui - avant leur probable disparition, selon les declarations des ministres

du gouvernement Rafarin - certains ALMS peuvent benéficier d'une formation en

preparant un CAPI78 << d'agent de prévention et de médiation >> d'une durée de deux ans.

L'arêté du 3ll2l98 stipule que I'agent de prévention et de médiation exerce ses fonctions

dans des espaces publics ou privés (quartiers, locaux commerciaux, transports...) sous la

personnalité d'un personnel d'encadrement. Il contribue à l'établissement et au maintien du

lie,n social, au confort des usagers, à la sécurité du pahimoine et des personnes. Dans le

cadre de ses fonctions, il exerce une action préventive et éducative en liaison avec les

partenaires sociaux. Au-delà de cette présentation du dispositif au travers des textes légaux

qui les régissent, nous proposons maintenant d'examiner certaines problématiques que

soulèvent leurmise en æuwe.

ltt Ce C.A.P. conporte une période de formation en enteprise d'au moins seize semaines
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3.2. Usages supplétifs et aspirations professionnelles des médiateurs

Nous proposons de compulser un corpus contenant dix-huit fiches de postes de

médiateurs recrutés dans le cadre des emplois jetrnesrTe 1cf.uoo"*e 10). Il émane de la

plate-forme régionale de professionnalisation du NordÆas de Calais (mai 99) et nous

semble intéressant puisque ce sont des données brutes qui n'ont pas fait I'objet d'un

examen mais qui néanmoins se prêtent facilement à une analyse de contenu : données qui

ont été tirées d'enhetiens semi-directifs menés auprès d'employeurs et de médiateurs par

les rçrésentants de cette plate-forme. L'analyse de ces bilans (appelés fiches de postes)

permet de repérer un certain nombre de problématiques spécifiques à ces emplois, même

s'il convient de préciser que le type d'informations recueillies sur ces fiches de postes est

essentielleme,nt un bilan succinct et reflète imparfaitement la réalité des emplois mis en

æuwe. De surcroît, cette réalité est retraduite par rapport à la spécificité de la demande

administrative et correspond à ce que les employeurs, les médiateurs et les rédacteurs du

bilan ont voulu metfre en avant pour rendre compte de I'activité du médiateur. Notre

analyse fondée sur une recension de documents de << seconde main > ne se veut donc pas

exhaustive mais seuleme,nt indicative et sera par la suite complétée par des données

empiriques que nous avons nous-même recueillies auprès de médiateurs en activité.

Néanmoins, cette recension commentée permet de saisir les principales problématiques et

de tirer des enseignements sur certaines caractéristiques structurelles et sociales de ces

nouveaux intervenants sociaux. Nous n'envisageons pas non plus de dresser un bilan

détaillé de ces dispositifs dans la mesure où il nous éloignerait de nos préoccupations qui

sont essentiellement centrées sur les questions de compétences et de professionnalisation.

La recension des dix-huit fiches de poste de médiateur montre que les trois quarts

des personnes concemées avaient un statut soit de bénévole, soit d'objecteur de conscience

ou encore d'animateur C.E.S.. Plus globalement, les rapporteurs de la plate-forme

régionale de professionnalisation du Nord Pas de Calais, qui ont interviewé l3l emplois

l7e Ces documents conventionnels nous ont été remis par un correspondant du ministère de I'Enploi et de la
Solidarité.
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jeunes (dont les 18 médiateurs) dans le champ de l'insertion sur le Douaisis et le

Valenciennois, constatent que le mode de recrutement des emplois jeunes a beaucoup plus

obéi à une volonté de récompenser des jeunes qui ont déjà fait leurs preuves au sein des

structures (contrats aidés, objecteur de conscience, bénévoles) que des jeunes recrutés

selon le mode classique d'appel à candidature. Ces constatations se confirme aussi

lorsqu'on étudie la population des emplois jeunes dans leur ensemble. Iæ mode de

recrutement des emplois-jeunes depend donc beaucoup plus de la reconnaissance

postérieurement acquise par leurs employeurs que par les résultats d'un appel à

candidature. Même si les activités sont officiellement enrichies, on constate que les jetures

reprennent une partie de leurs tâches antérieures. Le changement de stafut n'entraîne pas

obligatoirement un changement d'activité surtout dans des situations où I'employeur et

I'ernployé se connaissaient déjà. Il s'agit alors plus d'une continuité de la relation

professionnelle que d'une rupture temporelle et définitionnelle de I'activité.

L'étude des fiches et descriptifs de poste laisse aussi apparaître que le recours à la

notion de besoin est central. Le médiateur < a pemfs de prendre en compte des besoins

insatisfaits> ce qui a pour conséquence pour les uns de <développer des antennes de

l'association >, pour les autres << de prendre e,n charge un public plus important >> ou encore

pour les derniers < d'élargir des plages horaires des permanences d'accueil >. Lorsque les

rapporteurs de I'enquête demandent aux employeurs et aux médiateurs d'évaluer dans ces

bilans écrits l'impact de la création du poste de médiateur sur la structure, les réponses les

plus souvent formulées concernent l'élargissement du public touché, I'accroissement des

activités proposées et le développement des permanences et des moments d'accueil. I1

s'agrt le plus souvent de consolider et d'améliorer la prise en charge de tâches qui

existaie,nt déjà et rares sont ceux qui développent une rhétorique de la nouveauté pourtant

très présente lorsqu'il s'est agi de créer des postes. Dans le champ de I'action sociale, cette

nouveauté est donc relativelso. Les acteurs parlent plutôt d'évolution des métiers existants,

de missions qui se rajoute,lrt aux fonctions premières d'une intervention sociale déjà

lsbans le domaine de la sécurité, les fonctions réellement assumées par les erylois-jeunes de la police
nationale (ADS, adjoints de sécurité) ne revêtent pas non plus un caractère novateur. D'après C. Gorgeon
(2000, p.89), la natwe des activités des ADS est identique à celle des gardiens de la paix. Ces derniers ont par
conte tendance à se décharger sur les ADS de certaines tâches qui ne demandent pas de qualification
particulière.
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labellisée. Læ travail social trop empêtré dans ses tâches administratives et dans la gestion

des divers dispositifs demande pour ces promoteurs de projet de médiation, que les

fonctions comme l'écoute, le dialogue ou la relation directe avec I'usager soient de

nouveau réinvesties. La critique porte rnoins sur la formation des travailleurs sociaux

traditionnels que sur I'exercice effectif de leur compétence en situation d'intervention.

Il sernble que certaines associations ou collectivités aient même profité de ce

dispositif pour officieusement confiner les médiateurs à des tâches relevant de secteurs

déjà existants (animations socio-culturelles notarnment) et non à des postes relevant de

missions nouvelles coûlme le prévoit officiellement le dispositif. A titre d'exemple, on

peut citer une structure de centre de loisirs pour la jeunesse (CLSH) qui fonctionne avec

des emplois-jeunes appelés animateurs/médiateurs alors que cette fonction n'est ni

nouvelle, ni ne correspond à des besoins émergents non satisfaits (comme le prévoit le

dispositif). Autre exemple, une des fiches de poste étudiées, concernant un emploi de

<< tuteur médiateur )> pour sans abri dans une structure d'hébergement temporaire, indique

clairement que le rôle de cet intelenant social n'est pas different du rôle des

professionnels en place. D'ailleurs son projet professionnel vise à intégrer une formation

de travailleur social (éducateur spécialisé), à I'image de celle déjà suivie par ces collègues.

Cette aspiration à intégrer une formation de travailleur social n'est pas isolée chez

ces acteurs. Au contraire, d'après la recension des fiches emplois, quinze médiateurs sur

dix-huit envisagent ou souhaitent s'engager dans une formation de travailleur social. Plus

globalernent - selon l'enquête précédemment citée sur les profils de tous les emplois

jeunes dans le champ de I'insertion du Nord Pas de Calais (1999) - la moitié des jeunes

interogés (l3l) ont pour projet professionnel de preparer un métier labellisé du secteur

social. L'activité est ici plus conçue cornme une preparation avant le depart de I'emploi

(comme un fiemplin) que comme une amélioration de statut de leur emploi actuel. La

professionnalisation est donc pensée en dehors de la pérennisation de leur activitéI81.

lElOn peut supposer que ce constat est encore plus marquant depuis que le nouveau gouvernement envisage
de supprimer ces mesures d'errplois aidés (uin 2002).

2s8



Une enquête qualitative (Bard, Zergait,2000)182 sur la pérennisation de ces emplois

et sur les questions relatives à la formation, réalisée auprès de quarante médiateurs et d'une

vingtaine d'institutions (associations, Détégation Générale à I'Emploi, Direction

Départementale du Travail ...) montre que les rapports entre les jeunes et leurs employeurs

sont très marqués par leurs attentes en rnatière de formation. Autrement dit, il existe une

forte inclination des médiateurs à poursuiwe une formation << monnayable >> sur le marché

du travail. Mais selon les rapporteurs, la formation, pourtant prévue dans le cadre de ce

dispositif, s'est résumée dans le meilleur des cas à la mise en place d'un plan de formation

sans grande relation avec l'activité réalisée quotidiennernent par les médiateurs. De

surcroît, les auteurs de cette enquête constatent une différence entre la volonté affichée de

beaucoup de médiateurs pour intégrer une formation traditionnelle dans le secteur social et

le point de vue des promoteurs de projet de médiation. Les questions de formation et de

qualification apparaissent donc comme des points d'achoppement récurrents. Le refus de

certains employeurs d'intégrer les jeunes dans une formation qualifiante ou en adéquation

avec les activités est I'un des principaux obstacles à la pérennisation de leur métierl83.

D'un point de vue plus macro-sociologique, les problématiques de formation sont

aussi quelquefois évoquées dans certaines études sur les emplois-jeunes, plus rarement

elles portent sur les médiateurs (ALMS ou non) sous ce statut. Une enquête réalisée par la

DARES (Direction de I'Animation de la Recherche des Etudes et des Statistiques,

septembre 2002, N"36.1) portant sur 1003 < emplois-jeunes >> monfie que 73oÂ des jeunes

recrutés dans le cadre de ce programme ont bénéficié d'au moins une formation. D'après

cette enquête, les raisons invoquées par les employeurs pour justifier le fait qu'ils n'ont pas

toujours repondu favorablement à leurs attentes ou qu'ils n'ont pas assuré de formation à

destination de leurs salariés sous statut emplois-jeunes sont de frois ordres. D'abord, pour

un tiers des interrogés, la disponibilité est insuflisante pour permetFe à ces jeunes de

s'absenter pendant leur temps de travail. Ensuite, un autre tiers estime qu'une formation

182 Nou* avons interviewé I'un de ces deux auteurs au ministere de la Solidarité et de l'Enploi en mai de

l'année200.2.

183 Il convient évidemment d'ajouter que les obstacles peuvent aussi provenir des jeunes eux-mêmes qui,

pour certains, enfietiennent dans leurs ielations à la formation et notanment à l'écrit des rapports malaisés,
surtout pour ceux qui ont connu des tajectoires scolaires cbaotiques.
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n'est pas utile pour occuper les postes concernés. Enfin, un quart des employeurs déclarent

ne pas trouver de formation en adéquation avec le poste occupé ou que les jeunes eux-

mêmes ne souhaitent pas se former. Si les chiffres de la DARES ne permettent d'avoir une

idée quantitative précise sur le refus émanant des médiateurs à poursuiwe une formation,

on peut toutefois considérer, au regard de cette enquête et de celle precédemment citée, que

cette raison demeure minoritaire.

Concernant plus spécifiquement la population des ALMS et selon les sources de

I'année 2001 du ministère de I'lntérieur, 4000 emplois de proximité de médiation sociale

ont été créésl8a. La repartition du recrutement de ces emplois conceme les municipalités

(67%), les associations (14%),1es dispositifs intercornmunarD( (l2oÂ),les transports et les

bailleurs sociaux (respectivement 3% chacun). Ces médiateurs interviennent

principalernent durant la journée (86%), dans les esprrces publics (85%), les quartiers

d'habitat social (67%) et les établissements sportifs et culturels (60%). Les trois quarts

d'entre eux sont des hommes et 40oÂ des jeunes recrutés ont un niveau d'étude égal au

niveau 5. 25%o de femmes et 50%o des hommes sous statut ALMS ont le niveau

baccalauréat et plus avant lew recrutementlss. Si I'on croise ces chifhes avec ceux de la

DARES portant sur l'ensernble des emplois-jeunes, on s'aperçoit que ces derniers sont à

plus de 75% à avoir un niveau de formation comparable (baccalauréat et plus). Il apparaît

donc que le niveau d'étude des ALMS est sensiblement inferieur à celui de I'ensemble des

emplois-jeunes. læs hommes sont aussi majoritaires puisqu'ils représentent, comme nous

I'avons déjà précisé,75yo des ALMS alors que dans I'ensemble des emplois-jeunes ce

chiffre avoisine diflicilement Les 49%o.

t* Ces données sortt disponibles sur le site internet www .gouv., Ende du Forum Français pour la Sécurité
Urbaine.

r85 Une aute étude quantitative (CEREQ Nouveaux servjces errylois-jeunes, ministere de I'Enploi et de la
Solidariæ, 2001), portânt quant à elle sur I'ensemble des médiaærus erylois-jeunes, arrive à des résultats
sensiblement similaires. Iæs principaux enseigp.ernents sont les suivants : dans ce chanp de la médiation
sociale, environ la moitié des rnédiateurs (ALMS et autes médiateurs urplois-jeunes) ont un niveau égal ou
inférieur à 5 et rm tiers a un niveau 4. Ces données à I'instar des chiffies du ministere de I'Intérieur sur les
ALMS, nous donnent seulement une indication su le niveau de recrutement mais n'apportent pas d'éléments
sru le type de formation envisagé ou acconpli par les médiateus.
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Conformément aux données portant sur I'ensemble des salariés français, I'accès à la

formation des emplois-jeunes est plus irnportant pour celur qui sont les plus qualifiés. En

même temps, les rapporteurs I'e,nquête de la DARES constatent que plus la durée sous ce

statut est importante et plus les jeunes ont la possibilité de bénéficier d'une formation. Pour

les jeunes qui sont sous ce statut depuis 3 ans et plus, ils sont 85% à avoir effectué une

formation, alors qu'ils ne représentent qure 45%o pour ceu( qui sont restés dans ce

programme moins de 6 mois. Les formations les plus longues (plus de 100 heures) ont

surtout concerné les personnes les moins qualifiées. krdependamment de leur niveau

scolaire, les deux tiers des emplois-jeunes ont toutefois bénéficié, selon les employeurs,

d'une formation inférieure à 100 heures. Ces mêmes employeurs sont à 96% satisfaits des

formations dispensées. C'est surtout dans le secteur des transports (40%) que les jeunes

n'ont pas suivi de formation.

En résumé, ces différentes investigations nous conduisent à un certain nombre de

constats que I'on peut ici brièvement rappeler. Avant d'être sous statut emplois-jeunes, les

médiateurs avaie,lrt pour la plupart une expérience (bénévole, animateur...) dans leur

institution. En raison notamment de cette continuité dans leur frajectoire professionnelle et

de leur ancrage institutionnel, le changement de statut n'est pas obligatoirement synonyme

de changement d'activité. Au contraire, on constate qu'ils s'agit plus de consolider

certaines tâches usuelles jugées insuffisamment assumées par les autres professionnels de

I'action sociale que d'apporter une contribution novatrice. Cette continuité se vérifie aussi

à travers les aspirations professionnelles des médiateurs. L'analpe de nos différents

matériaux nous conduit en effet à affirmer que la grande majorité d'entre eux ont pour

objectif d'intégrer une formation traditionnelle de travailleur social. Concernant la

formation réellement effectuée druant I'exercice de I'activité ou à la suite de leur

expérience, nous ne disposons pas de données quantitatives sur cette population. Dans le

but d'e,lrrichir nofe propos, nous avons néanmoins interviewé hois médiateurs ALMS et

un responsable local qui gere une association de médiation æuwant dans les transports et

dans les communes de la région thionvilloise (Moselle). Ces quaffe enfetiens que nous

proposons maintenant nous aiderons donc à compléter et à appréhender qualitativement

certaines problématiques que soulèvent ces emplois de lamédiation.
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3.3. Des conditions de recrutement aux compétences en action

Les médiateurs et le responsable que nous avons interrogé æuwent dans les

transports et interviennent aussi dans certains quartiers jugés difficiles. Les lieux d'activité

de ces médiateurs se définissent alors en fonction d'une intervention dans les transports en

cornmun et en fonction d'une structuration territoriale communale, avec une présence

renforcée dans des lieux dits sensibles. Très souvent, les médiateurs ont accumulé une

double expérience dans ces deux champs respectifs. Le travail consiste pour l'essentiel à

des tâches de présence, de prévention, d'information et d'orientation des usagers. En outre,

ils ont suivi une formation de deux semaines doublée de plusieurs rencontres de

supervision des pratiques avec une formatrice psychologue.

A) Les conditions de recrutement

Comme nous l'avons par ailleurs précisé aucune condition de diplôme n'est requise

pour assurer les fonctions d'ALMS. Cette absence de réferentiel au niveau de la

certification demandée laisse une large latitude aux employeurs pour définir les critères de

recrutement à I'image de ce témoignage d'un responsable d'association.

< Rien n'est précisé sur les conditions de recrutement des médiateurs, ni

sur la vérification des savoirs. Quelles sont exactement les compétences

qui sont associées au mëtier de médiateur? Rien n'est dit. Moi j'ai

recruté avec le cæur, j'ai mis ma propre histoire de vie. Je suis sensible à

la sensibilité d'autrui. Quand je recnûe, j'essaie de savoir si la personne

a envie de s'investir socialement dans la cité. Elle doit aussi avoir une

capacité d'analyse objective. >

En questionnant des médiateurs qui ont été recrutés par ce même responsable

d'association, il ressort que c'est surtout la connaissance du public de < quartiers >> et le

désir des candidats à intervenir comme modèle d'identification vis à vis d'adolescents aux

comportements incivils ou délinquants qui semblent retenir l'attention des recruteurs.
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Médiatrice : < Ce sont mes stages professionnels de lycée en sciences

médico-sociales et mon BA-FA (brevet d'aptitude aux fonctions

d'animateur) qui ont intéressé mon directeur lors de mon recrutement.

Mais je crois que mon expérience personnelle l'a encore plus intéressée.

J'ai toujours été scolarisée à F. (quartier populaire), les galères je sais

ce que c'est. J'ai grandi avec des jeunes qui avaient des dfficultés,

surtout au L.E.P.. Ces gens on les refoule de partout, même s'ils font des

petites histoires. Je crois que le fait de connaître ces jeunes et de les

avoir côtoyés a joué en mafaveur pour être recrutée. >

Pour les candidats ne provenant pas de quartiers défrnis comme sensibles ou

n'ayant pas d'expérience auprès des publics fragilisés, les entretiens de recrutement

s'orientent alors sur la capacité de tolérance des candidats vis à vis de ses habitants ou vis à

vis de groupes sociaux minoritaires. Le recrutement se porte alors moins sur les technicités

professionnelles ou la formation du candidat que sur les qualités humaines et le savoir être.

Médiatrice : < Au moment de I'entretien, mon directeur m'a demandé si

j'avais une baguette magique, qu'est ce que je transformerais. Je lui ai

répondu que mon souhait serait que tout le monde soit égal et qu'ils

(individus) aient les mêmes droits. Mais avant ça, il a essayé de savoir si

j'avais des préjugés sur l'homosawalité ou sur l'origine raciale des

gens. J'ai montré que j'étais ouverte à bus et ie crois que cela I'a

sëduit. >

Læ recrutement ne prend pas toujours cette forme que nous pourrions qualifier de

classique où les candidats ne font que repondre à une offre d'emploi. Dans ce champ de

I'intervention sociale, ils sont aussi recrutés à partir de leur < réputation > et grâce à un

réseau professionnel construit en amont de la demande d'emploi. Les modes de

recrutement ne sont donc pas univoques, on constate que I'accès à I'emploi n'obéit pas

forcéme,lrt à un appel à candidature ni à une sélection ecrite. Le médiateur peut,

préalablernent à son emploi-jeune, effectuer un travail qui comporte des éléments de son

profil de poste. C'est à partir des fonctions antérieures occupées par le candidat que
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s'effecfue I'ajustement à la nouvelle fonction. Les fonctions de médiateur sont le

prolongement des fonctions préalablement assumées souvent avec succès par le jeune.

Repéré par un ou des acteurs de son environnement dont il assure d'une certaine manière la

continuité de la relation, le jeune bénéficie d'une absence de rupture temporelle entre deux

emplois. L'ernployeur peut en même temps compter sur la rapidité d'adaptation au poste

en raison de l'expérience du candidat.

Médiateur: < J'étais objecteur de conscience au Centre communal

d'Action sociale de T. (petite ville de Moselle). C'est comme ça que je

suis rentré dans le social. J'étais au semice courrier, mais j'avais à faire

à des RMIstes. Par la suite, grâce à cette expérience et à ma

connaissance du quartier puisque j'y habite, j'ai intégré un service de

médiation géré par des bailleurs sociaux pendant un an. Maintenant, je

suis ALMS depuis trois ans dans cette association et mon recrutement a

été possible grâce au bouche à oreilles. Madame X adjointe au maire en

a parlé à mon directeur. Je n'ai pas passé seulement un entretien de detn

heures. Les choses ont été simples car j'avais déjà une connaissance des

publics en dfficalté grâce à mon expérience au CCAS et grâce à mon

expérience des quartiers avec les bailleurs. >

Comme nous le precisera le témoignage qui suit, la création de poste de médiateurs

sous statut ernplois-jeunes (ALMS et autres) vise à repondre à un double objectif. D'une

part, il s'agit de favoriser I'insertion professionnelle d'un certain nombre de jeunes et

d'autre part de lutter contre les incivilités en vue de repondre à une demande de prévention

et de sécurité. Ce double objectif n'est pas ignoré du responsable que nous avons interrogé

et semble même déterminer en partie les profils de poste.

< Il est wai que nous avons recruté beaucoup de jeunes issus des

quartiers que l'on dit d'insécarité. Mais ces dispositifs (ALMS)

mélangent le problème de la technicité qui est indispensable pour faire

ce métier et le problème de I'insertion des jeunes. On s'est dit que cela

leur permettra d'avoir du boulot surtout pour des jeunes qui ont un
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niveau 4 ou 5 pour lesquels il est dfficile de s'insérer

profes sionnellementl 86 . >

krdéniablement, le recrutement semble aussi marqué par I'expérience des < grands

freres >>. La proximité entre le milieu d'origine et les compétences recherchées n'est pas

évacuée surtout lorsqu'elle se fonde sur le désir d'insérer les jeunes. L'objectif d'insertion

des jeunes est une source de choix dans le recrutement, mais il est incontestablement

articulé à une recherche de sécurisation fondée sur une défurition de la compétence qui

entend aussi considérer la pertinence du service rendu.

B) Opportunités et incertitudes des fonctions

Les témoignages que nous avons recueillis viennent confirmer les constats macro-

sociologiques évoqués au chapitre précédent. Le métier est en effet envisagé comme une

étape ou mieux comme un tremplin vers un autre emploi. Les médiateurs évoquent la

possibilité plus grande aujourd'hui de faire valider leurs acquis professionnels. Autrement

dit, l'activité est considérée comme une occupation passagère garantissant une

rémunération financière et l'acquisition d'une expérience pouvant être négociée sur le

marché de I'emploi.

Mediatrice : < J'ai fait de la médiation parce que j'ai toujours voulu être

monitrice éducatrice, ou éducatrice spécialisée. Pour moL c'est clair je

sais ce que je veux. J'ai demandé à mon directeur de pouvoir faire cette

formation, mais le conseil d'administration a refusé. Cette année

t* Ces propos sont confirmés par'ceux contenus dans la brochure de présentation de I'association réalisée et
remise par ce responsable lors de note enûetien, on peut lire que les objectifs de I'association sont les
suivants :

- développer la médiation sociale
- participer à I'anirnation des territoires urbains
- adapter et développer les métiers de la ville.
- contribuer à la lutte poru I'enploi
- pronrouvoirl'insertiondesjeunes

La lecture conplète du projet laisse aussi clairement apparaîte que I'embauche de jeunes médiateurs ALMS
répond prioritairement au double objectifde sécurisation de certains lieux et d'insertion des jeunes.
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j'envisage de toute façon de passer mes concours à l'école

d'éducateurs. >

L'expérience du tenain semble déterminante aux yeux des médiateurs interrogés.

La compétence par rapport à leur travail quotidien s'acquiert surtout sur leur terrain

d'intervention. La formation, par rapport au poste qu'ils occupent, est envisagée comme un

supplérnent qui ne peut pas se concevoir sans I'expérience pratique. Elle doit se fonder sur

les précédents expérientiels pour apprecier sa pertinence et son utilité.

Médiateur : < J'ai eu de la chance de ne pas faire de médiation avant de

faire du terrain. Cela m'a permis de poser des questions plus ciblées lors

de maformation. >.

Médiateur : << Etre compétent pour moi, c'est faire du tetain car cela

permet de connaître les problèmes. Et il faut viwe les problèmes pour

pouvoir après les gérer intellectuellement )).

Les fonctions d'orientation qui apparaissent centrales dans la définition de I'activité

sont decrites par rapport aux insuffisances des métiers olassiques du travail social. Les

médiateurs mettent en évidence les difficultés des publics à s'adresser aux services sociaux

existants. L'abse,nce de démarche spontanée de la part de ces publics conduit le médiateur

à affirmer sa présence jugée indispensable pour encourager et guider les usagers dans leurs

démarches. Ces médiateurs partage,nt une relation forte avec le ftavail social en raison de la

proximité des objectifs, comme le développement de la vie collective ou encore I'aide

individuelle. Mais c'est surtout le contact direct avec la population qui est jugée délaissée

et permet à ces métiers, non pas d'affirmer leurs dimensions innovantes mais l'absence des

réponsesl87.

Médiateur : <t Notre travail est complémentaire, nous on est plus sur le

terrain que les travaillanrs sociaux du quartier. Nous sorunes

It7 Il convient de souliper que I'investissement des rnediateurs peut contribuer à la taylorisation des
pratiques. Il pourrait mêrne exister, polr un certain nonrbre de professionnels labellisés, une tentation
d'abandonner des tâches considerées corrtnrc peu gratifiantes.
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disponibles, même quand les associations sont fermées. Si je dois

orienter une personne, je leur donne une information sur les moments

d'ouverture des sewices sociaux. >

Les activités s'exercent donc pour la plupart en amont des dispositifs existants.

L'essentiel du travail consiste à avoir une relation directe, suivie et éventuellement

personnalisée avec les usagers. Les moyens, à I'instar des deux témoignages qui suivent, se

fondent non pim sur une démarche formalisée mais sur des techniques spontanées

progressivement intégrées dans le regisûe personnel des compétences.

Médiateur ; << Notre travail consiste à savoir aborder les gens. Moi j'ai

plusieurs techniques. Par exemple, ie fais semblant d'être perdu car le

plus dfficile c'est d'engager le dialogue avec quelqu'un que vous ne

connaissez pas. Les gens peuvent nous répondre: (( qu'est ce que tu

veux ? Je ne t'ai rien demandé >. Une autre technique quand vous avez

réussi à engager une relation avec les gens, c'est de les laisser décider

du contenu. Il nefaut pas imposer notre propre sujet de conversation.

Médiatrice ; < Notre principal moyen de travail, c'est notre façon d'être,

d'aborder les gens. Si vous ne passez pas auprès des jannes c'est fini,

. c'est eux qui prennent le dessus et il est par la suite dfficile de se faire

accepter. Beaucoup de collègues ont démissionné pour ça. Souvent, ils

avaient du mal à dire stop quand il y avait des débordements. Il y a des

mëdiateurs qui ont peur des jeunes, ce n'est pas non plus une solution. t

Dans I'exercice de leur fonction, surtout au début, c'est la forte proximité avec le

public et leur inexpérience qui apparaissent aux médiateurs coûlme sources de difficulté.

Le médiateur doit notamment gerer les processus de proximité qui peuvent ernaner de la

relation d' accomp agnement

Médiateur : < Les jannes nous considèrent quelquefois comme des potes.

C'est une bonne chose, ça veut dire qu'ils panvent nous raconter des
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choses personnelles, ça veut dire qu'il n'y a pas de barrière par rapport

à nous. >

Médiatrice : < Les jeunes fument devant nous et souvent ils nous tendent

le joint, mais nous on ne répond pas. Quelquefois, c'est arrivé aussi

qu'ils nous invitent pour faire la fête avec eux le week-end et pour

picoler. Ils ont envie de nous intégrer à leur vie.>

I-a capacité de réflexivité nécessaire pour instaurer une distanciation avec les jeunes

sernble beaucoup plus se comprendre à I'aune d'interdits que d'un questionnement

approfondilss sr,r leurs propres logiques d'action et sur les effets qu'ils peuvent générer. Le

fait que les jeunes ne s'interdisent pas de consoTmer des produits illicites en leur présence

montre certes que les médiateurs sont présents à des endroits investis par les jeunes, mais

I'attitude de ces demiers à leur égard peut aussi révéler une absence de distanciation.

Dans la pratique, les fonctions de médiation ne semblent pas obéir à une définition

precise. Il s'agit surtout, par une démarche construite plus ou moins intuitivernent, d'être

en contact avec des publics qu'ils soient habitants d'un quartier ou usagers des transports

publics. Quand ils interviennent dans les communes, certains médiateurs n'hésitent pas à

prendre des initiatives pour re,pousser les limites clairement définies par leur employeur par

souci de développer et d'enrichir leur intervention.

Médiatrice : < Il faut quand même tuer son temps, on ne pant pas être

toujours dans la rue. Sur la commune de F., j'ai investi le local jeune qui

est tenu par une animatrice. Avec son accord, j'ai fait de l'aide atn

devoirs, je préparais des activités et j'ai même fait du soutien moral à

des jannes. L'animatrice était satisfaite que je sois présente, la preuve

c'est que je participais mêmes aux réunions de syûhèse. Récemment, j'ai

reç1t une lettre d'un jeune que j'avais aidé et qui me remerciatt. Le jeune

est beaucoup mieux moralement et je pense que j'y suis pour quelque

ItE Ce questionnement n'est évidemment possible que s'il est étayé par un tavail de formation et
d'acconpagpement des médiateurs.
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chose. Mon directeur ne sait pas que j'ai fait tout ça, mais il y a un pas

que je ne franchirai pas, c'est celui de faire des sorties (éducatives) avec

les jeunes. Je pense qlue ça finirait par se savoir et j'aurais un

avertissement de mon employeur. >

Les proscriptions et les prescriptions institutionnelles ne suffisent pas toujours à

poser les limites de I'intervention des médiateurs. Cette autonomie dans les pratiques

contibue à brouiller un peu plus les frontières avec les autres métiers du secteur social.

Une certaine recomposition et adaptation semblent aussi être effectives en raison

notamment des appreciations subjectives des médiateurs relatives à leurs conditions de

travail. C'est surtout le manque d'équipement (notamment un local professionnel) qui a

des conséquences directes sur la motivation des médiateurs et rend difficile I'exercice du

travail au quotidien à I'instar de ces deux témoignages.

Médiateur : < Quand on est rattaché au transport en commun, nous

faisons treize à quatorze lignes dans la journée et nous terminons notre

service très tard. Pareillement, quand on est sur le quartier on subit

toutes les intempéries, on a ni local ni point d'attache, on fait du travail

de proximité. >

Médiatew : < Quand vous travaillez sur les communes, ilfaut aller

vers le public. Mais quand il n'y a pas de public, c'est ennuyant. Il faut

qu'on soit dans la nte pour montrer que la mairie a embauché des

ALMS. On a vraiment l'impression d'être des panneawc ambulants. En

hiver, ça nous arrive de squatter les bibliothèques. En été c'est diférent,

on prend un livre et on s'assoit sur un banc dans un jardin public. >

L'abse,nce de définition precise de poste doublée de mauvaises conditions de travail

sont sources de démotivatioq d'absentéisme et de démission. Les médiateurs interrogés

nous ont signifié que sur les 30 médiateurs recrutés au début du projet, seuls 2 sont encore

en poste après trois années de fonctionnement de I'association. Ce flux important de
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personnel laisse présager qu'il existe des problèmes de motivation à assumer pleinernent

ses missions. L'abandon de poste a été une pratique courante et largement utilisée par les

médiateurs démissionnaires. Disposant d'une large autonomie au niveau de leur mobilité,

les médiateurs profitent d'une certaine maniere de l'absence de visibilité leur permettant

d'être physiquement moins repérables dans leurs lieux d'interve'lrtion.

C) Dimensions relationnelles et ûansports publics

Les médiateurs rejettent explicitement les missions répressives attendues d'eux et

refusent d'adherer à la philosophie jugée securitaire de certains dispositifs.

Médiateur : < Ce qui me gêne en médiation, c'est que nous sommes

rattachés au CLS. Pour moi la médiation ne peut pas être rattachée à un

service politique ou juridique, elle doit avant tout être un seruice social.

Je ne veux pas être assermenté comme les contrôleurs car un médiateur

ne pant pas faire de la répression. IJ peut donner des conseils mais pas

d'ordres. C'est un handicap de travailler avec la police ou laiustice car

on ne peut plus garder notre neutralité. Si je vois un jeune avec un joint

je préfere I'informer sur les risques et l'orienter que de faire de la

délation. Mais la médiation est large, on peut utiliser tout et n'importe

quoi. t>

Pour éviter que les situations d'intervention ne réactivent les tensions et les

comporteme,nts agressifs, les médiateurs refusent donc expliciteme'lrt d'assumer les

fonctions de conûôle et de coercition (appeler, par exemple, les conhôleurs pour denoncer

des jeures qui ne paient pas leur ticket de hansport) pour ne pas ajouter un facteur de

tension supplémentaire à rure situation jugée explosive ou en voie de l'ête. Iæ but est

moins ambitieux que celui que souhaiteraie,nt les chauffeurs puisqu'il s'agtt moins de

mette en æuwe un veille de securite que d'améliorer I'ambiance.
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Médiateur : < Il y a des chauffeurs qui refusent que nous montions dans

leur bus car ils voudraient que I'on soit à côté d'ew pourfaire la police

au lieu d'être aufond du bus à discuter avec les jeunes. ))

Plus globalement, I'arrivée des médiateurs dans les bus génère des interrogations

chez les chauffeurs quant aux missions de ces nouveau( acteurs et quant à I'adéquation de

leur compétence aux problématiques de sécurité. Il semble que les médiateurs soient

perçus par certains chauffeurs beaucoup plus par rapport à ce qu'ils sont que par rapport à

ce qu'ils font réellernent. La double distance en termes d'âge et d'origine culfurelle

pourrait être un élânent d'explication de la tension patente dont les médiateurs se font

l'écho.

Médiateur : < Certains nous montrent qu'ils n'ont pas de sympathie pour

nous. II y en a même qui ne s'arrête pas à l'arrêt de bus quand il n'y a

pas de passagers. Et quand on monte dans le bus certains refusent de

nous tendre la main pour nous saluer. >

La grande proportion de médiateurs d'origine magbrébine (plus d'un médiateur sur

deux d'après les interviewés) suscite aussi des réactions de rejet de la part des chauffeurs.

Médiatrice : < Il y a des chauffeurs qui ont des discours extrêmes et ne

cachent pas leur racisme à l'égard des ALMS d'origine maghrébine. Moi

(française), j'ai déjà entendu des chauffeurs qui nous disaient que le

meilleur moyen de régler les problèmes dans les quartiers c'est d'y

mettre une bombe et defaire sauter tout ça D.

L'intégration des médiateurs dans leur environnement de tavail n'est pas toujours

aisée. Les mauvaises conditions d'accueil, ajoutées dans certaines situations à des rele,nts

de xénophobie ont conduit chauffeurs et médiateurs à des rejets mutuels. Censés contribuer

à I'amélioration de I'arnbiance - ce n'est pas par hasard que des médiateurs sont qualifiés

d'agents d'arnbiance - les promoteurs des projets ont oublié de considerer I'importance des

interactions AlMS/chauffeurs. La récurrence des discours radicaux chez certains
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chauffeurs est nourrie, selon les médiatelrs, par les médias télévisés pour lesquels les

situations de délinquance sont consécutives au manque de responsabilité des parents

considéres inaptes à éduquer leurs enfants et au manque de déference de ces demiers à

l'égard des adultes. Dans I'ensemble, les relations entre chauffeurs et ALMS sont

évidemment plus contrastées et ne r€,posent pas seulement sur des rapports de défiance

mutuelle puisque tous les chauffeurs ne sont pas aussi récalcitrants à la présence des

médiateurs. D'après un médiateur << certains ont même refusé de prendre leur service s'ils

n'avaient pas d'agents avec eux >.

Néanmoins, les difficultés relationnelles ne semblent pas seulement liées aux

inclinations xénophobes de chauffeurs à l'égard des médiateurs. D'après le responsable qui

reconnaît cette tendance de certains roulants à l'égard de médiateur d'origine nord-

africaine cette raison n'est pas suffisante. Un autre élément relatif aux conditions de travail

des chauffeurs serait manifeste. Il souligne eir effet que la question de l'insecurité est aussi

un e,njeu majeur dans les revendications salariales où les formes de protestation peuvent

êfre utilisées comme un faire-valoir pour obtenir des améliorations spécifiques sur les

conditions de travail.

Responsable: <r Pour I'entreprise de transport dans laquelle nous

intertenons, la médiation c'est un thème stratégique. Les roulants se

servent de I'inséanrité pour négocier les 35 heures et parler de la

médiation c'est les déposséder de l'argument de l'insécarité. Beaucoup

de problèmes relationnels entre les médiateurs et les chauffanrs

proviennent aussi de cela. >

L'idée selon laquelle le thème de I'insecurité est un enjeu électoral et politique, doit

donc être étendue à I'enjeu salarial qui conceme aussi d'autes professions: pompiers,

policiers, enseignants... . Nous n'avons pas interviewé de chauffeurs, mais il est évident

que I'analyse pour ête pertinente doit être e,nvisagée dans sa dime,nsion interactionnelle de

coproduction ente I'e,lrsernble des acterus. Autre,ment dit, nous pensons que les

singularités des relations AlMS/chauffeurs ne sont pas réductibles aux observations

isolees de I'un des interlocuteurs de I'interaction, mais se comprend au travers des logiques
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instifutionnelles et sociales qui encadrent ces dites relations. Pour compléter notre analyse

nous nous appuierons donc sur les conclusions de E. Macé (7gg7,p.a7\ qui situe ses

travaux dans ce type de perspective. Il s'est intéressé aux questions d'insécurité dans les

transports publics et particulièrement aux relations usagers/chauffeurs de bus. Rappelant

que la question de I'insécurité, dans ce contexte, doit être abordée comme une

coproduction enfre un environneTnent socio-urbain en crise et des organisations sous

tension en raison notamment de leur transformation interne, il examine I'environnement

professionnel des chauffeurs de bus. A cet égard ses travaux sont éclairants et relèvent les

principales problématiques que nous avons brièvement relatées. Selon lui, le racisme

apparaît comme une réalité de plus en plus courante chez les machinistes. Il se nourrit de

I'existence d'une sur-représentation des populations issues de l'immigration dans les

transports en commun des banlieues populaires où cette sur-re,présentation en constitue

justement une caractéristique. Ces populations sont en même ternps les plus touchées par la

paupérisation et donc plus dependantes des transports publics. Elles << sont les plus

sensibles à toute forme d'activation de leur expérience sociale de I'exclusion et donc sont

mécaniquement les protagonistes les plus nombreux d'interactions conflictuelles,

agressives ou délinquantes avec les machinistes (ibid., p.a9$. De plus I'inadaptation

tarifaire pour les plus démunis contribue à l'augmentation de I'insécurité dans la mesure où

elle engendre la fraude et multiplie les occasions d'altercation et de conflits entre les

usagers et les machinistes (ibid., p. a86). Ces derniers doivent en màne temps gérer les

tensions émanant non exclusivement des populations les plus fragilisées et I'insécurité

professionnelle dans laquelle ils se trouvent. En effet, Macé rappelle que le < stress du

machiniste >) est, parmi les professions classées par Bureau International du Travail, I'un

des plus élevés. Les témoignages qu'il a recueillis montre que la disponibilité

psychologique des chauffeurs est inverseme,nt proportionnelle au temps de service.

L'amélioration des conditions de fiavail (horaires décalés par rapport à la vie de famille,

sentime,nt d'isolernent au sein de l'e,nhe,prise...) contribue au regard de ces differents

témoignages à moins d'agressivité et aussi à plus de réceptivité et donc à I'amélioration du

climat relationnel. Macé souligne enfin que cette catégorie de salaries - qui représente une

fraction professionnelle menacée par le sure,ndettement - n'echappe pas à une profonde

précarisation du salariat. Dans ce contexte, I'insecurité devient le thàne principal du

ressentiment du machiniste envers son entreprise et se traduit souvent sous sa forme
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individuelle par de la xénophobie et sous sa forme collective par des attitudes vindicatives,

au mieux revendicatives. L,es machinistes comme les voyageurs ont, chacun de bonnes

raisons de penser que les uns et les autres sont f incarnation des causes de leur expérience

sociale de I'exclusion et de la frustration (1997, ibid., p.a97). Si I'on ajoute à ces bonnes

raisons que la xénophobie permet de conjurer sa propre dévalorisation sociale en

rétablissant une distance entre le xénophobe et son bouc émissaire @ubet, Lapeyronnie,

1992), on comprend mierur dès lors que les discours de discrimination se consolident dans

ce contexte empreint d'hostilité réciproque.

3.4 Quelques réflexions en guise de conclusion

L'impression qui se dégage, à I'analyse ces nouveaux métiers d'un point de vue

micro comme macro-sociologique, re,pose sur le fait qu'ils sont en effet massivement

investis par des médiateurs d'origine nord-africainel8e. Le double objectif de ces dispositifs

qui vise à lutter conte le chômage et à renforcer la sécurisation des biens et des personnes

n'est pas e,lrtièrerne,lrt étranger à ce constat. Quand on sait que les populations étrangères

ou d'origine étrangere sont plus que les autres catégories sociales exposées au chômage et

qu'elles subissent les effets de la montée des incivilités, on comprend mieux que cette

spécificité phénotlpique peut devenir un raccourci pour les employeurs. Il convient même

d'avancer, si notre hlpothèse relative à la sur-représentation d'une catégorie de personne

se confirme, que nous assistons à une politique implicite de discrimination positive fondée

sur I'origine des individusls. Ce constat ne nous dispense pas de considérer que cette sur-

représentation des jeunes issus de f immigration dans ce secteur d'emploi est multi-

ttt Cette su-représentation constatée à partir de note recherche qualitative reste évidenrnent à êhe
confirmée ou infirmée par une enquête quantitative. En nous appu)rant sur les Eavaux de J-Y. Trepos (1996,
p.49), on pourrait dès lors definir ce phénotype moins cormp un equipement incorporé (habitus
professionnels, savoir faire, disposition éthique) qu'un équipeme,nt < corporéise >r. En cela, ce phénotype qui
constihre donc rm équipement (ru sens de J.Y Trepos) liant choses et actions peut aussi s'incatner dans la
penrcnne mêrne.

tt La forte relation enûe rnétier et origine etbnique des individus est également observable chez les agents de
sécurite privee d'origine africaine. Un pbénogrpe particulier semble fu êEe recherché par les eryloyeurs
d,ns ce sectfln d'activité (grmd, noir, sportif) cf les travaux de Pascal Hug (Iæs cahiers de la sécurité
intérieure, p. 93, Iæs agents de sécurité privée noirs: un exeqle de discrimination dans le rnonde de la
sécurité).
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causale. D'une part on peut supposer qu'elle est le résultat d'une attirance personnelle des

jeunes vers ces métiers jugés peu salissants et pénibleslel, et d'autre part qu'elle est la

conséquence d'une approche volontariste des employeurs pour se doter d'un personnel

familiarisé avec un environnernent spécifique d'intervention.

Il convient toutefois de s'interroger sur cette proximité sociale et identitaire qui

s'édifie implicitement selon nous, sur une conception singulière de la socialisation. Elle

présuppose que cette socialisation est plus facilement effective quand elle est réalisée par

les << ge,ns du cru >. Autrement dit, ces médiateurs au contraire des autres professionnels -

qui peinent à instaurer une relation de confiance et d'autorité avec certains jeunes - sont

des interlocuteurs susceptibles de renforcer les lie,ns sociaux gràce à leur appartenance

socio-ethnique. Leurs connaissances des valeurs du groupe et des systèmes de normes en

vigueur acquises gr;àce à leur proximité sociale leur permettraie,nt d'agir avec à-propos et

surtout d'appuyer leur intervention sur des leviers d'action inexplorés par les autres

professionnels. Cette nouvelle exploration n'est elle-même possible que s'il existe une

proximité sociale e,nûe les médiateurs et les usagers puisque la réussite de I'action est

déterminée par les représentations respectives des interactantste'. Une même intervention

peut donc soit attiser une situation conflictuelle, soit I'atténuer, tout depend du degré de

légitimité identitaire que I'usager accorde au médiateurle3.

t'l Le désir est d'autant plus fort que pour certains médiateurs d'origine étangère qui ont connu les formes
de discrimination à I'embauche, ces errylois constituent par défaut une solution à leur situation
professionnelle. Autement dit ce statut et ce chary d'intervention peuvent être considérés cornme une
opportunité pour écbapper à des secteurs d'errylois juges par les jeunes peu accueillants, réfractaires, voire
xénophobes (administration, banque, cornmerces...).

re pans le chamF de l'éducation nationale B. Charlot €t alii ... (2000, p.a7-63) font le même type de constat
avec I'erryloi des aideséducateurs. Ils montent que la proximité identitaire enûe ces intervenants et les
élèves sont operatoires dans les tâches de suneillance et de suivi pedagogique. <L,a connivence culturelle
que les aides-éducateurs ont avec les élèves leur permet de éagir avec justesse et justice aux << tests >> des
élèves alors que d'autres seraient anænés soit à < sur-réagir >r, soit à se laisser déborder. Si la proximité
socio-culûrelle existante ente aideséducateurs et élèves p€rmet aux premiers de mieux lire le coryortement
des élèves, elle nmdiEe aussi la natue des réactions des élèves. Elle va en quelque sorte asseoir I'autorité
dont les aideséducateun vont bénéficier auprès des élèves>(iôid.,p.57-58).

le3 Ce processus n'est pas pat€nt avec les ungers de la genération des parents dans la nresure où la proximité
culturelle ne suffit pas puisque l'âge ap'paraît déterminant dens l'établissernent de ce tlpe de relation surtout
dans les fanrilles '"'aghtébines de France où le patriarcat et le droit d'aînesse sont encore relativement
efficients dans les relations sociales.
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Plus singulièrement, la médiation de quartier dans le cadre du CLS se situe entre

d'une part le travail des professionnels de la sécurité chargés de la protection et de la

répression lorsque des délits sont constatés et celui des travailleurs sociaux qui

haditionnellement développent une mission de prévention et d'accompagnement des

publics en diffrculté. Ce croisement composite se manifeste de façon patente lorsque les

médiateurs se situe,nt en personnes relais des havailleurs sociaux et qu'ils doivent rendre

compte de leur fravail à des représentants des dispositifs < sécuritaires > comme ceux du

CLS. Ainsi dans une commune à proximité de Thionville, les médiateurs se vivent non

seuleme,nt cornme des agents assurant des fonctions d'orientation en direction des

travailleurs sociaux,'mais doivent de façon hebdomadaire faire un bilan oral précis à

I'adjoint de la commune chargé des questions de securité et repondre au moins en partie à

ses injonctions de couwir le territoire d'intervention avec des missions de présence et de

veille securitaires. Autant les sffuctures privées (centres commerciaux, galeries

marchandes, restauration rapide...) recourent à des dispositifs et du personnel de sécurité,

autant les associations et les structures publiques (collectivités locales, administration,

transports publics...) te,ndent à des objectifs similaires (par des moyens differents) de

securisation et doivent faire appel à des personnels le plus souvent en voie d'insertion

professionnelle.

Le dispositif des ALMS est porteur d'une double arnbition intégratrice. D'une part

il s'aFt d'inserer par une politique d'emploi singulière des jeunes en situation

professionnelle difficile. D'autre part ces mêmes jeunes ont pour mission de recréer du lien

social avec des usagers (d'autres jeunes) qui, nous dit-on, sont en mal d'intégration. Cette

double ambition senrble s'articuler autour de ce qu'il est convenu d'appeler des

problématiques sociales dont la logique semble obéir au souci de démultiplier les effets du

dispositif. On peut reprendre ce que R. Castel (1995, p. 675) constate à propos < du

passage des politiques menées au nom de I'intégration à des politiques conduites au nom

de I'insertion >. Si les prenrieres << sont animées par la recherche des grands equilibres,

I'homogénéisation de la société à partir du centrel% >>, les secondes < obéissent à une

rsCes politiques d'intégration visent notarnnent la réduction des inégalités sociales et l'arnélioration de la
condition salariale.
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logique de discrimination positive : elles ciblent des populations particulières et des zones

singulières de I'espace social, et deploient à leur intention des shatégies spécifiques (ibid.,

p.676). Même si Castel ne critique pas de manière unilatérale ces politiques qui

fonctionnent comme des laboratoires de I'action publique, il précise que ces dispositifs

d'insertion ont échoué dans l'accompagnement d'une part importante de personnes en

difficulté en raison notamment de << leur installation dans le provisoire comme régime

d'existence >>(ibid., p. 682).

La présence des ALMS dans le contexte que nous avons étudié est justifiée par une

situation désignee comme problématique et se focalise sur les symptômes de l'insécurité

plutôt que sur ses causes. Conséquemment, nous n'avons plus à faire à une logique fondée

sur une rationalité pragmatique et gestioruraire qu'à des actions de fond qui permethaient

plus facilement d'endiguer les processus d'exclusion et surtout d'établir une coexistence

orientée vers la restauration des liens sociaux. Cette configuration idéal-tlpique

n'empêche pas de considérer la complexité et la singutarité des métiers dont la

diversification et la dimension multiforme ne sont plus à démonfier.

A travers ces dispositifs étayes par un cadre relativement formaliséles, voire précis,

les acteurs réajustent, adaptent ou transforment, en fonction de contingences structurelles

et institutionnelles et en fonction de choix individuels, les dits dispositifs. Leurs pratiques

révèlent des logiques disparates et héterogènes liées aux réalités locales et institutionnelles,

mais aussi à un ensemble d'enjeux complexes qui n'ecartent pas les jeux d'acteurs. Il est

difficile dans ces conditions de dégager des réferentiels communs et de considérer que

nous avons à faire à un nouveau groupe professionnel en voie de constitution. Une grande

partie des activités développées par les médiateurs n'est pas nouvelle; au contraire de

I'esprit du dispositif ALMS, les modes d'intervention viennent plutôt renforcer les tâches,

notamment la présence sociale jugée le plus souve,nt insuffisante. La nouveauté vient de

tes D'apres les criteres définis par la loi dv l7ll}llggT, les activités doivent correspondre à des besoins
érnergents et non satisfaits, éviter la concurrence avec d'autes activités dévelo'ppées dans le secteur
marcband et non marchand et présenter rm caractere d'utilité sociale dans les domaines sportif, cultruel et
éducatif. Iæ conventiomiement ente la Direction Departementale du Travail et l'erryloyeur est conditionné
par ces prescriptions qui sont en oute déclinees par un certain nornbre d'obligations: caractérisation de
I'activité par rapport à des besoins à satisfaire, actions envisagées pour assurer la professionnalisation,
modalités d'application et de conûôle...
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I'augmentation d'une catégorie de personnel caractérisée par la précarité de son statut et

par sa proximité socioculfurelle avec les usagers. S'agit-il pour autant d'une

instrumentalisation des caractéristiques socioculturelles ou d'un opportunisme pragmatique

fondé sur une approche utilitariste de I'intervention sociale ? Assistons-nous à une

spécialisation < ethnotlpique >> ou s'agit-il simplemant d'un epiphénomène ? Nos réponses

partielles à ces questions nous ont conduit à être vigilants sur cette question de I'ethnicité

rapportée à I' activité professionnelle.

Dans le chapitre qui suit nous proposons d'aborder une autre face de la médiation

sociale, plus proche de la doctrine de la médiation , rnais qui néanmoins soulève d'autres

interrogations.
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Chap i t re  4

Médiat ion sociale et  régulat ion des conf l i ts

Nous avons précédemme,nt souligné que les expériences en milieu urbain concernent

ordinairement deux tlpes de mode de régulationte6 : les expériences - à I'instar de celles

que nousi velrons d'étudier au travers du dispositif des ALMS - pour lesquelles il s'agit

moins de désamorcer les conflits que d'e,ndiguer les conduites inciviles et de rétablir le

sentiment de securité, et les expériences de régulation strictement orientées vers la

résolution des conflits. Apres avoir présenté les premieres, nous proposons dans ce dernier

chapitre d'examiner les secondes. Si dans le premier tlpe de médiation, il s'agit plutôt de

médiateurs sous statut emplois-jeunes, dans le second t5pe nous avons à faire à des

mfiiateurs plutôt bénévoles et plus âgés. On peut toutefois relever quelques points

communs. Tout comme les médiateurs emplois-jeunes, les médiateurs sociaux orientés

vers la régulation des conflits interyiennent dans des quartiers fragilisés, ont un mode

d'exercice très lié à leurs compétences ordinaires et expérientiels, et benéficient au mieux

d'une initiation hès courte à la médiation. Ils doivent donc plus compter $r une certaine

autonomie individuelle que sur un corps de savoirs constitué et stabilisé. Dans ce chapitre,

il s'agira de comprendre la nature de leurs relations avec les médiés et la maniere dont ils

procède,nt pour nouer des accords entre ces derniers.

Pour compre,ndre le contexte dans lequel ces médiateurs sociaux intenderurent, il

convient de pr'eciser que la procédure de médiation comporte dans son déroulement hois

étapes relativemeirt fomralisées. Iæs deux premieres consistent à recevoir séparément les

t* Infra chapite l. I < Essai de clarification > dans cette toisiàrrc partie.
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protagonistes. Dans ces phases, les objectifs des médiateurs sont de plusieurs ordres :

identifier précisément les griefs tout en favorisant I'expression des points de vue, apaiser

les rancæurs pil une attitude de dédramatisation et enfrn expliquer les principes et la

démarche de la médiation. La dernière étape consiste à réunir les parties (avec leur

consentement) autour des médiateurs: ces derniers favorisent alors les discussions et

garantisse,lrt un certain nombre de principes , d'échanges et de communication (neutralité

des lieux, confidentialité, échanges équilibrés des propos...). Quelquefois les médiateurs

font des médiations << indirectes >>, quand ils ne réussissent pas à réunir dans un même lieu

les parties impliquées. La démarche consiste alors à établir une correspondance entre les

parties sans que celles-ci se re,ncontrent dans une relation de face à face. Le médiateur

assure le lien et répercute les differentes propositions de la négociation entre les parties. Si

la situation le justifie en raison de la nature du conflit, ces hois phases peuvent être

complétées par d'autres re,ncontres.

Ces expériences de médiation fonctionnent la plupart du temps en binôme. Chacun

des médiateurs agit en fonction de multiples déterminations (position, personnalité, inter-

relations...), mais leurs fonctions s'organisent autour de leur degré respectif d'implication

dans la médiation. Generalement I'un joue un rôle actif e,n intervenant dans la négociation,

l'autre plus passif se place en position d'observateur. Cette configuration très courante

permet haditiorurellement d'instaurer un auto-contrôle et de bénéficier des apports mutuels

que s'apportent les médiateurs entre eux.

Nous mettons en exergue, dans le compte rendu d'enquête qui suit, des extraits

d'intenriews qui nous paraissent illustrer significativement des processus sociaux et

r€'lrvoyer à diverses réalités tlpiques de notre objet. A I'instar de ce que nous avons

précffemment fait, ces extaits ne sont pas présentés comme des arguments de

dérnonstration ou de justification, mais coillme des témoignages possédant une valeur

heuristique informant le lecteur sur la parole des acteurs. On ne peut affirmer la nécessité

d'une compréhension sociologique de ce monde et en même temps reléguer ce savoir en

alriere plan ou comme un simple support à l'argumentation. Autrement dit, les e,lrtretiens

ne constituent pas de simples illustrations où il faudrait y voir une hierarchie enhe le savoir
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ordinaire Évélé par les médiatews et la connaissance < légitimante > du sociologueleT,

mais des témoignages producteurs de sens, nous éclairant sur les processus de construction

du réel. Construire l'objet, c'est aussi considérer les perceptions subjectives et les savoirs

communs des acteurs nécessaires à la cornpréhension des processus d'objectivation. Pour

comprendre ces processus, il convient dès lors d'enrichir nofie réflexion par des

investigations qui complètent ce que nous avons commencé à aborder avec ce tlpe de

population lors de notre enquête par questionnaire.

4.1. Cadre méthodologrque

A) Les limites de I'investieationpar questionnaire

Par rapport à nos préoccupations de recherche relatives à certaines réalités vécues

par les médiateurs, nous voulons ici nous interesser particulièrement à des médiateurs

sociaux qui mette,nt en jeu << leurs qualités personnelles )> pour réguler des conflits entre

des parties.

Nous rappelons que nous avons interogé par questionnaire soixante-huit médiateurs

de ce t5pe oeuvrant dans differents charnps d'intervention , notamment pénal, familial et

socialles. Sur les diverses problématiques liées à la pratique ef,lective de la médiation, le

questionnaire nous a conduit à étudier certains processus sociaux qui fondent la

compétence du médiateur. Composé de nombreuses questions ouv€trtes, il nous permettait

de dégager, eu égard à nos préoccupations de recherche, des pistes de réflexion devant

toutefois êfre precisées et explicitées. Autreme,nt dit, le fraite,ment de certaines réponses

ne pouvait que se limiter à poser les jalons d'un questionne,rnent lié à I'expérience des

médiateurs. Dans une perspective < de cornparaison constante D (8. Glaser et A. Strauss),

nous avons decidé de réaliser des enhetiens qui nous permettent non de justifier mais

re Nous partageons les obserrrations de J-Y. Trépos (lgg2, p.l6) qui considere qu'il n'existe pas <<ni une
hiérarchie de la dipité > e,ntre savoirs ordinaires et savoirs savanb << ni une vraie définition de la
coropétence >>.

rs cf 2b partie, chapite 2 et 3.
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d'étayer nos premières analyses. Cette démarche d'investigation n'oppose pas les outils

que nous avons utilisés (questionnaires puis enhetie,ns semi-directifs), mais au conhaire

tend à poser, grâce à ces outils, les questions pertinentes devant servir à scruter I'objet.

L'analyse des questions ouvertes trée de nohe questionnaire a progressivement

dégagé: des pistes de recherches qui avaie,nt besoin d'êfie appréhendées de façon

approfondie pour que les acteurs précisent certains de leurs propos. Par exemple, quand les

médiateurs nous parlaient de bon sens pour qualifier les qualités nécessaires à la pratique

de la médiation, les entretiens nous ont permis, conhaireme,lrt au questionnaire, de les

inviter à expliciter comme,nt cette qualité pouvait se manifester dans leur pratique

quotidienne.

Plutôt que de nous contenter de faire une étude documentaire sur certains aspects

conceptuels liés à noûe questionnemerrt, nous avons donc préferé << retoumer sur le

terain >) avec des outils de recueil de données et un questionnement adapté à nos nouvelles

préoccupations de recherche. Il s'agissait alors de mieux saisir ce sens coilrmun (ce bon

sens) pour e,nrichir I'analyse avec les informations recueillies. Notre grille d'enhetien (cf.

annexe) reflète donc nécessairement les diverses questions que nous nous sommes posées,

lorsque nous avons effecfué les prernières analyses de notre corpus. Les relances et les

dEmandes de precisions faites aux intenriewés lors des entretiens renvoient aussi à nos

préoccupations de recherche. En cela la grille d'entretien semi-directif est aussi un guide

d'e,nhetien qui permet à I'e,nquêteur de s'arrêter sur des conte,nus particuliers du

témoignage et à I'e,nquêté de développer certains aspects de sa pensée

Confraireme,nt aux tavaux américains, la hès grande majorité des lirnes et des

articles français s'attache,nt à produire un discours d'auto-promotion en évitant un fiavail

d'interrogation sur les pratiques effectives de ce mode de résolution des conflits. Pour

sortir de ce cadre authentifié du discours indigè,ne, I'e,nquête par enhetiens est un prernier

outil intâessant pour appréhender un questionnement d'ordre sociologique et depasser les

faiblesses méthodologiques du questiormaire. Elle peut permetfre à I'enquêteur de saisir

des logiques d'action s'il sait reperer, notamment par les techniques de relance et par ses

demandes de précision, les divers aspects que peuvent comporter un témoignage. Par
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rapport à notre objet d'étude, les enhetiens semi-directifs nous permettent

indubitablement de réinterroger non seuleme,nt certains éléments discursifs méritant un

approfondissement, mais aussi de compenser en partie les inconvénients spécifiquement

liés à nofie objet de recherche, qui sont apparus lors de la passation de notre

questioruraire. Exposons maintenant ces principaux inconvénients qui nous ont conduits à

compléter nofte fravail d'enquête par la passation d'entretie,n semi-directifs.

De même que les intentions promotionnelles sont des obstacles à une véritable

connaissance heuristique, I'utilisation exclusive du questionnaire pour appréhender des

fragments de la réalité peut nous enfermer dans un <<discours de surface >> souvent appuyé

sur une âronciation à peine tansformée de principes generaux que le médiateur a

intériorisés lors de son tavail. Autrement dit, à partir du mome,nt où il s'agit d'étudier les

diverses modalités de I'exercice professionnel, le vecteur militant, voire doctrinal, qui

anime de nombreur partisans de la médiation (médiateurs ou non), re,nd difficile la

compréhension de ce champls à prttir de la seule technique du questionnaire. Par

exemple, nous avons obserrré que la référence obligée et quelquefois unique du médiateur

parlant de sa pratique consistait à expliciter et à rappeler les principes éthiques comme

ceux de la neutralité ou de la confidentialité qui guident et cadrent son inten'ention. Les

médiateurs s'estimelrt comme <<neutres >> dans une situation alors que leurs attitudes et

leurs discours en situation de médiation génèrent des fomres de subjectivité propres à

ûansformer, souvent à leur insu, I'envirorure,ment dans lequel ils se frouvent. Autement

dit, la neunalité est ici plus proche du principe qui guide I'action que de son respect

efiectif dans une situation d'exercice professionnel.

Dans une situation d'e,lrquête par questionnaire, le médiaterx s'attachera plutôt (et

nohe e,nquête par questionnaire le confirrne) à ne pas déroger à ces règles d'intervention

et se decrira lui-mêrne comme rur agent respectant ces principes de neutralité, de

confidentialité, de libre adhésion... . Iæs discours a priori des agents reposent la plupart

du temps sur un ensemble de jugements et de descriptions professionnelles rendant

ls Ce terme est utilisé ici dans son sens courant et ne renvoie donc pas à la théorie des charrys de P.
Bowdieu.
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difficile une connaissance des savoirs qu'ils mobilise,lrt. Nous postulons, pour avoir déjà

observé certaines logiques d'action des médiateurs, que ces agents ne sont pas

simplement des porteurs ou des (messagers>> d'une supposée axiomatique, mais qu'ils

sont engagés dans des processus de réinterprétation des principes éthiques ou

deontologiques qui composent leur activité de médiation.

Les activités de médiation renfennent donc un ensemble de ressources stabilisées

qui fournit aux agents un support qui, d'une certaine maniere génère un moindre coût

dans la justification de leurs actions. Même dans la situation de pré-professionnalisation

dans laquelle se trouve aujourd'hui la mediation, les agents s'appuient sur un << stock

argume,ntatif >> commun faisant partie de leur equipernent (neutralité, empathie, absence

de jugement des parties....). Les savoirs académiques2m ne sont certes pas aussi stabilisés

que dans une profession, mais ils sont fortement mobilisés dans les réponses aux

questioruraires

De surcroît, le questionnaire a très vite montré ses limites par rapport à nos objectifs

de recherche qui sont de depasser les descriptions statistiques et d'appréhender en

profondeur les dynamiques de compéte,nce qui s'expriment dans le champ de la

médiation. Même si nos questions ouvertes nous ont permis de saisir les logiques d'action

et certaines valeurs qui fondent le travail du médiateur, elles nous ont permis de

comprendre que partiellement les pratiques et les représentations de ses acteurs. Par

exemple, lorsque nous avons tenté d'appréhe,nder les logiques qui sous-te,ndent I'exercice

effectif de la mediation, plusieurs e,nquêtés plutôt peu formés à la médiation nous ont

repondu que le bon sens est une qualité esse,ntielle que doit posséder le médiateur. Or

dire que le bon sens est un attribut plus cité chez les médiateurs peu formés que chez les

médiateurs ayant suivi rme formation qualifiante, ne nous permet pas de comprendre

réellement et de maniere approfondie les differentes acce,ptions et définitions que

mC. Dubar (1991, p.102) parle de ces savoirs professionnels come des <machineries conce,ptuelles
coûpr€nant rm vocabulaire, des recettes (ou forrnrles, propositions, procédures), un prograrnne formalisé et
rm véritable << univers sylrùolique > véhiculant une conception du monde (lVelsanschauug) mais qui,
conEaireænt au savoir de base de la socialisation primaire, sont définis et constuits en réference à un
chanp spécialisé d'activités >. Nous préftrons parler de savoirs académiques plutôt que de savoirs
professionnels pour bien signifier que ce n'est pas le savoir professionnel et e:ç,érentiel qui pose problème en
lui-rnême, mais le savoir appris c'est à dire tiré des principes fondatews de la médiation
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recouvraient ce terme. Autreme,lrt dit, à ce niveau d'analyse du questiormaire, la

compréhension des déclinaisons pratiques (< comment cela fonctionne ? >) et l'étude de

ce fragment particulier du savoir ordinaire derneurent relativement limités.

Le risque d'avoir un discours institutioruralisé et trop parcellaire est donc grand si

I'on ne retient que la technique du questioruraire pour appréhender les multiples facettes

de leurs actions. Il ne s'agit pas non plus d'introduire une hierarchisation des techniques

mais de saisir la contexture de I'environnement discursif de la mediation. Dans ce cas,

I'utilisation du questionnaire nous semble pertinente, si et seulement si, elle est articulée

avec une méthode d'investigation où les acteurs se mettent en scè,ne par le discours

(interview) ou par les actes (observation). Le caractàe relationnel de la médiation nous

serrble être, e,n effet, plus facileme,lrt saisissable par le biais de I'e'lrtretien serni-directif

pour réduire au manimum les processus de decontexfualisation et pour créer les

conditions favorables d'une mise en récit des actes. Pour appréhender ces rationalités

individuelles, I'analyse des logiques d'action en situation d'observation ou d'interview

nous paraît donc très feconde, non pas que nous supposons, comme nous I'avons déjà

souligné, que les acteurs se limitent seulement à nous rapporter des << truismes

institutionnels >> ou ne nous dise,lrt pas la < vérité )> sur la situation (ils peuvent être

certainement convaincus de ce qu'il disent), mais que I'utilisation exclusive du

questionnaire s'avère limitée pour une analyse qui vise à comprendre en profondeur les

dynarniques qui fondent l'exercice effectif des médiateurs. Autre'me,lrt dit, I'emploi de la

double technique de recueil de données, questionnaires et interrriews, nous permet de

reperer certains noyarD( de significations pouvant ête réinterroges pour davantage les

exarriner.

B) Perspectives théoriques

Notre souci est d'étudier des fragments de la réalité tels qu'ils sont taduits par les

acteurs eux mêmes. Eloignés d'un exposé trop limpide sur les principes didactiques de la

médiation, nous soulmes soucieux de conrpre,ndre la grammaire pragmatique de I'action

des médiateurs.
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L'objectif de cette étude peut se résumer par cette simplicité lapidaire : comprendre

les logiques d'action des acteurs. Derrière cet objectif somme toute wébérien, il convient

évidemment de mettre en lumière la nature des rapports sociaux des acteurs engagés dans

la médiation, les représentations que les médiateurs ont de leur action et des médiés, le

mode de fonctionnement et plus particulierement les réferentiels techniques et

( ordinaires > qu'ils utilisent pour co-construire des accords. Dans une perspective

ethnométhodologique que nous réaffirmerons ici, sans pour autant complètement évacuer

les déterminations institutionnelles, nous nous interesserons à la manière dont les

médiateurs taduise,nt leurs expériences de la médiation. Notre souci est de conduire le

médiateur à nous parler de sa pratique en situation. D'ailleurs les entretiens que nous avons

menés contiennent tous des témoignages où les enquêtés se mettent en situation, nous

invitant en quelque sorte à observer des interactions dans lesquelles nous étions absents.

Ces mises en scè,ne successives sont des reconstructions opérées par les médiateurs pour

parler d'erur et des aufres acteurs engagés dans des interactions singulieres. Elles nous

informent non seulement sur la manière dont le médiateur tient à êfre perçu, mais aussi sur

la maniere dont il représente ses propres actions et celles d'autnri, en I'occunence celles du

médié. En s'adressant à nous, intervieweur, il nous dit comment il s'adresse à I'autre

(collègue, médiateur, médié, partenaire institutionnel...) et comment il entend être

considéré par nous. Pour mieux expliciter notre propos, I'exeurple qui suit résume bien ce

tlpe de nanation où I'interviewer rejoue une scène que lui-même a vécu : <<quand on a à

faire à de gros de problèmes juridiques, on lanr dit (aw médies): " écoutez nous ne

sommes pas formés pour ça[...J, vous pouvez trouver une solution auprès d'un conseiller

juridiquef... J'. Et les personnes norrut répondent: "ah oui mais vous pouvez m'informer

sur ce qu'il fait et vous croyez qu'il réglera rnon problème"... ). S'adonnant à un véritable

monologue où il joue tous les acteurs à la fois, il nous donne à voir des fragments de la

réalité tels qu'il les constnrit et dans lesquels il accomplit ses actions.

L'objectivation des actions - qui est aussi rm processus de projection, c'est à dire une

exte,r:ralisation commentée de I'interprétation du réel fait de choses et de situations - revêt

une importance capitale pour saisir les conceptions agissant sur le reel que les acteurs se

font de leur pratique de médiation. Cette objectivation oriente leur conduite et nous
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informe sur leurs perce,ptions, c'est à dire sur les définitions que ces acteurs donnent aux

situations et au contexte de médiation. Iæs témoignages recueillis lors des e'lrtretiens font

nécessairernent intervenir leur appréhension de la médiation et leur rapport à celle-ci, ce

qui n'empêche en rien de pre,ndre en compte les contextes discursifs et les conditions

institutionnelles dans lesquels sont produits ces mêmes discours. Ce recueil de matériaux

empiriques contient donc des indices récurrents sur les rapports du médiateur et de sa

pratique de la médiation.

Relater les expériences vécues des médiateurs grâce à leur propre témoignage revient

à exfiaire les savoirs pratiques qu'ils utilisent de manière spontanée ou réflechie pour

réussir leur médiation. Notre interêt est évidemment de rechercher les récurences par

I'utilisation de méthodes d'anal1æe qualitative de contenu pour isoler des noyaux de sens.

La mise à plat des expériences narées par des médiateurs se touvant dans des

situations professionnelles similaires tant au niveau de la nature des conflits (problèmes de

voisinage) qu'ils ont à haiter qu'au niveau de leur fomration à la mediation (initiation à la

médiation), nous permet de construire progressivement une topologie des pratiques

ordinaires de résolution de conflits.

C) Analyse des références normatives et objectifb de recherche

Les differents textes émanant de I'Etat relatifs au développement des activités de

médiation contribue,lrt fortement à construire des profils de compétence. En fixant (on

pourrait dire en stabilisant) de façon légale et réglementaire rur ensenrble de dispositions

plus ou moins précises en terrres d'objectifs, d'actions et d'operationnalisations de

moyens, I'Etat ou ses représentants ne decident pas seulement sur les choix qu'ils jugent

nécessaires pour repondre à des besoins sociaux. Ils conshrisent techniquement des

référentiels de compétences et détermine,nt les conditions et les logiques des segments

professionnels qi s'aftonte,lrt dans ce champ de la mediation. Evidemment ces

prescriptions ne résultent pas de la seule action étatique, elles sont le produit de divers

e,lrjeux, négociations, interêts institutionnels, choix politiques, mais en même te,mps ces

prescriptions en consolidant rur profil de compétences fransforme,nt la nature même de ces
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enjeux et les lieux de leur confrontation. Les dispositions légales et réglementaires sont

donc des instances de genéralisation et de diffusion de la compétence.

Nous ne pouvons pas toutefois nous contenter d'une éfude purement normative de

prescriptions juridiques et réglementaires et renoncer à une analyse situationnelle. La

médiation serait alors étudiée à partir des normes explicites et inscrites dans les differents

décrets, lois et circulaires. Si ce tlpe de lecture normative intègre parfois la question des

pratiques effectives des médiateurs, c'est pour montrer le plus souvent I'insuffisance ou

I'inadequation de ces règles positives au regard de la pratique des médiations. Pour

exe,rrple, la loi du 8 féwier 1995 et le décret ùt 22 juillet 1996, relatifs à la médiation en

matiàe civile, font I'objet de multiples discussions sur leur caractère trop général, sur

I'absence de précision quant à la formation des médiateurs, sur I'absence de précisions

quant à la formalisation de I'accord entre conjoints dans le cas d'un divorce, etc... . La

norme juridique devie,nt trop souvent la réference à partir de laquelle est appréhendé le

travail en situation. Tantôt nous avons à faire dans ce genre d'étude à une comparaison

entre normes écrites et pratiques experentielles et tantôt à une analyse purement normative,

complèteme,nt deconnectée de la réalité empirique et concrète des acteurs impliqués dans

les processus de médiation. La normativité praxéologque suscite peu d'intérêt par rapport

à la normativité positive, puisque le droit n'est que rarernent confronté aux jeux des

relations sociales. Pourtant, toute anal5rse sur la normativité ne peut ignorer que les

règlements (lois, decrets...) n'ont de se,ns que s'ils sont articulés aux significations que les

agents sociaux en donnent. En souligrrant I'intérêt de considérer les acteurs dans le

contexte situationnel et expérientiel, nous affinnons qu'ils ne se réfèrent pas simplement à

un corpus de règles, mais adopte,nt des attitudes et des comportements singuliers beaucoup

plus saisissables par I'observation et I'entretie,n que par la simple lecture des differents

décrets concernant leurs fonctions.

S'il est aisé de dire que le droit positif se fonde prioritairement sur un ensemble de

règles normatives émanant de I'Etat et /ou d'une entité supra-nationale (comme la

Communauté Européenne) prévopnt obligations et sanctions, il est en revanche difficile

d'apprecier la nature des règles sw lesquelles les médiateurs s'appuient pour favoriser la

négociation d'un accord enfie les parties, dans la mesure où ils ne sont pas censés obéir à
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une rationalité juridique. Iæs règles ne concernent pas seulement I'analyse des processus

qui mè,lrent à ces accords (ou d'ailleurs à des désaccords) ni le respect des règles

formalisées des procédures (temps de parole, règle de bienséance, respect des

protagonistes...), mais surtout celles qui sont effectivement mises en æuvre par les

médiateurs dans les situations de médiation. Il s'agt donc de mieux comprendre la

normativité d'un point de vue dynamique en considerant la singularité de I'interaction

sociale à partir de I'observation du terrain. Il convient en effet, de s'interroger sur la nature

des règles sociales auxquelles se réfèrent les médies et le médiateur dans le processus de

négociation, inherentes aux situations de médiation. Si le médiateur n'est pas censé juger

les personnes, il peut toutefois suggerer des réponses pour dépasser , sinon mettre fin au

conflit et orienter I'issue de la négociation. tl apparaît donc nécessaire de savoir si les

règles de droit non positives s'appuierrt sur des fondernents moraux, culturels eUou

éthiques, c'est à dire sur des manieres particulieres de se re,présenter et d'appréhender le

monde et les relations humaines. Dans I'hlpothèse où les règles et les réferences des

difËrents protagonistes impliqués dans la médiation ne sont pas juridiquement positives,

on peut légitimement se poser la question de leur substantialité et de la portée qu'elles ont

sur les médiateurs et les médiés.

Il est patent que les règles infra-juridiques résultent de I'expérience individuelle et de

I'e,lrvironnement social dans lequel se trouvent les agents sociaur. Il s'agit donc de

s'intéresser à la subjectivité des médiateurs en portant une attention particuliere à des

éléments qui pounaie,lrt à premiere vue être écartés puisqu'ils sont apparemment non liés à

notre objet d'étude. En médiation sociale, les processus de légitimation de I'activité

re,posent en grande partie sur des données experentielles des médiateurs. Conséquernment

il nous semble indispensable de nous interesser à certaines représe,ntations des

médiateurs2ol. Représentations qui ne doivent pas pour autant êûe considérées de façon

æl L'appartenance sociale, voire ethique, est aussi un des critères d'appréciation qui fonde irryliciternent ou
explicitercnt la normativité des médiateurs sociaux Pour reprendre la formrlation triviale de A. Jonis (1998,
iî lien socia\ N"455, septernbre 1998) dâns I'un de ses éditoriaux concernant des médiaæurs de quartiers ;
ces < de,mi-intégrés > qui doivent faire le lien entre les << intégrés > et les < non-intégrés ) sont pour beaucoup
issus des quartiers dans lesquels ils inærviennent On peut supposer que I'appartenance sociale, si souvent
valorisée, se taduit dans des attitudes normatives que les médiateurs manifestent à I'occasion des médiations
dans lssquslles ils sont iryliqués. L'appartenance sociale ne s'e:çrime pas seulement dans les rapports de
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mecanique et linéaire dans I'analyse des præris de médiation, mais qui néanmoins dewont

être appréhendées significativement dans la mesure où elles nous renseigneront sur la

perception des relations de conflits que le médiateur a à gérer. Les appréciations

normatives du médiateur à l'égard des médiés seront aussi des éléments qui nous

informeront sur les représentations que le prernier se fait des seconds.

4.2Les marques du bénévolat en médiation

La plupart des bénévoles recrutés par les differentes associations pour metFe en

place des actions de médiation sur les quartiers sont issus des catégories de retraités de la

population française. L'association Amely, implantée sur Lyon et sa banlieue ou

I'association Emerge,lrce de Thionville en Moselle représentent le genre d'associations qui

visent à restaurer les liens sociaur en æuvrant sur les quartiers dits difficiles. Soutenues par

la Politique de la Ville (Conseil Communal de Préve,ntion de la Délinquance, Conhat de

Ville...), à I'image de ces associations développant des actions dans une trentaine de

quartiers de leur péripherie respective, plusieurs expérie,nces de ce type connaissent depuis

moins d'une décennie un fort essor. Quand ils n'ont pas le statut de salariés, plus

fréque,mment d'emplois aidés (emploi jeune paf, exemple), les médiateurs recrutés pour être

bénévoles sont majoritairement des personnes e,n cessation d'activité professionnelle ou

des fernmes en périodes d'inactivité ou de chômage.

A) Expérience professionnelle et expérience de vie. deux athibuts de la compétence

ordinaire

Sans prétendre à une représentativité statistique, la majorité des personnes bénévoles

que nous avons interrogées sont des hommes et des femmes en situation récente de rehaite.

proximité culturelle mais plus globalement dans les mpports sociaux (et donc nonnatifs), dont il est difÏicile
d'en ap'préhe,nder les significations si I'on ne s'a11puie pas sur les materiels discursifs des diftrents acteurs
sociau:c
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Quand on leur demande de nous parler de leur passé professionnel qui a précédé leur

fonction de médiateur, la plupart des médiateurs bénévoles ont occupé des postes à

responsabilité dans I'administration ou f industrie. Plus rarernent quand les médiateurs ne

partagent p:N ce statut de retraités, nous avons plutôt à faire à des femmes qui se

définissent comme <cnères au foyer >> voulant préserver une disponibilité pour s'occuper de

l'éducation de leurs enfants. Globalement, la quasi majorité des médiateurs bénévoles

interrogés ont été ou sont très impliqués dans la vie associative locale. Investis dans des

associations culturelles ou sportives, ces bénévoles conçoivent leur fonction de médiateur

dans le prolongement de ce qu'ils ont toujours fait ou continuent de faire. Le témoignage

de ce retaité pratiquant la médiation de,puis un an, nous paraît exprimé de maniàe tlpique

I'investisse,ment de ces médiateurs bénévoles.

Mediateur : < J'ai travaillé pendant 34 ans. Mon travail consistait àfaire de

l'information médicale et de la vente auprès des médecins et des spécialistes

enfonction des spécialités médicales qu'on me demandait de presenter. [...J

J'habite en milieu rural choisi, le milieu rural, mfin la banlieue de Lyon

implique quand même que I'on s'intéresse un petit pan à la vie d'une

commune. Bon, j'ai habité deux communes de 3000 habitants. On ne peut

pas passer à côté de toutes les associations. Alors en gros, il y a des

associations avec lesquelles j'æuwe depuis 20 ans. Elles regroupent des

activités sportives et non sportives. A I'intérianr d'une de ces associations je

me suis occapé en tant que président du ping-pong. Il y a aussi de ma part

beaucoup d'investissement dans Ie cadre de l'association paroissiale. Je

pratique du tir à I'arc maintenant en tant que compétiteur, donc cela

implique en terme d'organisation des tas de chosest>.

Les principales motivations qui ont conduit les médiateurs bénévoles à faire de la

médiation sont liees non pirs aur spécificités de la médiation elle-même, mais à une

volonté de s'investir benévolemeirt dans une activité sociale qui leur paraît utile. D'ailleurs

beaucoup d'e,lrte ewr avaie,lrt une idée très vague de ce que pouvait être la médiation.

L'inclination à devenir médiateur r€,pose souvent sur un questionnement a posteriori des

personnes impliquées dans ce mode de régulation sociale. Au depart, les futurs médiateurs
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<< attendent de voir >> si cette activité conespond à leur désir personnel. Ce désir se nourrit

surtout de préoccupations individuelles. Re,posant sur le souci de se <<rendre utile>>

socialement. Ce ne sont pas les caractéristiques de ces fonctions de médiation qui

déterminent le choix à deve'nir médiateur, mais la recherche des << contacts humains pour

ne pas se sentir marginalisé de la société >>. En effet, beaucoup, surtout lorsqu'ils sont

retraités exprime,lrt plutôt sous la forme négative (<< ne pas se sentir inutile >>, << ne pas

arrêter une activité soutenue > ) des craintes individuelles de relégation les déconnectant

de relations sociales avec leurs semblables. Ainsi ces tlpes fès courants d'inquiétude sont

specifies par cette femme retraitée, médiatrice sur rme quartier < difficile >> de la banlieue

lyonnaise.

Médiatrice: << Je suis venue à la médiation plus par besoin d'activité et vous

savez qu'une fois à la retraite, on se retrouve toute seule. Les enfants sont

partis et en plus je suis toute sanle. Moi me connaissant, je savais que je ne

sortirais pas beaucoup de chez rnoi si je n'avais pas beaucoup d'obligations,

car c'est Tnon caractère, c'est comme ça. Je me suis dit si en t'arrêtant (de

travailler), tu ne veux pas déprimer tout de suite, ilfaut que tu te trouves une

activité bénévole. Donc je n'étais au départ pas plus portée sur la médiation

que ça D.

La médiation dans les quartiers fragilisés conduit même certains médiateurs à

relativiser leurs dif;Ecultés personnelles qui apparaissent à leurs yeux quelquefois

dânesuées par rapport aux problématiques individuelles qu'ils ont à gerer. Le fait de

connaître des situations très conflictuelles arnène certains à se convaincre de la futilité de

leurs propres inquiétudes et à mieux supporter leurs préoccupations quotidiennes. Ainsi ce

témoignage d'ture médiatice sociale.

Médiafiice : << Voyæ, être mëliateL.r et côtoyer des gens comme ça, pour vos

petits soucis personnels, vous prenez beaucoup de reanl , votts vous dites

qu'il y a beaucoup plus malheureu)c que tnoi, ça aussi ça aide, ça aide le

médiateur, moi personnellement ça m'aidett.
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Plusieurs médiateurs interviewés entendent faire profiter les usagers de la médiation

des expériences acquises sur le plan de leur vie personnelle et professionnelle. Avant de

connaître ce qu'est waime,lrt ce mode de régulation (tel qu'ils vont le pratiquer par la

suite), certains e,nvisageaient alors de faire de la médiation <<pour mettre leur expérience

de vie au serttice de gens qui ont des dfficttltés >>. D'auhes pense,lrt s'appuyer sur le

savoir-faire acquis durant leur activité professionnelle antérieure. Les dimensions

<<humaines des relations professionnelles>>, << du respect de Ia Personne en tant

qu'individu autonome> apparaissent comme des pré-requis pertinents pour faire de la

médiation et pour s'engager auprès des personnes en difficulté. Elles constituent à I'image

des affirmations qui suivent le gage d'une sensibilité à la Égulation et d'une capacité à une

compéte,nce communicationnelle et expérientielle acquise.

Médiateur : << Je me suis dit est-ce que tu es capable de faire de la

médiation ? Bon, il faut bien sûr de la disponibilité, mais ce n'est pas le

critère principal Ia disponibilité pour moi. Bon, ie me suis dit est-ce que

waiment tu es fait pour ça ? Je me suis sertti un peu de mes vingt ans

d'expérience en tant que délégué du personnel siégeant au comité

d'entreprise pour me dire, tiens je vais postuler et si ma candidature est

retenue, on essaiera de voir un petit peu si je suis vraiment fait pour ça. Par

Ia suite, je me suis surtout senti de I'apprentissage de la communication de

mon milian professionnel, c'est à dire la pratique des questions ouvertes,

l'écoute, le non-jugement, l'état des lianc ; une espèce de hiérarchie dans la

communication, votts voyez>.

Un aute médiateur bénévole évoque son passé professionnel dans ces termes :

< J'ai tertniné ma carrière professionnelle dans un sertice de direction des

relations humaines. Ce qui m'a amené à discuter avec des gms, à voir les

problèmes des gew, à faire déjà de l'écoute. Donc ie suis arrivé aux

relations humaines en tant que fondé de pouvoir, sans système hiérarchique,

mais justement pour faire la liaison entre la direction des ressources

humaines, qui était l'ancienne direction du personnel, et puis les gens du
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terrain. Et comme il y a eu une fusion de dew sociétés, j'ai travaillé

beaucoup dans cette fusion pour recueillir les gens qui étaient un peu

décontenancés, qui changeaient un peu de façon de travailler. Après

réflexion je me suis dit, mon expérience de contact avec les autres, Ia

dernière expérience que j 'avais eue au moment de la fusion où i 
'ai été obligé

de faire un peu de la médiation entre des gens qui voulaient changer de

poste et la direction qui n'était pas exactement dans la même optique. Donc

j'ai dit pourquoi pas, et c'est à ce moment là que j'ai eu envie de faire

quelque chose pour mon quartier>t.

Si I'expérie,nce professionnelle apparaît corrme un motif déterminant, motivant les

médiateurs à s'engager dans ce tlpe de benévolat, elle fait I'objet de critiques quand elle

est considérée e,n contradiction avec les réfere'lrtiels de la médiation. Au moment où ils

exercent, après une formation courte qui les initie à la mediation" les médiateurs expriment

le désir de rejeter certains habitus professionnels. Ainsi plusieurs référentiels attachés à des

métiers labellisés sont alors ecartés puisque considérés cornme des obstacles à I'exercice

effectif et approprié de la médiation. Cet ajustement a posteriori est d'autant plus patent

quand ces mêrnes médiateurs ont exercé durant leur carriere un métier consideré, par eux,

éloigné de la philosophie d'interve,lrtion de la médiation. A l'image de cette ancienne

avocate qui relate ses premiers prejugés de la médiation.

Médiahice: <J'avais une idée de la médiation, mais i'ai quand même

découvert, surtout après la formation, ce que cela potmait être vraiment. Je

vois les conflits et les pro.blèmes des autres d'une autre façon. C'est un

éclairage diférent du conseil et de l'obligation de résultat attaché à la

profession d'avocat. Cela m'a permis de faire un travail sur moi, d'être

entièrernent à l'écoute des gens>.

Autant l'expérience professionnelle peut constituer une ressource bénéfique pour

I'exercice de la médiatiorU autant leur expérience de vie apparaît être un vecteur de

compéte,nce. I-a <<maturité avancée> détermine les conditions de la médiation. <<Les

médiatanrs paraissent > nous dit I'un d'eux <<plus compétents aux'yewc des usagers, quand
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ils ont de la bouteille, ils ont l'impression qu'on va mieux réussir a résoudre leur

problème ; nou-mêmes nous lanr montrons que notre expérience de vie est bénéfique pour

comprendre les situations conflictuelles >>.Iæs médiés confèrent aux médiateurs âgés, une

plus grande crédibilité surtout lorsqu'ils exposent leru vie privée : < i/s aiment avoir à faire

à des gens âgés >. Ce constat rejoint d'ailleurs leurs opinions personnelles dans la mesure

où le médiateur fiop jeune apparaît coillme <<un individu manquant de vécu par rapport

awc gens qu'il reçoit >. Selon plusieurs médiateurs, cette expérience du vécu constitue non

seuleme,nt une garantie supplémentaire de compéte'nce alx yelD( des médiés mais demeure

aussi une qualité intrinsèque qui peut faciliter la tolérance et I'indulge,nce à l'égard des

affaires que les médiateurs doivent réguler. L'àge des médiateurs est un facteur qui marque

les interactions et imprime des relations spécifiques avec les médiés. Par exernple, la

dédramatisation du diftrend par le médiateur semble beaucoup mieux acceptée quand

celui-ci est âgé. Les mediés seraient plus attentifs alrx recommandations et à la

relativisation du conflit quand celui-ci rappelle que ( ça ne vaut pas la peine de se battre

pour dansc branches qui dépassent alors que la majorité des gens de ce monde sont dans

des situations dramatiques >. L'argume,rrt relatif à I'expérience de vie dans les processus

de médiation - comme figure associée à I'expression d'une sagesse attentive - apparaît

persuasive et devient même selon I'expression d'un médiateur <<un genre de technique qui

porte, quand vous êtes âgé >>.

B) Statut et compétence : le bénévolat au senrice de la médiation

La pratique de la médiation est envisagée par plusieurs médiateurs comme requerant

certains attributs indispensables à I'exercice d'un mênefn. Pour les médiateurs bénévoles,

leur statut au mêrne tite que celui de salarié n'est en rie,n confradictoire avec I'exercice de

ce mode régulation. Le havail de médiation demande un appreirtissage qui ne se limite pas

à la formation théorique mais doit intégrer le vécu expérientiel des médiateurs. Selon les

personnes inte,lrogées, I'e,ngagement bénévole doit concerner la formation, la pratique et la

supervision. Au mêrre tifre que le métier, I'exercice de la médiation réclame une

202 Le métier renvoie ici à la définition que les médiater.us donnent à ce temte et non à une quelconque
acception au chercheur.
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disponibilité et une ouverture d'esprit depassant les abstractions aprioritiques des agents

pour s'ajuster aux réalités de sa mise en æuvre.

Cependant pour les bârévoles, leur statut apporte à un triple niveau de nombreux

avantages manquant au statut de salarié. D'abord ce stafut leur permet d'assurer une

gratuité de service aux usagers des quartiers diffrciles qui de toute façon n'auraie,nt pas,

selon eux, les moyens financiers de s'adresser au service payant des médiateurs. Ensuite le

médiateur bénévole n'apparaît pas contraint par des horaires et peut se permethe de prendre

beaucoup de ternps pour aider à la résolution des différends2o'. Eofitt, il n'a pas d'obligation

de résultat ni en terme quantitatif ni en terme de conclusion d'accord. Cette possibilité de

ne pas être au service d'un résultat et de considérer la réussite en médiation cornme un

objectif et non comme une fin contribue grande,ment, pour les médiateurs, au respect du

principe fondamental de neutalité. La focalisation sur une issue favorable de la médiation,

renforcée par une disponibilité limitée contribuerait à contrarier le respect de ce principe.

Tout en se fondant sur les attributs du métier notamment en termes de formation et

d'apprentissage, I'exercice de la médiation à titre benévole, selon cette catégorie de

médiateurs, permet de repondre favorableme,nt, quelquefois mieux que les salariés, aux

exige,nces de ce métier.

Si les médiateurs bénévoles ont <<Iargement leur place dans les quartiers dfficiles >>,

la plupart d'entre eux considàe,lrt qu'il est nécessaire d'avoir de véritables professionnels

pour investir d'autes champs de la médiation. Posant ainsi les limites de leurs

interventions, la majorité des médiateurs interrogés pensent que la médiation, dans certains

champs d'interrre,lrtioru doit ête entièrement professionnalisée. Notamment en matière

familiale, ils jugent que seuls les professionnels possédant une formation juridique solide

peuve,nt investir ce charrp de la médiation. En effet, la régulation des conflits familiaux

demande non seulement I'application des principes fondamentaux de la médiation

(neunalité, impartiatité, responsabilisation des parties...), mais surtout aux yeux des

203 On retouve ici I'une des corposantes courant€s du desinteressement ( cornme s'ol4rosant aux horaires
professionnelles) revendiquée par les Hnévoles et par ailleurs mise en exergue par J-Y Trepos (1992, p.
166) dans son travail sur les conpérences professionnelles dans le champ du fravail social. Nous verrons au
cours de note exposé çe I'autre conq)osante, relative à la proximité, est elle aussi largernent e:<primée par
ces rnédiateurs bénévoles.
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médiateurs bârévoles, une capacité à faire une lecture des affaires en rapport à la règle de

droit : garde d'enfants, pension alimentaire,partage des biens matériels...

Autant la référence à la règle de droit est estimée par les médiateurs comme

secondaire, voire comme un obstacle puisqu'elle limiterait leur liberté d'écoute et

I'expression des médiés, autant la médiation familiale exige une compétence specialisée qui

se fonde sur une formation approfondie en droit. Plus genéralement, à partir du moment où

la médiaton intègre formellement la référence à la règle juridique, elle doit alors être

envisagée coûrme une profession à part entière.

Les conceptions de la compétence pour les praticiens de la médiation sociale sont

donc directement liées au champ d'intervention et plus particulierement à la nature des

diftrends traités. Par rapport aux modèles de compétence, que nous avons déjà exposés

dans un chapitre précédent nous pouvons prolonger notre réflexion et affirmer, au regard

de ces obse,nrations empiriques, que le débat sur la question des compétences n'est pas

seulement traversé par des controverses fondées sur des oppositions e,ntre conceptions,

mais aussi sur des opinions liées aur champs d'application. Autrement dit, la configuration

des conceptions sur la compéte,nce autour de quatre modèles (pragmatique, attributiviste,

spécialisé, professionnel) est aussi le produit d'une construction des acteurs impliqués dans

ce mode de régulation sociale; construction qui ne se fonde pas seulement sur une

conception univoque de ce que doit être la compéte,nce mais sur une conception pluraliste

n'opposant pas forcément entre eux les différents modèles existants. Nos observations

empiriques nous conduise,nt donc à dire que les praticiens de la médiation modulent plus

facilement que certains experts leurs conceptions de la compétence. A tite d'exemple, si

seul le modèle professionnel pour J-F. Six permet de repondre aux exigences de la

médiation, pour la plupart des praticiens interrogés à I'image de ce médiateur il s'avère

nécessaire de depasser une vision univoque de la compétence.

Médiateur: (( une simple initiation à Ia mé.diation ne sufit pas pour faire

de la médiation familiale, administrative et scolaire. Pour ce que nous

faisons en médiation sociale ça va, mais je pense que ce n'est pas

possible pour nous par exemple de traiter des problèmes comme Ia garde

297



d'enfants ou les pensions alimentaires. Quand il y a conflit dans les

divorces on ne pant échapper au)c règles juridiques car ce n'est pas à

nous d'édicter des choses comtne ça, il faut une formation car ça

demande beaucoup de métier>.

Si les médiateurs sociaux conçoivent que le médiateur professionnel peut investir les

fonctions de médiation surtout dans le champ de la régulation des differends familiaux,

grâce notamment à sa formation juridique, ils rappellent que le respect de la condition

d'impartialité doit demeurer un principe intangible. La formation juridique est alors une

condition indispensable mais non suffisante. Par exemple, les avocats qui apparaissent

dotés d'un capital juridique indiscutable ne sont pas enclins à garantir les principes

d'impartialité et de neuûralité. hrte,nre,nant avant tout dans le but de <<défendre leur client >>,

I'avocat ne peut satisfaire les exige'nces d'un positionnement qui vise à un rapprochement

des deux parties e,n conflit. De surcroît pour plusieurs médiateurs sociaux, il aura tout

interêt à faire dtrer la médiation puisque ses honoraires sont subordonnés à la durée de

prise en charge des affaires. << Il est dfficile pour un avocat de ne pas faire traîner I'affaire

pour avoir une rente supplémentaire >>nous disait I'un des médiateurs2Oa.

Les critiques des médiateurs sociaux à l'égard de ces professionnels se portent non

seulement sur la logique marchande dans laquelle ils seraient enfermés, mais aussi sur la

spécificité de leur position. Ce denrier obstacle relatif à la prope,nsion à la partialité peut

toutefois, pour certains médiateurs, être partiellement levée lorsque les deux avocats des

parties respectives tente,lrt (soit en présence de leurs clients, soit en leur absence) de se

renconher pour apaiser le conflit. D'une configuration triangulaire, la médiation

deviendrait alors un espace < quadripolaire >> avec le risque d'une complexification des

interactions ente les dilTerents protagonistes que sont les clients et les avocats.

e Il est pateNrt que la seule manière de récuser cette critique liant honoraires et drnée de la médiation serait
de fixer de façon forfaitaire la rétribution des avocats, quelque soit la duee de la médiation et d'instaurer un
code de <bonne conduiûe)>, c'est à dire adjoindre de nouvelles regles au code déontologique de ces
auxiliaires de justice. La question de l'évaluation de ces bonnes conduites derneure toutefois problématique
dans la nrcsure où elle ap,pelle une mise en lumière de ses criteres d'appréciation.
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4.3.La question du bon sens : un référentiel du savoir ordinaire

r4,) Sens et haduction du bon se,ns

Au-delà des savoirs consacrés, comme l'écoute ou I'empathie, le bon sens apparaît

conrme une disposition fondamentale nécessaire à I'exercice de la médiation. En depit de

son absence dans les contenus de formation, cette qualité se fonde en premier lieu sur la

perspicacité et les attributs de discernernent des médiateurs. Il relève, selon les enquêtés,

d'un savoir-faire ordinaire attaché essentiellement au( qualités individuelles des

médiateurs. Il faut savoir décrypter avec clairvoyance les différentes dimensions du conflit

et ame,lrer avec finesse et habilité les parties à trouver un accord à leur différend. Toujours

pour les enquêtés le bon sens obéit au raisonnement <<logique >; il constitue le bon (ou le

moins mauvais) moyelr qu'il convient d'adopter pour repondre judicieusement aux

problèmes qui leur sont soumis.

I-e bon sens est surtout indispensable lorsque les parties sont reçues séparément par

le ou les médiateurs. Sa traduction consiste alors, par un processus d'inference, à amener la

partie A à comprendre ce que B, physiquernent absent, peut idioslmcratiquement et

émotivement éprouver. Auternent dit, en caractérisant la souffrance de B, le médiateur

infere les conséquences du comportement que le medié A peut avoir sur son adversaire

supposé. Ainsi le médiateur s'adressant à A lui dira que <<l'autre @) ne patt qu'apprécier

votre geste, si nous l'invitons à venir nous voir la prochainefois t>.

Le médiateur peut même convier le médié à s'identifier à I'aufre partie, surtout

lorsqu'elle est absente physiquement de la médiation. Pour que les médiés essaient < de

comprendre )), nous disait I'un des médiateurs, <<je n'hésite pas à les inviter à se mettre à la

place de l'autre >>. Pour faciliter le rapprochement des parties, le médiateur tente d'obtenir

une compréhe,nsion empathique. L'interprétation empathique du désarroi supposé du médié

(A) retraduit par le médiateur permet à ce dernier de preparer, plus ou moins

impliciteme,nt, I'aufie partie (B) à admettre au moins partiellement les futurs projets de

proposition d'accord. Inversement, le médiateur tente de faire comprendre par wr processus

similaire les difficultés psychologiques et personnelles de B à A.
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Cette attitude se traduira, par exemple dans un problème de voisinage par des

allégations du type <<vous savez que votre voisin se lève à 5 heures ùt matin >>. Ce mode

de reponse adressé au medié illustre à I'image d'autres relances une invitation à

I'identification. Certains médiateurs affirment même qu'ils s'appuient parfois sur la

sensibilité émotive des médiés, c'est à dire sur leur capacité à s'émouvoir, à eprouver des

sentiments affectueux à l'égard de leur adversaire supposé, pour atténuer les antagonismes

nés du differend. Par exemple lors d'un conflit concernant des nuisances sonores, un des

médiateurs nous a dit qu il nhésitait pas à jouer << sur la corde sensible >> et à rappeler que

<< le petit de la voisine est diabétique >>.

Le médiateur se frouve souvent dans un dilemme qui peut se résupoer par cette

interrogation: comment faire comprendre à une des parties les gê,nes qu'elle occasionne

sans trop lui montrer qu'elle est responsable, voire coupable de ces gênes ? Le bon sens

permet alors de depasser ce dilenrme et de houver une sortie honorable. Il se traduit par

une projection, une mise en lumière de ce que I'autre peut endurer. Il est édifié sur sa

souffrance objectivée, subjectivernent retraduite par le médiateur et s'appuie sur la capacité

de persuasion de ce dernier pour ( essayer defaire comprendre à la personne ; de luifaire

prendre conscience qu'elle gêne un peu l'autre >>.

Plus globalem€,nt, le bon se,ns, qui dans la sociologie peut renvoyer à d'autres

concepts comme le sens pratique ou le se,ns commun20s, est une notion relativement

instable et donc difficile à circonscrire. Il relève en mêrne temps de I'inspiration spontanée

et de la réflexion individuelle, - mêrre si I'on ne nie pas que cette réflexion est aussi le

produit de multiples déterrrinations - il est rm moyen de discernement, notanment mis en

@uwe dans les processus de jugement. Il s'appuie non pas sur une norme prédéfinie, mais

se fonde sur des règles subjectives qui se consbrriseirt progressivement au cows des

't Eo intoduction de son discours de la rrethode, Descartes considère que le bon sens est << la chose du
rmnde la mieux partagée >. Roland Barthes (Mythologies, Quelques paroles de M. Poujade) prolonge le
propos de Descartes en considérant de rnaniàe critique qu'il << est contnrc le chien de garde des équations
petiûes-bourgeoises: il bouche toutes les issues dialectiques, définit un rnonde hornogène, où I'on est chez
soi, à I'abri des froubles. >
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échanges. En cela, on peut affirmer que le bon sens ne s'e,nseigre ps, il n'est pas

constifutif d'une connaissance préétablie mais I'aboutissement d'un processus réflexif.

Il relève de l'ordre du discours oir la re,présentation d'une idée s'accompagne chez

celui qui la prononce d'une certitude, celle d'avoir une solution à un problème posé. Il

n'est pas un fait, ni un acte mais une donnée, une idée qui est I'aboutissernent d'un

tâtormement qui a force de vérité. Le bon sens réside dans le fait que I'on détient une

solution et que les criteres du raisonnement intrinsequement subjectif garantissent bian

qu'il s'agit d'une << bonne > solution. Le doute n'est plus permis, le bon sens dépasse la

simple intuition puisque son expression re,nferme une rationalité interne - à I'instar des

processus d'identification mis en æuwe par les médiateurs et precédernment développés -

pouvant se justifier et être démontrée.

B) L'anrbivalence de la pratique e,ntre rèele de droit et rèeles de conduite

En médiation, il est d'usage de considerer que les parties peuvent s'en remetke à des

sptèmes normatifs alternatifs. Ils ont mêrne la possibilité d'invoquer uniquernent une

dime,nsion immanente pour justifier leurs actes. Cette dime,nsion n'est pas forcément liée

au cadre juridique traditionnel, mais à un système normatif construit pour les besoins de la

cause, fondé sur des justifications de règles de conduite et réferé à une rationalité

individuelle.

La médiation perrrettrait en effet, d'une part de s'appuyer sur un < système de

pensées >r communément partagé par ( tout un chacan > et d'autre part, d'abandonner toute

réference à la règle normative du droit, jugée contraire arur principes de médiation.

Médiatenr : < L'avantage de la médiation c'est qu'on peut sortir du droit,

c'est qu'on pant discater. Dès que la personne revient sans arrêt sur le

droit, j'ai une attitude personnelle. Je dis autc personnes : écoutez

Monsieur, je me suis mal expliqué. Si vous restez dans ce droit, on ne

peut pas faire de la rnédiation. Faites l'effort de bien comprendre ma
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démarche qui est celle de vous demander de sortir du droit, si vous

pouvez le faire, on va s'entendre, si vous ne pouvez pas le faire, c'est

votre droit. A ce moment Ià, nous ne pouvons plus faire de médiation, je

ne pewc pas continuer >t.

Si la réference sûicto sexrsu aux règles juridiques est estimée en partie inadéquate

dans la régulation des petits conflits ordinaires Oruits, insultes, droits de copropriêté...),

l'institution judiciaire fait elle aussi I'objet de nombreuses critiques sur son inefficacité à

résoudre ce type de diffêrends. Plusieurs médiateurs interrogés entendent rappeler aux

médiés les principales causes de cette inefficacité pour leur montrer I'impasse probable

dans laquelle ils risquent de se retrouver. L'engorgement des tribrmaux, la lenteur de la

justice et le coût financier d'un procès sont les trois arguments cenhaux auxduels recourent

les médiateurs sociaux. L'un d'eux condense même ces constats pm cette métaphore

funèbre : <<vous savez la justice c'est parfois un enterrernent >>. Dans I'exercice de leur

fonction, certains médiateurs n'hésitent pas à montrer que la justesse de leur << critique >>

est fondée à l'évide,nce sur un constat socialement partagé. Il est vrai qu'il est difficile de

nier aujourd'hui <r que le système juridique est bouché, qu'il coûte cher et qu'il est lent >>.

Parallèlement à cette évaluation profane du système judiciaire, la plupart du temps

les médiateurs tentent de faire entrevoir aux médiés les avantages que peuve,lrt procurer un

règlement du différend par la médiation. La rapidité et la gratuité de la procédure sont alors

des arguments utilisés pour re,nforcer les rnotivations du médié à régler son problème par le

biais de la médiation. Quelquefois certains d'entre eux recourent à la < rhétorique du pire >

en rappelant I'intention de I'une des parties à poursuiwe I'affaire devant les fiibunaux. Cette

rhétorique est surtout utilisée quand les médiateurs considàent que le médié est un

<<matmais couchanr)> ou ut <<procédurier>> ne voulant faire aucune concession et

maintenant le differ€Nd dans une logique antagoniste.

Mediatrice: <<La médiation c'est une procédure qui rapproche les

médies. Si c'est un procédurier on sait qu'il ne lâchera sur rien, on lui dit

si vous n'arrivez pas à trouver un consensus, I'autre va aller au procès
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alors c'est pas tellement Ia bonne solution, on essaie de jouer là-dessus,

mais c'est dufeeling, il faut être un bon psychologue >>.

En fonction de la singularité des affaires tmitées, les médiateurs doivent montrer que

chacune des parties à interêt à cooperer dans la mesure où cette coopération doit leur

procurer des benéfices qui ne peuve,nt être atteints individuellement. Pour ce faire, ils

développent un ensemble de savoirs faire qui n'énarte pas la prise en compte des intérêts

particuliers puisqu'il sait que les parties ne sont pas indifférentes à la façon dont sont

repartis les fruits de leur cooperation.

En fait, le recours à la règle de droit tel qu'il est exprimé par les médiateurs recouvre

deux aspects differents, voire contradictoires. Tantôt I'expression du bon sens fait dire aux

médiateurs que la référence à la règle juridique constitue une €trtrave à la résolution

arriable des differents, tântôt ce <<bon sens ne paraît pas stffisant car ilfaut s'appuyer sur

des choses concrètes comme les règlemenls >> même pour les < petites afaires >. La plupart

des médiateurs disent orie,lrter les persormes vers des services d'informations juridiques

quand ils font face à de <<grosses afaires > impliquant une connaissance approfondie du

droit. Plusieurs médiateurs dise,nt toutefois être amenés à rappeler à l\rne ou I'autre des

parties les <<règles élémentaires de droit >> pour'des différends concernant essentiellement

les conflits de voisinage : hauteur des plantations, nuisances sonores, droit des locataires et

des copropriétaires.

Médiatrice : < Il arrive que l'on soit amené à rappeler à quelqu'un,

qu'une haie, en principe, c'est à telle hautanr, à rappeler quand on

loue un appartement qu'il vaut miewc faire un état des liau à

l'anivée et au départ et non pas qu'au départ [...J. Mais ce n'est

pas systérnatique de rappeler la loi, car tout dépend du conflit, du

problème, du litige, enfin je ne sais pa:s comment dire, car ce n'est

pas forcément un conflit, ctest pant-être une divergence. Je dirais

qu'on est amené à rappeler ce We de choses élémentaires parce

que moi je ne me permettrais pas de rappeler des règles que je ne

connais pas. Tout le monde sait qu'une haie ne doit pas dépasser 2
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mètres, enfi.n tout dépend des endroits. Rappeler qu'au-delà de l0

heures du soir on ne pant plus faire de bruit, mais c'est des choses

très élémentaires que tout le monde connaît. Mais ça n'a rien de

systématique, car parfois j'envoie les personnes à la boutique du

droit (boutique d'information juridique) D.

Quand les médiateurs utilisent le rappel à la règle de droit, plusieurs d'entre eux

monfient à fiavers leur témoiglage qu'ils s'appuient sur cette règle pour négocier des

concessions et des renoncements auprès des médiés. Ce tlpe de négociation

médiateur/medié dans la procfiure même de mediation permet aussi, eu égard aux

différentes potentialités qui s'expriment, d'accroître le degré d'acceptabilité des parties.

Comme le montre les commentaires d'une médiatrice présentant un différend entre un

propriétaire et un locataire le droit devient I'un des support sur lequel elle fonde sa

négociation avec I'un des médiés.

Médiatrice : < J'ai dit au propriétaire, votat savez, vous n'avez fait

aucun état des liantc, ni à l'arrivée, ni au dëpart, comme le prévoit

la loi, et ça ne vous pennet pas de dire que vous ne potilez pas

rembourser Ia caution (du locataire). Il pouna contester et ça c'est

votre parole contre la sienne. Vous pouvez accepter donc de

réviser votre position et de trouver un arrangement avec le

locataire>.

La règle de droit contie,lrt consubstantiellement une menace coercitive qui va bien au-

delà du simple rappel norrratif, elle renferme une inférence e,n rappelant aux parties la

necessité de calculer les évenfuelles conséquences de leurs actes supposés ou réels. Le

recours à cette règle représe,lrte un facilitateur, un << tnrc > à la disposition du médiateur

pour exiger des parties qu'elles trouvent un accord à leur différend. Conhairement aux

discours consacrés, la menace de sanction est patente en médiation, surtout quand les

médiateurs jugent que la ou les parties ont adopté un comporternent déviant, ils attendent

qu'elles se conforment aux normes valides du droit. Aufrement dit, le rappel de la règle de

droit a d'une certaine manière pour fonction d'asheindre le ou les médiés à adopter
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certains termes de la transaction, necessaires à la résolution de leur differend. L'argument

juridique offre donc une prise operatoire et constitue un recours efficient dans les

processus de rapprochement entre les parties. Equipement de démonstration du possible et

de l'envisageable il constifue en tout casi, une des bonnes raisons pour l'établissernent et la

stabilisation des accords2o6.

On peut supposer que la portée de ce type d'arguments auprès des médiés réside

dans le fait qu'il consolide les attitudes de désintéressement et de détachement, vecteurs

non exclusifs d'une position de neutralité. Ainsi le recours au droit peut être une

tentative de dépasser ce qui est jugé comme arbitraire ou incamer une position de non-

jugement pour le médiateur (ce dernier s'adresserait alors aux médiés par des allégations

du tlpe: voilà ce que dit le droit, vous en faites ce que vous voulez). Dans cette

perspective, le caractère impersonnel de ce tlpe d'argument et son inclination à dépasser

les interêts particuliers renforcent son caractère légitime et désintéressé puisqu'il doit

être compris cornme un cadre de réference cofirmun à tous les interactants; médiés et

médiateurs compris. D'une certaine maniàe, I'argument juridique constitue un autre

tiers qui délimite non seule,rnent les propositions d'accord, mais qui exprime une sorte de

fatalisme indiscutable nécessaire à sa justification (< la loi est ainsi faite >), c'est à dire le

re,noncernent à la satisfaction d'interêts particuliers. Si chacun a des droits et des

devoirs, tous ont le devoir d'obéir au droit puisqu'il est censé symboliser I'intérêt

oommun.

26 [l se p€ut toutefois que ces règles soient contestées par les nÉdiés. Il existe alors au rnoins deux manières
relativement cormnunes de les récusei. Fremieremeng les interactants ne s'accorde,lrt pas sur leur
int€rpretatioq c'est à dire su une définition coûnrlure. Par exe,ryle, dans unproblème de voisi.age, I'un des
protagonistes peut soutenir que les nuisances sonores qu'il occasionne ne sont interdites qu'à partir de 22
beures, alors que I'autre partie lui sipifiera que cette interdiction conceme aussi les autes rnoments de la
jorunée. DeuxièrnernenÇ les interactants peuvent souscrire conjointement à une rnênre définition de la règle
mais en contester la validité. Par exeryle, il n'est pas rare que les médiés dans les diftrends de voisinage
défendent I'idée que leru stahrt de propriétaire dewait leur pennette de jouir de manière absolue de leur
habitation et récusent certaines obligations qui leur sont faites : limitations des hauteurs de plantations, règles
de mitoyenneté... . Ces deur sources de contestations des règles ne sipifient pas pour autant que les
rnédiateurs abandonnent le recours à une normativité de type juridique. On assiste alors à dss Sçhanges où ils
rappellent la nécessité de respecter cette législation en récusant les interprétations < profanes > des médiés.
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Iæ rappel à la règle de droit se double quelquefois d'un rappel à la norme socialez0T

qui, bien que non prescrite, n'en demeure pas moins important pour le médiateur lui-même.

Il se traduit pour le médiateur à dire au médié ce qu'il doit faire pour qu'il envisage un réel

engagernent en médiation. Le rappel normatif qui souvent pre,nd des formes euphémisées

(invitation plutôt qu'injonction à adopter tel ou tel comportement) renvoie surtout à la

nature des relations que le médié doit avoir avec autrui et particulièrement avec la partie

adverse. Ces << invitations ) au respect des règles morales de conduite s'expriment par des

allégations du tlpe <<il faudrait arrêter les injures, cela nécessiterait d'arrêter d'agresser

l'autre )... . La politesse, I'absence d'agression verbale et physique, le respect d'autrui font

partie de cette toile de fond morale que le médiateur présuppose comme devant être admis

et acquis. L'usage de ce savoir viwe, de cette sociabilité pondérée constitue pour le

médiateur un support déterminant pour tenter de convaincre le médié à adopter des

comporternents jugés plus raisonnables.

Quand les médiateurs jugent chez les mediés une ( æagération >>, beaucoup dise,nt

qu'ils ne manquent pas de le rappeler. D'ailleurs ce t5pe de qualification de I'affaire permet

même à certains de définir le tort: <<le tort c'est quand il y a exagérationflagranle >, nous

disait un médiateur. Ainsi cet exemple de conflit de voisinage où le mis en cause avait

donné à son animal domestique un nom grossier et insultant. A chaque fois que ce dernier

appelait son compagnon, la voisine habitant un étage en dessous croyait systématiquernent

que c'était pour elle. Dans ce cas, pour les médiateurs, le mis en cause a Éellement tort et

lui propose donc d'adopter avant toute rencontre directe avec la voisine rur autre sumom

pour son animal. Iæ rappel normatif constitue souvent un appel à la discussion. Plutôt que

de laisser le médié se conforter dans une attitude d'opposition, les médiateurs I'invitent à

discuter et à abandonner au moins momentanément une partie de sa protestation. Ce rappel

devient en quelque sorte un moye,lr de rnodérer des positions jugées frop rigides, voire

quelquefois non fondées.

2o La frontiere ente normes sociales et règles de droit n'est évidenment pas aussi manifesfs, mais pour des
raisons de clarté de I'oçosé, norÉ avons volontairernent confronté ces deux notions qui font I'objet d'un
tavail plus approfondi dans note chapite sw les règles de droit.
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Le rappel normatif ne consiste donc pas seulement à contenir des attitudes jugées

immodérées voire excessives, mais aussi à infirmer d.es arguments faisant obstacle à une

recherche d'accord enfre mediés. C'est ainsi que I'utilisation par les médiés d'arguments

fondés sur I'ancienneté < j'étais là avant lui donc j'ai forcément raison >> consiste en fait à

établir une correspondance entre une antériorité avétée et le degré de liberté Gour ne pas

dire de pouvoir) que présup'pose cette antériorité. Souvent employée par les médiés, les

médiateurs disent signifier explicitement I'irrecevabilité de cette justification considérée

abusive et denuée d'equité.

Le médiateur en situation de médiation tente souvent d'instaurer des rapports de

réciprocité entre les parties qui se définissent par rm ensemble d'obligations quant aux

contenus des accords émergeants. Cette << stratégie de la moyenne > se marrifeste alors

moins dans le rappel à la regle de droit que dans le jeu de relations sociales qui se noue

ente les differents intémctants (principe du respect de la parole donnée), notamment

lorsqu'il existe des obligations reciproques nécessaires au règlement partiel ou complet du

conflit. Les médiateurs sont attentifs au << se,ns de la proportionnalité >> et se posent comme

les garants des investisseme,nts reciproques des parties. Comme nous I'avons par ailleurs

signalé, I'autorité du droit positif n'est toutefois jamais absente de ce jeu triangulaire.

4.4. Ressources des médiateurs et résolution des conflits

A) Recherche d'un reconfort psycholoeique et volonté de metfre un terme au conllit

Gjenéraleme,nt la première renconfre entre médiés et médiateurs est le résultat d'une

orientation en amont réalisée par differents inte,nrenants: services de police, travailleurs

sociarur, bailleurs. Beaucoup de mediés se rende,nt à la mediation et exprime,lrt leurs

motivations persorurelles à résoudre leur conflit par ce biais. Leurs motivations sont de

plusieurs ordres :

' Premièreme,nt, la médiation apparaît comme une reponse à un besoin de soutien

psychologique des populations marginalisées. Decrits comme des usagers fragilisés en
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raison de leur caractéristiques sociales et de leurs ressources culturelles et cognitives, les

médiés provenant des quartiers dits difficiles sont des personnes qui << ont tout essayé et ne

savent plus à qui s'adresser >>. Venant en <<désespoir de cause >>, les usagers sont dépeints

par la plupart des médiateurs cornme des personnes accablées ne sachant plus comment

faire pour attenuer voire supprimer le differend qui les mine psychologiquernent et

affectivement. Cette souffrance doublée de I'impuissance à touver un interlocuteur pour

les écouter est la principale raison pour laquelle les usagers éprouvent << le besoin de se

confier à quelqu'un qui les écoute >>. L'écoute se limite rarement au differend pour lequel

les usagers se sont deplacés, mais concerne des recits de vie extrinsèques au conflit. Elle

devient une ressource pour les médiateurs qui apparaisse,nt comme des interlocuteurs

disponibles et ouverts aux diverses manifestations de souffrance des usagers.

Médiateur : ct Les gens viennent nous voir car ils ont besoin de parler à

quelqu'un d'autre que leur famille. II y a des gens qui se vident, qui .

viennent nous voir pour des tas de choses qui n'ont rien à voir avec leur

problème premier>.

Médiatrice: < Le point commun de la partie A et de la partie B, c'est le

besoin d'écoute. Ils racontent une partie de leur vie, il est rare qu'ils

nous parlent seulement de leur problème. Quelquefois, ils redisent

souvent plusianrs versions de leur problème. IIs vanlent être sûrs que les

médiatanrs aient bien compris ce qu'ils ont dit. Ils ont l'impression que

les autres ne les écoutent pas, alors que le médiateur est pour eux

quelqu'un qui a le temps de les écouter et de discuter d'autre chose. Il y a

des gens qui nous disent en sortant de chez nous ; rien que de vous avoir

wt, je me sens mieux, même si nous n'avons pas résolu le problème. >.

La disponibilité à I'ecoute est un vecteur de reconnaissance déterminant aux yeux des

médiateurs surtout lorsquTls considerent, à I'instar des usagers, I'abse,nce ou I'insuffisance

de réponses institutionnelles vis à vis des conflits qui leur sont soumis. Face au:r gênes de

voisinage, notamme,nt de bnrits, les bailleurs sont perçus comme des instances disposant de
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peu de capacité pour intervenir dans la résolution des differends. Mis à part le rappel des

prescriptions obligatoires contenues dans le contrat de location, ces derniers apparaissent

comme n'ayant aucune chance d'aider les parties à régler leur conflit. Les médiateurs font

le même type de constat à l'égard des services de police qui apparaissent peu enclins à

résoudre définitivement un conflit. Limités au rappel de la règle ou au constat d'une

infraction, quand ils décident de se dQplacer ils font I'objet de < manipulations >> par les

parties qui suspendent momentanément les motifs du conflit (bruits, insultes...). L'absence

de réponses institutionnelles satisfaisantes devient non seuleme,nt un gage de justification

spécifique du havail du mediateur, mais aussi la preuve de son utilité sociale.

Médiahice : < Le commissariat a très bien compris notre travail. Etn les

bailleurs., ils ont très bien compris qu'ils ne pouvaient pas faire grand

chose, non plus. La police va chez les gens et leur dit de faire moins de

bruit et puis c'est tout. Pour peu qu'elle arrive et qu'il n'y ait pas de bruit,

que voulez-vons qu'ellefasse, elle ne peut rienfaire. Ils (les policiers) ont

bien compris le truc et ils nous les envoient >.

Les travailleurs sociaux, selon plusieurs médiateurs inte,rrogés, occupent une position

qui en même temps les rapprochent et les éloignent des exigences relatives à I'exercice de

la médiation. Côtoyant comme eux les persoilres en difficulté et favorisant l'écoute et

I'ernpathie, ils essaient <<comme les médiateurs de gérer les problèmes >>. S'ils visent un

mieux être des populations fragilisées, les médiateurs ne sont pas convaincus qu'ils ne

pre'lrnent pas partie et qu'ils aient suffisamment de temps pour régler des conllits. La

partialité et I'indisponibilité seraient autrerre,nt dit les principaux écueils qui e,lnpêcheraient

les travailleurs sociaux d'exercerpleineme,lrt les fonctions de médiateurs.

- Deuxième,mernt, I'autre raison principale qui conduit au recours à la médiation

decoule des résolutions individuelles des usagers à methe définitivernent fin à leur conflit.

Ils apparaissent <<motivés>> et <<expriment un besoin énorme pour résoudre leur

problème >>.
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Médiateur ; < C'est l'ensemble du problème qui motive les parties à venir

nous voir. Il y a un phénomène de ras le bol et une volonté de passer à

l'action car c'est la prégnance de l'affaire qui les conduit à venir nous

voir. Au fil des mois la situation s'est souvent envenimée et ils attendent

de nous qu'on les aide à régler leur problème>.

Màne si les médiés ne connaissent pas waiment la médiation, ils s'adressent au

médiateur avec la ferme intention de mettre un terme à leurs difficultés qui ne sont pas

simplement passageres mais durablement ancrées dans leur vécu quotidien. Quand le

<<supportable devient insupportable>>, pour reprendre I'expression d'un médiateur, les

usagers montre,nt beaucoup de détermination. Le poids psychologique et affectif du conflit

qu'éprouve le medié détennine favorablement I'issue de la médiation; ce qui permet au

médiateur de methe en jeu cette inclination dans les processus de négociation.

Médiateur: << Les personnes sont motivées pour régler letr problème.

C'est un acte volontaire la médiation, donc s'ils font la démarche de

prendre un rendez-vous, de venir nous voir, ils en ont envie quand même,

sinon ils restent encore enfermés et ils en parlmt à la concierge, ou au

bistrot, ou au voisin et à la voisine et leur problème n'est pas résolu.

Donc il y a un besoin énorme de résoudre lanr problème. Ce qui est une

grande avancée pour nous, il ne faut Pas manquer ça dans l'entretien,

leur motivation à régler leur problème va nous aider nous même. "Vous

êtes venus nous voir parce que vous souhaitez voir résolu votre problème

? Oui c'est bien pour ça que ie viens vous voir (réponse supposée de

l'usager)". Donc on va essayer de voir ensemble quel est le problème et

quels sont les moyens que vous souhaiteriez voir, votts, pour essayer de

trouver une solution à votre problème >.

Il arrive aussi au médiateur de s'appuyer sur cette motivation pour rappeler

nécessité d'arriver à un accord. La volonté de metfre un t€rme au differend qui mine

médié devie,nt alors un outil de persuasion du médiateur.

la

le
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Extrait d'interview où le médiateur se met en scène pour nous nirrer une

rencontre avec un médié : << l/ous avez envie de résoudre le problème,

vous vivez mal ce problème, il va vous entraîner un ulcère à l'estomac, ça

va entraîner des consultations ... donc vous Ie vivez très mal, vous avez

waiment envie de trouver une solution. Il faut nécessairement avancer,

ça va consister à accepter un certain nombre de choses, en définir

d'autres. Pouvæ vous nous faire des propositions? >.

En revanche quand il n'existe pas de motivation chez I'un des médiés à s'engager

individuellement dans un processusi de médiation, ce mode de régulation apparaît

relativement inopéranfoE. En effet dans de nombreux cas, les médiés expriment par un

refus explicite ou implicite, leur volonté de ne pas s'engager dans une telle démarche. Le

plus souvent cela se traduit par une absence de réponse aux sollicitations des médiateurs.

Quand I'un des mediés refuse alors toute rencontre avec les médiateurs, il n'existe plus de

possibilité de réguler le differend, en raison du principe du volontariat et de I'absence de

pouvoir de coercition propre à la médiation. Le <<manque de volonté >> à s'impliquer dans

la médiation ou < l'obstination à ne pas réviser leltr propre perception de l'affaire >>

apparaissent coûlme les principales causes d'une non-médiation. Persuadés qu'ils sont dans

leur droit (entendu au sens large), certains médiés se monhent imperméables à toutes

propositions provenant de la partie demanderesse ou du médiateur.

Pour les médiateurs, I'irrecevabilité des propositions exprimées par I'une des parties

se fonde notamment sur leur << conservatisme >: < .lai toujours fait comrne ça, je ne

changerai pas mes habitudes n. Toujours selon les médiateurs, I'argume,nt d'antériorité qui

donnerait des droits supplémentaires à ceux qui en rempliraient les conditions constitue un

auûe tlpe de justification auquel les médiés recourent pour refuser les propositions de la

partie adverse.

mPour les nriédiaterus, il convient touæfois de relativiser cette observation dans la npsure où le refus déclaré
d'rm des médiés à s'engager dans une telle procédure n'assujettit en rien une stabilisation voire une évolution
favorable du conflit. En effet plusieurs médiateurs constatent que la non-médiation est, elle aussi, parfois
salutaire puisqu'elle peut conduire à un apaisernent des relations conflictuelles.
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Une médiahice: (( Les gens nous disent quelquefois ,, que çafait 15 ans

qu'ils sont là et que les autres sont Ià depuis moins longtemps, et qu'ils ne

changeront pas leurs habitudes pour satisfaire l'autre partie.

L'ancienneté ça ne lui donne pas Ie droit de faire du bruit et d'embêter

ses voisins. Ils pensent que I'ancienneté ça lui donne des droits. C'est

comme une entreprtse, le plus ancien se permet des choses que les

nouveau)c ne se pennettent pas, ça revient au même. >

De maniere genérale, pour les médiateurs, les raisons principales des échecs en
médiation sont moins liées à la nature et à la qualité de leurs interventions qu'aux
dispositions personnelles des médiés. En effet, rares sont les médiateurs qui invoquent des
motifs relatifs à leurs compétences et à la nature de leur positionnement pour expliquer les
principales raisons d'un échec en médiation. Par contre, il apparaît que ces raisons
renvoient arx athibuts et aux choix individuels des médiés dont la conséque,nce directe se
caractérise par le rejet d'une résolution amiable de leur différend. Le médié est alors décrit
comme rme persionne trop impliquee affectiverneirt ne pouvant plus maîtriser ses
problè'mes et se houvant dans I'impossibilité de pre,ndre le recul nécessaire pour envisager
une médiation avec la partie opposée. Ce constat n'est en rien en contradiction avec les
principes de responsabilisation de la médiation, puisque selon les médiateurs, c'est au
médié de trouver les solutions à son differend. S'ils peuvent suggerer des solutions ou
stimuler les médiés à ûouver des réponses, ils ne peuvent que constater leurs limites
lorsqu'il existe chez ces derniers une impuissance à surmonter les obstacles d'une
sensibilité exacerbée. La médiation devient en quelque sorte une épreuve dans laquelle les
médiés doivent puiser des ressources pour ête en capacité de devenir acteur de leur propre

histoire.

Iæs médiateurs sont censés jouir de la seule légitimité que leur accordent les parties.

Contraireme,lrt au juge investi et recoruru à utiliser le droit comme forme et instnrment de
persuasion et de coercitio4 ils ne sont théoriquemelrt ni investis d'un pouvoir autoritaire,
ni d'un pouvoir de coercition" notamment pour dernander à I'une des parties de choisir ce
mode de régulation pourmettre un terme à son conflit.

312



C'est surtout l'aboutissement d'un accord (même partiel) entre les parties, qui permet

a posteriori au médiateur de légitimer et de justifier ses propres actions. La tiiche pour

convaincre les parties à venir négocier n'est pas aisée puisque la reconnaissance de la part

des médiés à l'égard du médiateur depend d'une issue favorable de la médiation,

forcément inconnue. Au depart la question de la légitimité des médiateurs se pose donc

surtout avant et pendant la médiation, car les parties ne sont pas convaincues des résultats

bénéfiques d'un règlement amiable de leur differend. Les personnes impliquées dans un

conflit de voisinage tienne,nt souvent des propos du type : << Pourquoi aller voir un

médiateur qui ne peut rien faire pour nous, alors qu'il existe la police et le tribunal ? >>,
( ce n'est pas en lui ('autre partie) disant cela qu'il vous écoutera n. De mêfire, durant les

médiations, il n'est paÉi rzrre que les médiés se montrent dubitatifs quant à la capacité des

médiateurs à dégager des points d'accord avec I'autre partie. Il apparaît donc que

I'engagernent dans les processrxi de rnédiation des médiés depend aussi de leurs

re,présentations à l'égard de la légitimité du médiateur.

B) Les imperatifs de la médiation : entre écoute et techniques de persuasion

Leur fonction d'écoute et leur relative disponibilité conduisent plusieurs médiateurs à

affirmer que leur rôle dans les actes de médiation ne se limite pas à la régulation stricto

sensu des conflits. Iæ médiateur semble malgré lui s'orienter, e,n raison notamment de la

relation de confiance établie avec les médiés, vers des modes d'accompagnemelrt social.

L'accompagnement social tel que le définisse,nt les médiateus renvoie à la manière dont ils

sont perçus par certains médiés quand ces derniers s'adressent à erur. Venant avant tout

chercher une aide qui ne se limite pas toujours à un conllit identifié, le médiateur est

souvent consideré corrlme une personne sensible aux conditions d'existence et au service

d'autnri.

Le lieu de médiation devie,nt quelquefois un (pôle d'ecoute >>, même si le médié n'a

pas résolu le conflit pour lequel il s'était adressé initialement à ce service. Le mediateur se

frouve ainsi intégré dans un réseau de sociabilité, dans un environnement social qui n'est

pas forcément le sien. Il devient en quelque sorte le témoin de sfouences de vie de certains
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médiés qui entendent inscrire leur relation dans une dimension temporelle qui ne soit pas

réduite aux seuls moments de médiation.

Mediahice: <t D'une manière générale, les médiés nous apprécient bien.

Il y en a même pour qui ça n'a pas marché, mais ils ont trouvé un lieu où

ils panvent discuter, un terrain de discassion où ils viennent pour nous

voir, pour discuter cinq minutes, pour nous dire bonjour. Donc pour eux

le fait d'avoir trowé un lieu d'écoute leur est utile et leur permet de

mianx viwe leur problème. On a un monsieur, pour qui sa médiation ne

s'est pas atangée, mais maintenant il vit mieux avec, mieuJc enfin je ne

sais pas, mais il passe nous voir toutes les trois semaines, il passe pour

nous dire bonjour, pour discater, il repart et il est content. Si ça luî

permet de supporter son problème pourquoi pas ? t>

Iæ partage social de l'épreuve suffit à contribuer au renforcement du lien social.

L'obligation pour le médiateur n'étant pas de réussir coûte que coûte la médiation mais

d'offrir un lieu de paroles qui facilite la mise en mots des difficultés sociales et

psychologiques. Les médiateurs affirme,nt que la verbalisation des difficultés a un effet

libérateur sur les mediés. De surcroît, l'écoute leur paraît indispensable pour bien

comprendre les différents éléments du conflit et identifier les moyens les plus adéquats

pour y mettre fin.

La capacité des médiater:rs à faciliter I'expression de la parole des médiés est une

qualité indispersable pour réaliser des médiations. L'extériorisation discursive du conflit

cornme moye,n d'intervention pennet d'évacuer un certain nombre de rancæurs et de

souffrances persorurelles. L'amélioration des situations passe indéniablement par

I'existence de ces espaces de paroles qui apparaiss€nt, selon les témoignages recueillis,

remplis d'une part d'une fonction de soutien et de réconfort individuel et d'auhe part d'une

fonction de consolation affective. Iæ fait de permettre aux médiés de parler de leur conflit

apparaît conrme fructueux dans la mesure où ces derniers expriment une satisfaction voire

un soulagement individuel qui sont profitables à une issue favorable de la médiation.
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En màne temps les médiateurs disent vouloir maîtriser ces moments << d'émotivité

pour ne pas trop compatir car ils (es médiés) s'enfonceraient dans leur droit à la

douleur >>. Pour éviter directement cet écueil le médiateur oriente quelquefois la discussion

vers d'auhes sujets qui ne sont pas liés à I'affaire ou propose une renconhe ultérieure au

médié.

Les capacités d'écoute qu'ils mettent en @uwe generent quelquefois des

comportements qui auraient alors tendance à déresponsabiliser les médiés puisque tous

leurs espoirs seraient reportés sur la seule personne du médiateur. Parfois p€rçus comme

des travailleurs sociaux, les médiateurs constatent qu'il existe quelquefois des confusions

de la part des médiés qui auraient tendance à les considerer comme des << assistantes

sociales de quartiers >>. L'existence d'rm conflit devie,nt alors l'élément principal qui

déterminera le recours ou non à la mediation. Uappreciation de la demande doit toutefois

se fonder pour eux sur une connaissance precise de celle-ci pour que les médiateurs

puissent decider en connaissance de cause des orientations à donner à I'affaire.

Médiateur: < Dans une situation où le $tpe ne paie pas son EDF, que

voulez-vous qu'on fasse, il n'y a pas de codlit, désolé on va lui dire à ce

moment là, c'est lefond social, c'est ce que vous voulez, mais ce n'est pas

nous. Par contre s'il y a autre chose derrière, il faut essayer de nous le

dire car nous ne sommes ni policiers, ni gendarmes>.

Affirmant qu'ils ne sont pas des travailleurs sociaux, les médiateurs disent refuser

d'accomplir toute << aide direcle > qui aurait pour conséque,nce <<que les médiés se

déchargent sur eux de tous leurs problèmes>>. Uaccompagneme,lrt social consiste alors à

redonner au médié un rôle actif pour qu'il puisse lui-même gerer ses difficultés. Il semble

que les médiateurs éte'ndent à ce qpe d'interve,ntion le principe fondaurental de

responsabilisation irùérent à leur définition de la mediation" selon laquelle le médié doit

trouver lui-même les solutions à son conflit. Il apparaît en tout cas que << le fravail social >>

du médiateur s'appuie sur une volonté de développer I'autonomie et le libre arbine des

médies.
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Médiateur : < on est peut-être considéré comme travailleurs sociaux,

comme une espèce d'antenne de gens qui aident. C'est wai on fait de

l'accompagnement social car les personnes trouvent auprès de nous une

écoute, des petites solutions, des petits moyens. On a beaucoup de

remerciements spontanément, alors que quelquefois on n'a rien résolu du

tout, il n'y avait pas de problème. Simplement (rires), je donne un

avemple d'une relation dfficile entre unfils et sa mère. Au moment là on

Ieur dit écoutez "Votre fils où habite-t-il, est-ce que vouts avez un parent

qui pant aussi vous serttir d'intermédiaire ou est-ce que vous pouvez

trouver une solution à I'intérieur de la famille ? "Ah ! Oui j'ai une tante,

une cousine". "Essayez de les contacter pour que ça s,anange à

l'intérieur de votrefamille". Donc là il n'y a pas de conflit, mais on leur a

trouyé une petite solution et on est remercié assezfacilement>t.

Tous les médiateurs affirment la nécessité de poser des distances avec les médiés. Si

dans I'e,lrse,lnble, les médiés sont satisfaits d'avoir un interlocuteur susceptible de les

écouter, ils ont toutefois tendance à surinvestir leurs relations avec eux. S'efforçant de

trouver auprès du médiateur un appréciateur convaincu, prenant fait et cause pour eux, la

plupart de.s médiés recherchent I'approbation de leur jugernent et I'adhésion à leur cause.

La mise en æuwe d'une distance pour les médiateurs se matérialise alors par un rappel

explicite de leur obligation de neutralité.

Médiatrice : < IIs (es médies) nous voient comme des gens qui vont

régler leur problème, ils sont en attente de quelque chose, même s,ils ne

savent pas par quel moyen. Ils font tout pour qu'on approuve ce qu,ils

disent. Ils ont envie de nous embarquer dans leur histoire et qu'on agisse

comme des conseils, ça c'est systématique. A chaquefois, on est obligé de

préciser ce qu'est la médiation. Il est dfficile de lanr dire qu'on n'est pas

leur conseil et qu'on ne peut avoir qu'une position de nantralité>.

La présentation de

successifs des principes

la

et

médiation par les médiateurs aux médiés et les rappels

des modalités pratiques de leur intervention s'avèrent
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importants. Pour éviter les malente,ndus se rapportant à la nature de leur position et les

attentes inadequates des médiés, les médiateurs disent les informer slatématiquement au

moment de la première rencontre. Comme le confirme le témoignage suivant, I'affirmation

de leur désintérêt financier (gratuité de la médiation), de leur attitude de neutralité et de

leur position non-coercitive apparaissent comme les trois principes fondamentaux qu'ils

annoncent aux médiés. La plupart du temps il convient de rappeler ces principes durant le

cours de la mediation et particulierement à chaque fois qu'il existe un risque de confusion

sur leur rôle de médiateur. Cette volonté de souligner leurs objectifs et de décrire les

modalités de leur intervention leur pennet, d'une part de ne pas être considérés comme des

travailleurs sociaux <classiques>> ce,ntrés sx <<l'aide directe aux personnes>> et d'autre

part de résister arD( processus d'enrôleme,nt des médiés. I-eur volonté d'affronter ces

épreuves et de franchir ces obstacles à la rnédiation sont déclinés de la manière suivante, à

I'image de ce témoignage.

Médiafrice: << Le temps de paroles du départ est important car on

explique bien les différents principes au niveau de la gratuité et surtout

de la neutralité. Nous on lanr dit que nous sommes là pour les aider à

solutionner leur problème mais qu'en aucan cas on ne prendra une

sanction, déjà ça, ça les rassure. On leur dit également qu'on les écoute

aussi bien erÆ que Ia personne qu'ils mettent en cause, et qu'on les croira

tous les deu de la mêmefaçon, parce qu'on n'est pas habitué à enquêter.

Quelquefois, ils nous disent venez, vous pour.rez constater, on lanr

répond non, nous on ne va pa:t sur place, on vous croit sur parole et on

essaiera de trotner un terrain d'entente >.

Tout e,n évitant d'être absorbé par les conflits, il convient, selon la plupart des

médiateurs, de prêter une oreille attentive (( pour s'engager dans ce processus et savoir

diriger une conversation>>. Pour atteindre cet objectif, le tavail en binôme se révèle

déterminant puisqu'il permet de conce,ntrer leur attention sur les divers aspects, tout e,n

dynamisant les echanges avec les mfliés. Cette configuration permet notarrment à I'un des

médiateurs d'écouter et à I'autre de poser des questions. Par des processus d'ide,lrtification

mutuelle ce fravail en equipe contribuerait à éviter les dérives (ou permethait en tout cas de
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neutralité inherent à leur définition de la médiation. En effet, I'absence de neutralité qui se

matérialise par I'adhésion à la cause de I'une des parties demeure I'achoppement cenûal

qu'il convient d'écarter autant pour le médiateur que pour le co-médiateur lorsqu'ils

travaillent en binôme. Le respect de ces attributs de neukalité durant la médiation semble

même déterminer les relations et les préférences des médiateurs I'un à l'égard de l' autre.

Médiateur : < Il ne faut jamais prendre partie et c'est ça la dfficulté, et

c'est ça qui pant faire la diférence. C'est aussi ça qui peut être une

source d'incompréhension entre nous médiatanrs quelquefois. La

première personne que vous voyez c'est pas celle qui pettt avoir raison et

donc il ne faut pas émettre son point de wte. Même si on a sa façon de

pen:ser, il ne faut pas l'aficher. Cette nantralité est à mon avis Ie point

numéro un qui peut faire qu'on peut dire et ben tiens "j'aime bien

travailler avec cette personne, et pas avec une autre>.

Si comme nous I'avons précédanment souligné les echecs de la médiation sont pour

les médiateurs liés aux choix des médiés à s'engager dans une procfiure de médiation en

raison de leur souffrance exacerbée ou de leur << manque de volonté >>, il n'en demeure pas

moins que les médiateurs n'hésitent pas invoquer les conséquences préjudiciables d'un

positiorurement relationnel inapproprié du mediateur. Ce positionnement n'est jamais

invoqué quant arD( causes possibles d'une non-médiation, mais demeure néanmoins une

entrave à la résolution arniable des conflits. Il apparaît mêrre, selon la plupart des

médiateurs interrogés, que la prise de recul nécessaire au respect du principe de neutralité

n'est pas toujours mainte,nue durant la médiation. Les injonctions aux médiés de type

<<vons devufaire cela>>, <<l'autre n'a pas le droit defaire cela>> ou le fait encore de faire

des commentaires sur les differends, en prése,nce ou en I'abse,nce des médiés, constifuent

pour etu( les principales << insuffisances >> qu'ils sont quelquefois arnenés à observer dans

des situations de co-médiation.

Médiatrice : < Il y a des médiateurs qui manquent d'attention vis à vis de

la personne. Ils font des commentaires sur ce qu'elle doit faire, surtout
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quand le plaignant n'est pas présent. Quand nous reparlons des

situations, sans la présence des parties, j'entends des choses de la part

des collègues qu'il faut essayer d'oublier. Et ça c'est dur, surtout au

moment où l'on reçoit la partie qui fait l'objet de ces critiques. Il ne faut
pas qu'on se dise, c'est le mauvais couchanr que le plaignant nous a

décrit que l'on a enface de nous. Quelquefois certains n'y arrivent pas>.

L!écoute et le souci de maîtriser leur position à l'égard des médiés preparent le

médiateur à une vigilance continue de ses attitudes en médiation. Ces deux préoccupations

capitales sont à la source des référentiels qui fonde,nt la médiation. L'un des médiateurs

nous disait que <( la partialité et le manque d'écoute sont les deux choses sur lesquelles j'ai

le plus lutté >>.

Néanmoins, les techniques qui permettent au médiateur de faciliter la résolution de

conflits ne se fonde,nt pas exclusivement sur les réferentiels précédemment déclinés, tirés

la plupan du temps d'un savoir académique. Au conhaire, si les principes de médiation

doivent êfre toujours présents, les moye,ns pour les appliquer se définissent souvent dans la

relation de face à face enhe médiateur et médié. Au delà de ces principes, on aurait

tendance à oublier que I'objectif déterminant du médiateur est de réussir la médiation, c'est

à dire mette un temre à un conflit entre les protagonistes. Cette volonté de réussite,

véritable vecteur relatiorurel, s'inscrit dans les interactions et se manifeste dans la nature

des communications non verbales et verbales et notammernt dans les procédés rhétoriques

que le médiateur utilise pour atteindre cet objectif. Nous n'affirmons pas ici que le

médiateur applique une stratégie de communication qu'il aurait préalablement preparée de

maniere consciente et réflechie, mais il puise plus ou moins spontanéme,lrt dans des

ressources rhétoriques pour répondre aux situations singuliàes des conflits qui lui sont

soumis. L'écoute stratégique et la règle du precédent comme procédé de persuasion sont

des moyens, voire de véritables astuces mis en æuwe pour réussir leur médiation.

Pour les médiateurs, le succès d\rne médiation de,pend d'abord de la réussite de

certains objectifs jugés primordiarur. Réussir à convaincre les médiés que les disputes

peuvent être évitées grâce notamment à la prise de conscience de leurs propres torts s'avère
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déterminant. Cette prise de conscience doit notamment se fonder sur leur souci à analyser

la situation. En tentant de comprendre <<les moments clefs >> c'est à dire les moments où les

médiés abandonnent ou suspendent leurs rancæurs et leurs Siefs, il convient pour le

médiateur de <<créer un climat d'écoute et de confiance voire de convivialité >>. L'un des

moyens pour créer ce climat consiste à inviter, le plus souvent de façon indirecte, le médié

à parler de soi. C'est ainsi qu'un médiateur nous dit ne pas hésiter à poser des questions

telles que <<vous avez des enfants ? >>, <<il y a longtemps que vous habitez dans le

quartier ?...>>. L'évitement momentané des recriminations ou I'invitation du médié à se

déce,lrter de son conflit permettent de mieux reprendre les termes de la négociation entre

les deux interlocuteurs.

Ensuite, la règle du precédent (argument ab exempla), qui se decline par le recours à

une affaire analogue à celle du médié, est aussi une rhétorique que les médiateurs

invoque,nt pour convaincre les parties à entamer une médiation. Elle remplit alors une

fonction dé,monstrative et devient un des moye,ns de persuasion auquel ils recourent. Pour

souligner les bienfaits d'une régulation amiable des conflits, les médiateurs mobilisent des

exemples d'affaires similaires traitées en médiation et qui ont connu une issue favorable.

Plus rarement, un exemple tiré de leur propre expérie,nce personnelle peut servir de support

pour dédrarnatiser une situation conflictuelle2oe.

Médiatrice : << On peut s'appuyer sur une apérience qui s'est bien

passée, sans bien entendu donner les noms, mais on peut dire : on a déjà

eu ce cas, ça s'est très bien passé. Les personnes ont réussi à solutionner

le problème de telle ou telle façon. On peut arriver à solutionner ça

comme ça. Se serttir des expériences c'est toujours utile>.

La désingularisation de I'affaire (L. Boltanski parlerait de montée en généralité)

visant à <<montrer à la personne qu'elle n'est pas seule dans le même cas > induit que les

2D En effet peu de rnediaterus nous ont souligpé quTls recouaient à des exenples personnels. L'observation
de plusieurs médiations sociales serait sur ce point tès féconde et permettait sans aucun doute de compléter
les données erryiriques des entetiens semi-directifs que nous avons réalisés.

320



accords sont possibles, puisque d'autres affaires similaires ont abouti à une médiation

réussie.

Ce type d'argumentation que va mettre à profit le médiateur pour convaincre le

médié se décline autour d'une mise en résonance entre I'affaire dans laquelle se trouve ce

dernier et une affaire sensiblement semblable que le médiateur a traité avec succès. La

rhétorique du médiateur pour dédramatiser la situation conflictuelle et inviter le médié à

s'engager en médiation va donc consister alors à désingulariser le (cas )) qui lui est soumis

en lui arborant que cette situation n'est pas désespérée puisque dans des circonstances

similaires, les parties conce,r:rées ont pu solutionner leur problème. Le médiateur dispose

d'un fond expérientiel acquis au cours de l'exercice de ses fonctions et dans lequel il puise

pour affirmer ses potentialités individuelles.

Cette mise e,n relation entre deux affaires vise à monfier aux médiés qu'ils ont à
faire à des médiateurs compéte,nts puisque I'objectif de résolution de la dispute a êté

atteint. Une vision consistant à croire que le médiateur ne fait qu'accompagter les médiés

dans la résolution de leur conflit demeure de notre point de vue parcellaire, voire quelque

peu naive. Le recours à ce tlpe d'argumentaire vise, plus ou moins intentionnellement, à
conférer au médiateur une légitimité et donc à solidifier sa compéte,nce. Si son regard sur

le réel peut néanmoins êhe contredit par le médié, il n'en derneure pas moins que

I'argumentaire consistera quand même à établir des liens de proximité avec

les antécédents positifs de son expérience. Ce tlpe de rhétorique combine à la fois

I'expérience du médiateur (t1rye d'affaire déjà haité) et à la fois la justesse de sa

compéte,nce ( issue favorable de cette afliaire), figures nécessaires à la mise en forme de

la preuve d'un dénouernent possible du conflit. Autement dit, I'exemplarité renferme un

réel de références qui contient des figures normatives et constitue un outil au se,rrrice du

médiateur pour le traitement d'affaires qu'il juge comparables en raison mêure de la

nature des problérnatiques soulevées. L'action du médiateur tend à obtenir ur changement

chez le médié et à constnrire avec lui une nouvelle version, autement dit une nouvelle

représentation de la situation conflictuelle. Iæ reet aecrit est un réel qui a existé,

pe,lrnettant ainsi au médiateur de se mettre en scène et de signifio qu'il a joué, joue et
jouera son wai rôle de régulateur.
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Conc lus ion

Du point de vue macro-sociale, I'analyse de I'avè,nement de la médiation dans nos

sociétés occidentales peut s'appréhender à patir d'une grille de lecture éliassienne. Selon

N. Elias, la régulation par I'emploi de la force dans les rapports quotidiens entre individus

tend dans nos sociétés à reculer au profit d'une maîtrise de I'agressivité et de l'auto-

conhôle. Dans le contexte où les individus et les groupes peuvent désonnais de moins en

moins imposer leurs interêts par la force, la régulation par la négociation devient

incontoumable, puisque le monopole de la contrainte physique appartient au seul Etat. A

I'instar de Wéber, Elias affinne en effet que I'Etat est le seul porteur de la violence

légitime, conhaignant ainsi les individus à maîtriser lews rapports d'animosité avec leur

environnement social et hurnain. La monopolisation de cette contrainte physique conduit à

la mise en place, à I'image de la médiation, d'espaces favorisant I'auto-contrôle des

pulsions individuelles. La médiation introduit alors une certaine souplesse en permettant

I'expression des conflits et en créant des sauvegardes contre les antagonismes qui

remettent en cause les valeurs fondamentales d'une paix sociale. Elle n'est qu'un dispositif

de pacification sociale qui apparaît coûlme l'une des traductions accompagnant les

processus civilisationnels2lo orientés vers une régulation institutionnelle où I'individu doit

contrôler I'usage de sa propre violence et de celle d'autrui. Autrement dit I'avènement de

dispositifs de régulation non coercitifs et non violents, tels que la médiation ou la

conciliation, fraduit les formes de pacification intra-sociales qui sont en æuwe dans les

civilisations occidentales.

210 Il existerait selon N. Elias un << adoucissement des mæurs dans les proc€ssus de civilisation qui serait le
produit d'rme plus grande maîtrise pulsionnelle > (auto-contôle) et d'rme concenûation du pouvoir étatique.
Pour Elias la stnrcture sociale modèle la stnrctue émotionnelle (1973, p. 292). ûrqve individu doit intégrer
dès son enfance, en quelques années, ce plocessus d'évolution historique qui a dwé des siècles (ibid.,p.20l)-
Cette évolution se caractérise par des processur d'autocontrôle qui apparaissent selon lui, cor- rc des
vecteurs principaux de la socialisatio+ (de conditionneme,nt). La nécessité de bien se conduire devient de
plus en plus présente à partir du 16* siècle et I'obligation d'auto-contôle apparaît dans les structures
sociales et dans les dispositions des individus
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définies par ce caractère non violent apparaissent dès lors comme des instances de

composition des intérêts contradictoires et opposés. Dans le prolongement des analyses

d'Elias sur certaines de ces figures emblématiques de confrontation non-violentes, la

médiation se révèle être - tout comme le Parlement ou la compétition sportive'll- ture

configuration cadrée où s'exprime la pacification de la société. Cette pacification comme

signe du processus civilisationnel se manifeste d'abord dans les couches sociales

supérieures puis s'étend progressivement aux autres classes (1973,p.227 et 1975, p.21S).

Ce qui se présente comme étant une marque de distinction des couches les plus favorisées

tend alors à se diluer dans ce mouvement genéral d'acculturation par le haut. La régulation

des manifestations intempestives des pulsions, notamment celles des habitants issus des

quartiers fragilisés se compre,nd dès lors, au regard de cette sociologie, comme I'une des

expressions de ces processus d'acculturation. Les individus doive,lrt être à I'abri des

< débordements passionnels , mais en contrepartie, ils doivent refouler leurs propres

pulsions. Autrement dit, (1975, p.218) << I'individu est invité à transformer son économie

psychique dans le sens d'une régulation continue et uniforme de sa vie pulsionnelle et de

son comportement sur tous les plans >.

Selon Elias (1998, p. 205, 258), il existe un lien étoit entre la mise en place du régime parlementaire et
I'avènement des manifestations sportives dans nos sociéæs. S'appuyant su les exeuples anglais et français,
il considere que ces detx configurations sociales constituent deux espaces civilisationnels où les luttes de
rivalité sont contenues dans dçs cadres visant à éliminer, sinon à diminuer la violence. plus particulièrement
en ce qui concerne les activités sportives, dans une perspectives fonctionnaliste, Elias précise qu'elles
repondent au besoin de ûeryérer la rigueur de I'auto-contrôle que I'individu connaît dans 6çs activités
quotidiennes. Par analogie, on p€ut avancer que tout cornnrc le sport constitue un exutoire de la vie sociale
permettant de corriger les excès de l'auto-contrainte , la médiation apparaît êûe un dispositif qui pallie
certains <<ratés> constihrtifs de ces excès en s'appuyant sur les ressources du conûôle individuel. D'autant
que Pour Elias, il n'existe pas toujours une adéquation ente les effets de I'auto-conûainte des processus de
civilisation et les désirs de satisfaction pulsionnelle des individus (1975,p.261 et207). Autement dit l'envie
des individus de s'extraire de leur muraille intérierue existe belle et bien

On retouve ici une sensibiliûe fs1çgiennaliste, mais elle ne se situe pas au niveau des besoins
sociaux, des dpfonctionnemenb institutionnels ou de la disparition progressive des structures et personnes
médiatrices (église, spdicat, curé, instituteur), rnais au niveau d'rme lectue centée sur lès besoins
individuels. Poru schématiser à I'extênre, dans un cas, les explications renvoient à << I'ofte > sociale de
médiation en montant leurs insuftisances fonctionnelles de régulation; il existe de rnoins 6a psins
d'instance régulatice. Dans I'autre cas on s'intéresse à la < demande > de médiation" c'est à dire aux efÏets
individuels de la pression sociale à I'auto-confiainte qui conduit les structures sociales à inventer des
dispositifs de régulation pour endiguer les formes de relâchernent individuel de I'auto-confiôle. Soit, le
regard se porte sur rme extériorité regulatice, soit sur rme intériorité dependant d'un univers social de plus en
plus civilisé, c'est à dire de plus en plus exigeant en tenne de maîtrise pulsionnelle.
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D'un point de vue plus philosophique2r2, la médiation est un dispositif qui permet

de << convertir >> les passions humaines en des modes préférentiels d'expression

socialement acceptés (Trepos, 1999). Même si la vertu socialisatrice2l3 du conflit, au

sens de Simmel, n'est pas ici contestée, on peut avancer qu'il revêt souvent une forme
passiorurelle. Exprimant des divergences de positions et d'intérêts, les parties engagées

dans une démarche de médiation vont défendre leurs opinions respectives au prix de
disputes repétées, de contestations et de rejets de la logique de I'autre, jugé moins
cornme partenaire que comme adversaire. Dans ce contexte, le médiateur tentera de
défocaliser le conflit, c'est à dire de le détacher de sa sphère subjective trop exclusive et
considerée comme obstacle à la compréhension mutuelle des protagonistes. En
neuhalisant les effets passionnels qu'il juge contraires à une résolution satisfaisante du
conllit et en se déclarant lui-même cornme sujet neutre ne prenant partie ni pour I'un ni
pour I'autre, il aspire à faire entendre, voire à faire comprendre les logiques respectives
de I'un et de I'autre.

Parallèlement, le médiateur va travailler sur ce qui fait défaut dans les situations

conllictuelles: I'avenir. Sans pour autant faire fi du passé, il tente d'inscrire une
temporalité du futur dans les négociations et les accords entre les parties. On a I'habitude
de dire que le médiateur vise à une amélioration qui depasse I'exposé contradictoire des
faits désignant, à I'instar du procès, victime et mis en cause. Du constat du conflit, il essaie
d'atteindre I'objectif de sa résolution en incluant dans les protocoles d'accord les règles
futures de cohabitation. En faisant basculer I'affectivité de la passion des parties

concernées du côté de la raison , le médiateur est elr quelque sorte un < dépassionneur ).
Cette raison se définit alors comme un depassement de l'émotivité et la faculté pour les
parties d'organiser les modalités réfléchies et ordonnées de leurs conduites. Le médiateur
examine les figures du raisonnable, celles qui permettent la cohabitation, le civisme, la

'z\'z 
Çe point de we philosophique s'inspire d'rm texte écrit par J-Y. Trepos con€ernant les orientations du

{gtnlire plénier (1999-2001) de note laboratoire de reéherche (La iettre de I'Equipe de Recherche
d'Anthropologie et de sociologie de I'Expertise). Ce séminaire avait alors pour thématique << passions,
dispositifs et institutions >.

213 Rappelons seulernent brièvenent que le conflit pour Simnel est inhérent à la vie sociale et constitue
I'un des fondernents essentiels de la socialisation des individus et des groupes sociaux. Il est
paradoxalement génerateur de cohésion sociale et contribue à consolider les identités individuelles et
collectives.
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prise en compte d?autrui. Autrement dit, il cherche à créer de la cohésion sociale, à faciliter

I'intégration des individus aux institutions (la famille, l'école, le quartier, justice...). Ce

médecin de la modernité - n'oublions pas que le terme de passion auquel nous faisons

référe,nce plus haut, vient du latin passia, souffrir - tente de désensibiliser le conflit, de

calmer la colère, d'abréger le ressentiment, d'écarter la haine, en un mot de soulager l'âme

en restaurant la sagesse, la quiétude, la pondération. En cela, on peut dire que la médiation

est une instance de limitation des passions dans laquelle les parties, à I'aide d'un tiers,

tente'nt de trouver elles-mêmes les solutions à leurs inclinations émotionnelles jugées

socialernelrt hop débordantes. Ce dispositif est un réce,ptacle des exubérances passionnelles

ou pour dire les choses de façon plus académique, un lieu de régulation des dérèglements

sociaux et institutionnels. Iæ médiateur se défend d'imposer, à I'image d'un juge, une

solution aux parties en conflit. Il prétend s'appuyer au contraire sur la responsabilisation

des parties. Cette philosophie d'intervention, ce réferentiel stabilisé du métier renferment

I'idée humienne (1991) suivante : malgré I'ardeur incompréheirsible du passionné (aux

yeux d'un observateur extérieur), il subsiste chez ce demier un substrat qui permet

d'espérer enhevoir du raisonnable. L'existence d'une dualité interne chez le passioruré

entre son extravagance mentale (déraison) et sa composante raisonnable devient la matrice

à partir de laquelle les médiateurs peuvent espérer metffe un terme au conflit. Les

allégations récurrentes des médiateurs à I'intention des parties du tlpe << soyez

raisonnable>>, <<essayez de comprendre la position de l'autre>> ne sont autres que des

rhétoriques qui visent à instaurer un passage (à sens unique) ente les deux composantes de

cette dualité interne de la passion, c'est à dire entre déraison et raison.

Au-delà de ce point de vue philosophique et de I'exauren des réferentiels

(principes de mediation, codes déontologiques, lois, décrets ...), la médiation est certes

composée de dispositions formalisées mais ne permet pas de comprendre à eux seuls les

processus sociaux et les représentations des agents qui æuwent quotidiennement pour

régler des relations considerées comme détériorées et conflictuelles. Nous n'avons donc

ni repris telles quelles les prescriptions deontologiques, doctinales et juridiques qui

encadre,lrt ces métiers en voie de professionnalisation, ni proposer pour la ârième fois un

inventaire des concepts clefs de la médiation. Sans contester I'utilité de ce tlpe
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d'exercice, il s'est agi avant tout de mieux comprendre les pratiques effectives des

médiateurs tout en considérant leur environnement spécifique. Toute analyse sur la

normativité ne peut ignorer que les prescriptions n'ont de sens que si elles sont articulées

aux significations que les age,nts sociaux en donnent. Autrement dit, les réferentiels

professionnels sont obligatoirement traversés par les logiques d'acteurs.

En soulignant I'intérêt sociologique de considerer les médiateurs dans leur

contexte situationnel et expérientiel, nous avons tenté de démontrer qu'ils ne se réfèrent

pils simplement à un corpus de principes, mais adoptent des attitudes et des

comportements singuliers beaucoup plus saisissables par I'observation et I'enhetien que

par la simple lecture des differents décrets ou principes concemant leurs fonctions. Ce

positionnement peut paraître incongru pour le juriste et impertinent pour

certains partisans de la mediation mais il est pour le sociologue utile dans la mesure où

nous considérons que les représentations et les discours des médiateurs sont capitaux

pour saisir l'ensemble des logiques qui traversent ce mode de régulation sociale.

Les réferentiels transversau( de la médiation (responsabilisation des parties,

neutralité, recherche des règles d'équité...) suscitent un intérêt certain pour la doctrine,

mais la réflexion intègre insuffisamment la nature des processus de construction des

accords et des formes de normativité qui sont en jeu dans les interactions

médiateurs/mediés. La nomrativité juridique, c'est à dire les réferences atu( règles de

droit, n'est pas absente en médiation. L'observation de la réalité empirique telle qu'elle

<< est >> (rationalité sociologique) et non telle qu'elle << doit être > (rationalité doctrinale

ou idéologique) nous a permis de saisir ce que révèle le travail des médiateurs dans leurs

objectifs de rapprochement des parties en conflit. Nous n'avons pas cherché à juger du

bien fondé des normes et des rhétoriques qui sont en jeu mais de saisir par l'analyse des

discours les logiques en æuvre qui s'ordonnent dans les rapports sociaux que le

médiateur e,lrtretient dans sa relation au( usagers.

L'objectif de résolution du conflit constitue pour le médiateur le vecteur directeur

de son action. Il est d'usage de rappeler aux parties en début de médiation les règles

concernant le respect d'autrui, la prise en compte de I'altérité, I'absence de violences,
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d'insultes... En instituant ces règles, le médiateur tente de borner le terrain de la parole

et plus largement de la manifestation belliqueuse. Même si les euphémismes sont le plus

souvent employés pour parler de son action et de son influence sur les parties, le

médiateur ne suggère pas seulernent des solutions, il participe aussi à la production de

règles pour subordonner aux manifestations antagonistes (celles qui mettent en jeu

l'esprit mais aussi le corps) la raison consensuelle. La participation des parties à

l'établissement d'un accord ne signifie pas non plus que le médiateur n'est pas

promoteur d'une normativité sociale ou utilisateur de règles juridiques auxquelles il

souscrit pour les nécessités de sa pratique. Le médiateur n'est donc pas seulement un

<< accoucheur >> mais aussi un producteur, voire I'un des représentants des conventions

sociales.

Ouûe les discours de légitimation et de consécration institutionnelles relatifs au

bien-être d'autrui et au respect de leur autonomie, les médiateurs font correspondre aux

désirs et aux intérêts subjectifs des personnes ceux des règles de sociabilité. Dans ce

travail, nous avons tenté de mieux comprendre les savoirs qu'ils mobilisent pour

procéder à cet ajustement et surtout nous avons appréhendé la maniere dont le savoir

ordinaire s'ordonne dans les pratiques formalisées de résolution des conflits.

Conséquemment, nous avons davantage te,ndance à considérer que la médiation, au

même titre que le travail social, vise plus à intégrer les individus dans les différentes

spheres institutionnelles qu'à modifier profondément les < habitudes >> et les règles du

jeu social. Contrairement aux discours édulcorés de la médiation qui affinnent que ce

mode de régulation ne serait que la signification d'une prise en compte des besoins

individuels et collectifs de certains groupes sociaux, nous constatons plutôt qu'elle vise à

adapter ces besoins aux exigences sociales de cohabitation2l4.

2la L'exeryle le plus sigrifisdif étant les rædiaægrs dans les tansports en comnnnl Ce qui domine
aujowd'hui, ce ne sont ni les rmdifications sûucturelles des sociéæs de tansport (horaires, politesse des
agents, mode d'accueil, prix du billet...), ni la forrnation des agents de conduite à certaines réalités
sociologiques, mais de contenir par le biais d'agents ap'pelés << médiateurs >>, les débordements
<< passionnels >>. Iæs médiateurs, intervenant dans ce cont€xte sont d'ailleurs souvent des << usagers en voie de
réinsertioo> (des grands frères) qui ont Éussi à endiguer les principales expressions de leur hostilité sociale :
exciûation corporelle, erryortement relationnel, exaltation des particularités etbniques... .
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Il est difficile d'affirmer à I'instar de la doctrine. que la médiation ne recèle nas de

conhainte puisque le non respect de certaines règles sociales liées aux normes collectives

dominantes obligent souvent les médiés à justifier plus qu'à I'habitude leur position pour

éviter les formes de stigmatisation que pourrait renvoyer ce représentant de la société

appelé médiateur. Particulierement e,n médiation pénale, ces règles sociales sont souvent

combinées à des règles juridiques et devienne,nt des outils pour convaincre les mis en

cause, mais aussi les victimes, à négocier les termes d'un accord.

Conséquemment nous avons été conduits à nous interesser à la portée des règles
juridiques dans le travail quotidien des médiateurs. Même si notre analyse dewa être

complétée par des ffavaux intégrant les usagers de la mediation, nous pouvons d'ores et
déjà poser quelques jalons sur les rapports les plus visibles entre la normativité juridique

(la légalité) et la légitimité des acteurs. Dès lors, il convient de dire que la croyance en la
légalité des règles renforce la légitimité d'une décision, même si le médiateur n'est pas

lui-même légalement compétent pour être investi d'une telle tâche. Cette légitimité n'a
pas obligatoirement besoin d'être représentée par une autorité légale (à l'instar des

médiateur sociaux), le recours à la norme juridique peut suffire à la nourrir, surtout

lorsqu'il existe une confusion plus ou moins entretenue sur le statut du médiateur (en

I'occurrence, les médiateurs pénaux). Lrversement, une décision de justice peut être
interprétée cornme discutable juridiquement e,lr depit d'un jugement ânanant d'une

autorité légale. Cette rernise en cause se fonde alors non pas sur I'autorité de celui qui est
chargé de la représenter mais sur le choix jugé arbitraire de la règle juridique (et moins

sur I'esprit de la règle elle-même). A I'extrême, la contestation de la légitimité (qui

notamment s'illushe par le refus des panies à s'engager dans un processus de mediation)

peut se fonder sur une double protestation : celle relatif au statut de I'acteur (médiateur)

et celle concernant son expertise juridique. Iæs réponses possibles des médiateurs

peuvent consister non pas à avoir recours à des règles juridiques mais à des règles

sociales, c'est à dire à des valeurs communément admises qui laissent place à des

interprétations larges des interactants. Tel acte ser4 par exemple, jugé inacceptable

(insulter son voisin) independamment des justifications et des raisons qui I'on conduit à

s'exprimer. Le recours au regisfe moral (absence d'agression verbale) suffit alors pour

ne pas avoir recours au regisfre juridique même si ce dernier a pour propriété
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fondamelrtale de proposer un cadre commun (Habermas,1997) et qu'il a d'autant plus de

chance d'être un langage de vérité qu'il est I'objet d'une croyance partagée par tous ses

protagonistes (Trépos, 1996 p.75).

Cependant, ce registe moral ne vaut que si les valeurs qui le sous-tendent sont

partagees par les interactants, contrairement à la règle de droit qui pour être conforme n'a

pas pour autant besoin de leur assentiment ou de leur adhésion. La dimension

extrinsèque des règles juridiques vient en quelque sorte étouffer toute la légitimité

fondée sur des conceptions subjectives du monde (opinions), et inversement renforcer le

caractère decisif de ce cadre de référence. D'autant que ces conceptions subjectives

constifuent une réference fragile puisque soumises non seulement à interprétation mais

surtout à appreciation, alors que le droit puise sa force de légitimité dans la perception de

références cornmunes qu'iloffre, ce qui ne veut pas dire que, à un degré moindre il ne

fait pas lui-même I'objet d'interprétations et de contestations. Il est en tout cas moins

suspecté d'êûe au seryice d'intérêts privés et individuels que des normes qui émaneraient

de la seule conscience des interactants. Il ne s'agrt pas non plus d'affirrner que le recours

au droit est un mode dominant d'interaction, il est plutôt un recours circonstanciel entre

les médiateurs et les médiés. Les référentiels des médiateurs sont multiples et leurs

compétences sont protéiformes puisque ses composantes sont le résultat d'une alliance

complexe et interdependante de connaissances juridiques, de techniques, d'autorité, de

statut et de savoir-faire.

Les pratiques de médiation ne peuvent faire sens independamment de leurs

conditions institutionnelles. Elles ne sont pas réductibles arx echanges intersubjectifs

mais sont compréhensibles à partir des contextes institutionnels et juridiques qu'il

convient aussi de methe en exergue. Si ces contextes ne dictent jamais entièrement la

conduite des acteurs, ils constituent pour autant un cadre spécifique commun dont

I'absence de prise en compte ne permettait pas de comprendre de manière satisfaisante

la conduite des médiateurs, même si nous affirmons que cette conduite déborde

largement des prescriptions et codifications institutionnelles. Il ne s'agit pas en effet

d'estimer que les conhaintes institutionnelles sont des formes sociales rigidement

définies, mais au contaire de considerer qu'elles sont aussi nourries par les acteurs.
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Nous souscrivons à I'idée que les dimensions pratiques (actions) et institutionnelles

(structures) sont dans des rapports continuels d'interdépendance et de circularité

(Giddens, 1987).

Le contexte institutionnel participe donc à définir les modalités d'exercice des

pratiques de mediation. Une lecture qui se focaliserait sur les aspects relationnels et

normatifs en minorant les contextes singuliers dans lesquels se deroulent les médiations

nous semble, comme nous I'avons déjà affirmé, forcément insuffisante. Par exemple, il

est difficile de comprendre la médiation pénale sans articuler ses pratiques à sa

configuration institutionnelle specifique. Les instances de médiation en milieu judiciaire

ne renvoient pas seulement à une réalité abstraite, déconnectée des actes et des idées qui

la fonde, elles génèrent un ensemble de rapports sociaux et des modes d'exercice de la

professionnalité. En cel4 elles opèrent sur les modes d'intervention une transfonnation

des pratiques, induisent des manifestations singulières de la compétence et créent divers

ajusternents professionnels. L'idée selon laquelle la médiation serait la traduction d'une

expression de la société civile est à relativiser puisque la sfucturation de ce champ se

constuit aussi par des processus et des logiques descendantes (étatiques).

Les nouveaux dispositifs de médiation sociale initiés par I'Etat sont destinés à

lutter contre I'exclusion et I'absence de communication dans les quartiers défavorisés. A

I'image des agents locaux de médiation sociale (ALMS) et d'autres expériences de

médiation conçues dans le cadre de la Politique de la Ville - notamment les Contrats de

Ville qui associent I'Etat et les collectivités locales - nous assistons à l'émergence de

nouveatx acteurs de proximité investis de missions de restauration sociale et de

sécurisation des personnes. Ces nouveau( acteurs appelés pour beaucoup médiateurs sont

rareme,nt recrutés à partir d'une qualification sanctionnée par un diplôme mais sur un

savoir être, c'est à dire essentiellement sur des qualités personnelles d'écoute et de

maîtrise de soi. L'objectif souve,nt implicite des profils recherchés est de recruter une

personne susceptible de jouir rapidement d'une légitimité sociale (acquise grâce à la

reconnaissance des habitants) plutôt que d'une légitimité fondée sur une qualification

éprouvée.
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Dans ce monde de la médiation sociale, les conflits de légitimité se jouent sur un

autre terrain que celui du monopole de la connaissance juridique. La compétence des

médiateurs s'appuie non seulement sur leurs capacités à maîtriser les situations de

conflits et les antagonismes relationnels mais aussi sur leurs propensions à rétablir le

dialogue < social > et ainsi à recréer, ce qu'il est désormais convenu d'appeler, les liens

sociaux. Ce souci de rétablir une véritable communication sociale constitue aussi la

pierre de voûte des travailleurs sociaux patentés. Pourtant souci partagé ne signifie pas

volonté de partage et de cohabitation entre ces deux protagonistes sociaux. Notre

réflexion s'est attelée à décrire et à analyser les circonstances dans lesquelles les

professions établies du travail social sont remises en cause. Nécessaire pour mieux

comprendre les processus de professionnalisation, nous avons constaté que les candidats

à une reconnaissance professionnelle s'attachent à montrer que les réponses

traditionnelles sont insuffisantes et qu'ils sont les mieux preparés (par leurs expériences

et /ou par leurs savoir-faire) à apporter les solutions les plus pertinentes. Nous avons

alors tenté de saisir les principales rhétoriques de distinction mobilisées par les partisans

de la médiation et montré qu'elles se declinent autour de I'affirmation de compétences et

de savoirs singuliers auxquels aucune profession constituée ou activité profane n'est

censée détenir. Ces affirmations se construisent autour de trois thématiques principales :

adéquation entre besoins des usagers et réponses institutionnelles, adaptation temporelle

et double proximité géographique et culturelle.

Cette logique d'appartenance si elle semble perçue comme nécessaire par les

fravailleurs sociaux classiques, intenrenant notamment dans le cadre de la prévention

specialisée (éducateur de rue ), n'est pas à leurs yeux suffisante pour développer des

actions adaptées aux problématiques sociales et psychologiques des usagers. Si la

dimension relationnelle constitue le fondement des interventions de ces deux acteurs de

quartiers, il n'en demeure pas moins que le débat autour de la qualification demeure

l'élément principal des rhétoriques deployées par les fiavailleurs sociaux. La certification

devient le principal faire valoir de la compétence pour la plupart des travailleurs sociaux

voulant se démarquer des médiateurs intervenant dans un champ d'intervention commun

et rernplissant des fonctions de restauration sociale très proche des leurs. La proximité des

champs d'interve,ntion ne signifie pin pour les travailleurs sociaux l'ouverture de leur
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champ professionnel, au contraire nous assistons à une volonté de ferrneture du marché de

I'intervention sociale êtayée par la possession et la reconnaissance d'un diplôme. Il faut

enfin ajouter que la présence de médiateurs dans un quartier peut aussi être perçue par ces

professionnels, en raison de la forte proximité déjà évoquée, cofllme le signe d'une

remise en question de leur compétence quant à leur capacité à endiguer les phenomènes

de disqualification sociale. Des recherches plus systématiques sur la manière dont ces

fiavailleurs sociaux résistent à ce que certains qualifient de processus de

deprofessionnalisation, se révèlent indispensables pour la compréhension sociologique de

cet e,nvironnement professionnel en perpétuelle mutation.

Plus préoccupant, les pratiques de médiation sociale développées dans les quartiers

fragilisés semblent aujourd'hui s'achemino,{y des modes de régulation fondés sur la

surveillance communautaire. Autrement dit, la régulation des conflits et la prévention des

actes de délinquance s'ethnicisent et I'on assiste à des critiques parfois radicales des

institutionnels de I'action sociale n'appartenant ni géographiquement, ni socialement à

ces mànes quartiers. Même si les actions à caractère social sont forcâne'nt plurielles et

ne peuvent pas êûe laissees aux seules mains des intervenants sociaux institutionnels, il

n'en demeure pas moins que les métiers ne doivent pas seulement s'incarner dans les

particularités. culturelles de ceux qui les exercent. C'est l'une des conditions

incontournables pour confiarier le confinement ethnique de certains emplois.
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ANNEXE 1

OUESTIONNAIRE

Consisne
Nous n'attendons pas de votre part que vous répondiez longuement à certaines questions
( qui nous en convenons méritent un approfondissement) mais que vous résumiez votre
réponse en quelques mots.

AGE

SEXE

SAIÂRIE N

.r l-l F l-t
rrr. t_t r . t_t

Dans le cadre de votre activitê de médiation, vous êtes: (æchezlabonnereponse)

La médiation constitue vote principale activité rérntrnérée:
our tr NON tr

Si vous re,pondez non, alors quelle est I'activite ou la
profession que vous exetcez ?

E a titre bénévole

E a tte salarié

A quel tlpe d'instihrtion
se rattache

vote activité de rnediation ?

(Yous pouvæ cocher plusieurs réponses)

Par çelles institutions
les usagers de la nÉdiation

sont-ils orientés vers votre service?

(Vous pouvez cocher plusianrs reponses)

BENEVOLE E
Désirez-vous devenir rrediateur salarié ?

OUI tr NON N

La rrÉdiation constitue-t-elle votre principale activité ?
outrNoNn

Si vous répondez non, alors quelle est I'activité ou la
profession que vous exercez?

! a titre bénévole

n a titre salarié

Justice
Association j udiciaire
Association non judiciaire
Municipalité
Viennent directement à votre service

CDI
CDD
Autre

n
tr
tr

Depuis cornbien de terys exercez-vous vote activité de médiateur ou de conciliateru ?
moins d'un an
1à 3 ans
3 à 5 a n s
plus de 5 ans

Assurez-vous des missions de coordination et d'encadrenænt de médiaterus ?

our tr NoN tr

I Justice
I Association judiciaire
E Association non judiciaire

I Uunicipaiæ
! Autre (prëcisæ):

Quelle appellation utilisez-vous trxrur vous nommer ?
D Médiateur
tr Conciliateur
n l':urt:e(précisez):..............

Au;t:e (précisez):
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Dans quel champ d' intervention uti l isez-vous votre activité de médiateur ?

!  Just ice f l lénale I  c iv i le

! Quartiers dits diff ici les

E Famil le

tr Mil ieu scolaire

f1 Autre (précisez) :

Avez-vous reçu une formation à la nÉdiation avant d'exercer ?

tr oui fl Non
Si oui,  quel le est la durée de la formation ?

I moins de I  mois

I a e t à 6 m o i s

I a e 0 m o i s à l a n

f lplus d'un an

Si oui, peruiez-vous que cette formation a facilité voûe travail de médiateur ?

Quel les sont selon vous, les pr incipales qual i tés personnel les que doit  posséder le

médiateur ?

Quel les sont,  selon vous, les valeurs les plus importantes sur lesquel les le médiateur
doit  s 'appuyer pour réal iser des médiat ions ?

Doit-on avoir suivi une formation porn réaliser des médiations ?

tr oui E tton

moins d\m rnois
d e l à 6 r n o i s
d e 6 m o i s à 1 a n
plus d'un an

si oui, de quelle durée ?

trtru
tr
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Quelle que soit voûe réponse, pouvez-vous dire pourquoi ?

Existe-t-il, selon vous, un métier qui se rapprocherait de la rnediation ?
tr oui Si oui, précisez lequel r f] Non

Quelle que soit vote réponse, pouvez-volxi dire pourquoi ?

Selon vous, la nrédiation est+lle rm métier ?
tr Oui D Non Pourquoi ?

D'autres professionnels que les rnediateurs peuvent-ils prétendre réaliser des médiations ?

f] oui il Non
Quelle que soit vote réponse, pouvez-vous dire pourquoi ?

Si vous deviez donner une déf ini t ion de la médiat ion, quels sont les mots que vous
ut i l iser iez forcément ?

Conurcntaires libres :
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Monsieur Fathi BEN MRAD
Membre de l'équipe de recherche
en anthropologie et en sociologie

de I'expertise (ERASE)

13, rue Saint-Joseph
57950 MONTIGNTY LES METZ
Tel : 03 87 50 76 43

Montigny lès Metz, le 28 fewier 1999

Madame, Monsieur,

Plusieurs membres de l'équipe de recherche en antlropologie et en sociologie de
I'expertise réalisent actuellement une étude sur les modes alternatifs de résolution des
conflits (médiation et conciliation).

Dans le cadre de ce travail, nous pensons qu'il est primordial de considérer les
points de vue des médiateurs dans la mesure où notre enquête vise à mieux comprendre les
pratiques de médiation dans divers champs d'intervention. Elle a aussi pour but de saisir
les logiques de professionnalisation qui animent aujourd'hui le monde de la médiation.

Avec I'accord de Madame Jeanne DUMAS MEGGLE, Préside,nte du RMA Ile de
France qui nous a permis d'obtenir vos coordonnées, nous vous joignons un questionnaire.
Il permettra de fournir des informations importantes qui faciliteront sars aucun doute la
connaissance des modes de régulation que représentent la médiation et la conciliation.
Nous vous serions reconnaissants de bien vouloir y repondre individuellement, en vous
precisant que nous en garantissons I'anon5mat et la confidentialité. En raison des multiples
nécessités de calendri€r, notamment au niveau de la disponibilité du matériel informatique
de traitement des données, nous vous demandons de le renvoyer avant le 30 mars de cette
année. Dans le cadre des rencontres du RMA" une communication sur les résultats de cette
enquête pourrait avoir lieu à la fin de cette année.

Nous vous remercions à I'avance de vote contibution à cette recherche
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations les plus sinceres.

Pour l'équipe
Fathi BEN MRAD
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Monsieur Fathi BEN MRAD
Membre de I'equipe de recherche
en anthropologie et en sociologie

de I'expertise (ERASE)

13, rue Saint Joseph

57950 MONTIGNIY LES METZ
Tel :03 87 50 76 43

Montigny lès Metz, le 28 fewier 1999

Madame, Monsieur,

Plusieurs membres de l'équipe de recherche en anthropologie et en sociologie de
I'expertise réalisent actuellement une étude sur les modes alternatifs de résolution des
conflits (médiation et conciliation). Dans le cadre de ce travail, nous pensons qu'il est
primordial de considerer les points de vue des médiateurs dans la mesure où notre enquête
vise à mieux comprendre les pratiques de médiation dans divers champs d'intervention.
Elle a aussi pour but de saisir les logiques de professionnalisation qui animent aujourd'hui
le monde de la médiation.

Nous vous joignons un questionnaire qui nous fournira des informations
importantes sw votre conception de la médiation (ou de la conciliation) et facilitera sans
aucun doute la connaissance de ces modes de régulation. Nous vous serions reconnaissants
de bien vouloir y repondre individuellement, en vous précisant que nous en garantissons
I'anonymat et la confidentialité. En raison des multiples necessités de calendrier,
notamment au niveau de la disponibilité du matériel informatique de traitement des
données, nous vous demandons de le renvoyer avant le 30 mars de cette année.

Nous vous remercions à I'avance de votre contribution à cette recherche,
Veuillez ag1éer,Madame, Monsieur, nos salutations les plus sincères.

Pour I'equipe
Fathi BEN MRAD
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Recueil de données des questions fermées
Annexe 2

TABLEAU DES DONNEES RELATIVES AUX QUESTIONS FERMEES
Q1 Q2 Q3 04 Q5 Q6 Q7

N" QTE AGE SEXE
Salarié de la
médiation

Type contrat
des salariés

Est-ce que la
médiation constitue
chez ces salariés la
principale activité

rémunérée? N"

1 1 47 M oul Non réoonse oul 1

2 1 34 M non sans objet sans obiet 2
3 1 65 M non sans obiet sans obiet 3
4 1 39 F oul Non réDonse non 4

5 1 43 F STAGIAIRE Staqe non 5
6 1 65 M 0u1 vacataire non 6

7 1 50 F oui Autre oul

I 1 il F 0ul indépendant non I

I 1 il F oul vacataire non I

10 'l 51 F non sans obiet sans obiet 10
1 1 1 46 F oui cDl non 11
12 1 69 M non sans obiet sans obiet 12
13 1 50 M oul cDl oul 13
1 4 I 39 F non sans obiet sans obiet 1 4

15 1 g F oul cDl non 15
1 6 1 36 F non sans obiet sans obiet 1 6

17 1 45 F non sans obiet sans obiet 17
1 8 1 52 M out indéoendant oui 1 8

19 1 62 non sans obiet sans obiet 19
20 1 28 F oul CDD oul 20
21 1 68 F non sans obiet sans obiet 21
22 1 42 M 0ul cDl oul 22
23 1 51 F non sans obiet sans obiet 23
24 1 il F oui indépendant non 24
25 1 48 oul indépendant non 25
26 1 48 M oul vacataire non 26
27 1 38 M non sans obiet sans obiet 27
28 1 73 M non sans obiet sans obiet 28
29 1 60 M non sans obiet sans obiet 29
30 1 62 M non sans obiet sans obiet 30
31 1 48 F non sans obiet sans obiet 31
32 1 68 M oul indépendant 0ur 32
33 1 37 F oul vacataire non 33
34 1 57 M non sans obiet sans obiet u
35 1 39 F non sans obiet sans obiet 35
36 1 52 F 0ul cDl non 36
37 1 63 M non sans obiet sans obiet 37
38 1 43 F oul cDl oul 38
39 1 50 F oul vacataire non 39
40 1 65 M non sans obiet sans obiet 40
41 1 42 F oul cDl out 41
42 1 70 M non sans obiet sans obiet 42
43 1 63 M non sans obiet sans obiet 43
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44 1 46 F non sans obiet sans obiet 44
45 1 56 F non sans ouet sans obiet 45

46 1 53 F non sans obiet sans obiet 46

47 1 55 M oul non réponse non 47

48 1 55 F non sans obiet sans obiet 48
49 1 75 M non sans obiet sans obiet 49

50 1 72 M non sans obiet sans obiet 50
51 1 26 M oul cDl oul 51

52 1 48 F non sans obiet sans obiet 52
53 1 61F non sans obiet sans obiet 53
il 1 59 M non sans obiet sans obiet 54
55 ,l 62 F non sans obiet sans obiet 55
56 1 61 M non sans obiet sans obiet 56
57 1 62 F non sans obiet sans obiet 57

58 1 61 F non sans obiet sans obiet 58
59 1 41 F non sans obiet sans obiet 5€
60 1 60 M non sans obiet sans obiet 60
61 1 62 F non sans obiet sans obiet 61
62 1 6,4M non sans obiet sans obiet 62
63 1 49 F non sans oblet sans obiet 63
il 1 57 F non sans oDlet sans obiet 64

65 1 63 M non sans obiet sans obiet 65
66 1 40 F non sans obiet sans obiet 66

67 1 52 F non sans obiet sans obiet 67
68 1 62 F oul indépendant non 68

Total 68 moy.53
6€ 3626
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Recueil de données des questions fermées
Annexe 2

Q1 Q8 Q9 Q 1 0 Q l 1

NO

Si la réponse est
négative, quelle est

I'activité ou la
profession qu'ils

exercent?
A quel titre

I'erercent-ils?
Bénévole de la

médiation

Désirez-vous
devenir

médiateur
salarié?

1 Sans obiet Sans réponse non Sans obiet
2 Sans obiet sans obiet oui oul
3 Sans obiet sans obiet 0ul non
4 iuriste salarié non Sans obiet
5 Conseil en orqanisationsalarié non Sans obiet
6 retraité salarié oul non
7 sans obiet salarié non Sans obiet
I Thérapeute salarié non Sans obiet
I travailleur social salarié non Sans obiet

10Sans obiet sans obiet oui oui
11travailleur social salarié non Sans obiet
12Sans obiet sans obiet oul sans rèoonse
13Sans obiet sans obiet non Sans obiet

14Sans obiet sans obiet oul non
15enseignante salarié 0ul sans réponse
1 6Sans obiet sans obiet oui non
17Sans obiet sans obiet oul oul
18 Sans objet sans obiet non Sans obiet
19 Sans obiet sans obiet oul non
20 Sans obiet sans obiet non Sans obiet

2'l Sans obiet sans obiet oui oui
22 sans obiet sans obiet non Sans obiet
23 Sans obiet sans obiet oul oui
24 osvcholoque salarié non Sans obiet
25 consultant formateur salarié non Sans obiet
26 Théraoeute et formateursalarié non Sans obiet
27 Sans obiet sans obiet oul non
28 Sans obiet sans obiet oul non
29 Sans obiet sans obiet oui non
30 Sans obiet sans obiet oul non
31 Sans obiet sans obiet oul oul
32 psvchologue salarié non Sans obiet
33 théraoeute et formateur salarié non Sans obiet
34 Sans obiet sans obiet oul oui
35 Sans obiet sans obiet oui oui
36 psychologue salarié non Sans obiet
37 Sans obiet sans obiet oui oui
38 Sans obiet sans obiet non Sans obiet
39 travailleur social salarié non Sans obiet
40 Sans obiet sans obiet oui non
41 Sans obiet salarié non Sans obiet
42Sans obiet sans objet oui non
43 Sans obiet sans obiet out non
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M Sans obiet sans obiet oul oul
45 Sans obiet sans obiet oul oul
46 Sans obiet sans obiet oul sans reoonse
47 resoonsable associatif bénévole non Sans obiet
48 Sans obiet sans obiet out non
49 Sans obiet sans obiet oul non
50 Sans obiet sans obiet oul non
51 Sans obiet sans obiet non Sans objet
52 Sans obiet sans obiet oui non
53 Sans obiet sans obiet oul non
il Sans obiet sans obiet cul non
55 Sans obiet sans obiet 0ut non
56 Sans obiet sans obiet 0ul non
57 Sans obiet sans obiet 0ur non
58 Sans obiet sans obiet oul sans rêoonse
59 Sans obiet sans obiet oui non
60 Sans obiet sans obiet oul non
61 Sans obiet sans obiet oul non
62 Sans obiet sans obiet oul non
63 Sans obiet sans obiet oul non
64 Sans obiet sans obiet oui non
65 Sans obiet sans obiet oul non
66 Sans obiet sans obiet oul oui
67 Sans obiet sans obiet 0ul non
68 avocat salarié non Sans objet
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Recueil de données des questions fermées
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Q1 Ql2 Q 1 3 Q 1 4

NO

La médiation
constitue-t-elle
votre principale

activité? N"

Si vous répondez non'
alors quelle est l'activité ou

la profession que vous
exercez?

A quel titre
bénévole ou

salarié

1 sans obiet 1 sans obiet Sans obiet
2 non 2 socioloque salarié
3 oul 3 sans obiet Sans réponse
4 Sans obiet 4 Sans obiet Sans obiet
5 Sans obiet 5 Sans obiet Sans obiet
6 oui 6 retraité bénévole
7 Sans obiet 7 Sans obiet Sans obiet
I Sans objet I Sans obiet Sans obiet
I Sans obiet I Sans obiet Sans obiet

10non 10travailleur social bénévole
11Sans obiet 11Sans obiet Sans obiet
12oul 12Sans obiet Sans réoonse
13Sans obiet 13sans obiet Sans obiet
1 4non 14conseillère en bilde compét chômaqe

1 5non 15 sans réponse Sans réponse
16non 1 6 coordinatrice salarié
1 7 non 1 7 travailleur social salarié
18Sans obiet 1 8 sans obiet Sans obiet
1 9 non 1 9 retraité bénévole
20 Sans obiet 20 sans obiet Sans obiet
21oul 21 sans obiet sans obiet
22 Sans obiet 22 sans obiet Sans obiet
23 oul 23 sans obiet Sans obiet
24 Sans obiet 24 sans obiet Sans obiet
25 Sans objet 25 sans obiet Sans obiet
26 Sans obiet 26 sans objet Sans obiet
27 non 27 travailleur social salarié
28 non 28 retraité bénévole
29 non 29 retraité bénévole bénévole
30 oul 30 sans obiet sans obiet
31oui 31 sans obiet Sans obiet
32 Sans obiet 32 sans obiet Sans obiet
33 Sans obiet 33 sans obiet sans obiet
34 non u avocats intermi contro salarié
35 non 35 formatrice salarié
36 Sans obiet 36 sans obiet sans obiet
37 non 37 retraité bénévole bénévole
38 Sans obiet 38 sans obiet Sans obiet
39 Sans obiet 39 sans obiet Sans obiet
40 non 40 retraité bénévole
41 Sans obiet 41 sans obiet Sans objet
42 non 42 retraité bénévole
43 non 43 retraité bénévole
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M non 4 cadre administratif salarié
45 oui 45 Inqénieur salarié
46 non 46 formatrice salarié
47 Sans obiet 47 sans obiet Sans obiet
48 non 48 enseionant salarié
49 non 49 sans réponse bénévole
50 non 50 retraité bénévole
51 Sans obiet 51 sans obiet Sans obiet
52 non 52 enseignant salarié
53 non 53 retraité bénévole
il 0ul il retraité bénévole
55 non 55 retraité bénévole
56 non 56 retraité bénévole

57 non 57 retraité bénévole
58 sans réponse 58 retraité bénévole
5Snon 59 ergothérapeute salarié
60 non 60 retraité bénévole
61 non 61 retraité bénévole
62 oul 62 retraité bénévole
63 non 63 sans réponse Sans obiet
æ oul 64 retraité bénévole
65 sans obiet 65 sans obiet Sans obiet
66 non 66 mère au foyer Sans obiet
67 oul 67 sans obiet Sans obiet
68 sans obiet 68 sans obiet Sans obiet
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Q1 Q1s Ql6 Q 1 7 Q l 8

N"

Depuis combien de
temps exercez-

vous votre activité
de médiateur?

Assurez-vous des
missions de

coordination et
d'encadrement de

médiateurs?

A quel type
d'institution se

rattache votre activité
de médiation? : justice N"

association
judiciaire

'l 3à5 oul non 1 non
2 6 non non 2 non
3 3à5 non non 3 oul
4 1à3 non non 4 non
5 1 non non 5 non
6 6 non non 6 oul
7 6 non non 7 non
I 1à3 oui non I non
I 6 0ul non I non

10 1à3 non non 10oul
11 1à3 non non '|'1 non
12 1à3 non non 12 non
13 6 0ul oul 13non
14 1à3 non non 1 4 non
15 6 oui non 15non
16 6 oul oul 1 6 non
17 1 non oui 1 7 non
18 6 oul non 18non
1 9 1à3 non non 1 9 non
20 1 non non 20 non
21 6 non oul 21 non
22 1à3 non non 22 non
23 1à3 non oui 23 non
24 3à5 non non 24 non
25 6 non non 25 non
26 3à5 0ul non 26 non
27 3à5 non non 27 non
28 1à3 non non 28 non
29 6 oul non 29 non
30 3à5 non non 30 non
31 1à3 non non 31 non
32 6 oul oul 32 non
33 3à5 non non 33 non
34 1 0ur non u non
35 1à3 non non 35 non
36 1à3 non non 36 non
37 sans réoonse non 0u1 37 non
38 1à3 sans réponse non 38 oul
39 1à3 non non 39 non
40 3à5 non non 40 non
41 1à3 oul non 41 non
42 3à5 non non 42 0u1
43 1à3 non non 43 non
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4 1 non oul 44 non
45 1à3 non non 45 non
46 6 0ul non 46 non
47 3à5 0ul non 47 non

48 1à3 non non 48 oul

49 sans réponse non non 49 non
50 6 non oul 50 oui
51 1à3 oul non 51oui
52 3à5 oul non 52 non
53 1à3 oul non 53 non
u 1à3 non non il non
55 3à5 non non 55 non
56 1à3 non non 56 non
57 3à5 non non 57 non
58 3à5 oul non 58 non
59 3à5 non non 59 non
60 1à3 oul non 60 non
61 1 non non 61 non
62 1à3 non non 62 non
63 1à3 non non 63 non
64 1 non non 64 non
65 sans obiet sans obiet sans obiet 65 sans obiet
66 1à3 non non 66 non
67 1à3 non non 67 non
68 olus de 5 oul oul 68 non
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Q1 Q 1 9 Q20 Q21 ol22

NO

association non
judiciaire Municipalité Autres

Quelle appellation utilisez
vous pourvous nommer?

1 oul oul coll. Terr. médiateur scôlaire
2 oul non non médiateur scolaire
3 non non non médiateur pénal

4 oul non non médiateur familial
q oul non non médiateur familial
6 oul non non médiateur oénal
7 non oul non médiateur familial

I non non libéral médiateur entreprise
o out non non médiateur familial

10non non non médiateur pénal

1 1 oui non non médiateur familial
'12oul non non médiateur familial

13non non non médiateur oénal
1 4 oul non non médiateur familial
15non non scolaire médiateur scolaire
16oul oul association médiateur social
17non non non médiateur pénal

18non non libéral médiateur entreprise
19non 0ul non médiateur oénal
20 non oul non médiateur social
21 non non non médiateur pénal

22 non non coll. Ten. médiateur familial
23 non non non médiateur familial

24 non non libéral médiateur familial

25 non non libéral médiateur entreprise
26 0ul oui non médiateur pénal

27 oul non non médiateur familial
28 non non Chambre de comm. médiateur entreprise
29 0ul non oul médiateur familial
30 0ul our non médiateur social
31 oul non non médiateur oolwalent
32 oul non non médiateur familial
33 ou1 non non médiateur familial
u non non libéral médiateur familial

35 oui non non médiateur familial

36 oui non non médiateur famillal
37 non non non médiateur pénal

38 oui non non médiateur pénal

39 our non non médiateur familial
40 oui non non médiateur pénal

41 ou1 non coll. Terr. médiateur social
42 non oui non médiateur pénal

43 ou1 non non médiateur social
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M non non non sans réponse

45 oul non oul médiateur entreprise

46 non non association médiateur entreprise

47 oul non non médiateur familial

48 non oui non médiateur oénal

49 oui non non sans réDonse

50 non non non médiateur pénal

51 non non non médiateur pénal

52 non oul non médiateur social

53 oul non non médiateur social

il oul non non médiateur social

55 oul oui non médiateur social

56 oul non non médiateur social

57 non oul non médiateur social

58 non our non médiateur social

59 non oul non médiateur social

60 oul non non médiateur social

61 oul non non médiateur social

62 oui non non médiateur social

63 oui non non médiateur social

64 oul non non médiateur social

65 sans obiet sans obiet sans obiet sans obiet

66 0ul non non médiateur social

67 0ul non non médiateur social

68 oul non non médiateur familial
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Q1 Q23 Q24 Q25 Q26

NO NO

Par quelles
institutions les
usagers de la

médiation sont-ils
orientés vers votre
service? Justice

Association
judiciaire

Association non
judiciaire NO Municipalité

1 1 non non oul 1 oul

2 2 non non oul 2 oul

3 3 non non non
4 4 oui non non 4 non
5 5 oui non non 5 non
6 6 0ul non oul 6 oul

7 7 oul non non 7 0ul

I I non non non I non
I o non cui non I non

10 10oul non non 10non
11 1 1 non non oul 11oui
12 12non non non 12 non
13 13oul 0ul non 13non
14 14oul non non 1 4 non
15 15non non non 15non
1 6 1 6 oul non 0ul 1 6 oul

17 17oul non non 17non
18 18non non non 18non
19 19oul non non 19oul

20 20 non non 0ul 20 oui
21 21 oul non non 21 non
22 22 non non non 22non
23 23 oul non non 23 non
24 24 non non oul 24 non
25 25 non non non 25 non
26 26 0ul 0ul oul 26 0ul

27 27 oui non non 27 non
28 28sans réponse sans réponse lsans réPonse 28 sans réponse
29 29 oul non oul 29 non
30 30 non non non 30 oui
31 31 non non 0ul 31oul

32 32 oul non non 32 non
33 33 oul non non 33 non
u u oul non non u oul

35 35 non non oul 35 non
36 36 non oul oul 36 non
37 37 oui non non 37 non
38 38 oul non 0ur 38 non
39 39 oui non non 39 non
40 40 oui non non 40 non
41 41 non non oui 41oul

42 42 oul non non 42 oui
43 43 0ul non non 43 oul
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44 M non oui non M non
45 45 non non oui 45 non
46 46 non non non 46 non
47 47 oui non non 47 ou1

48 48 oul non non 48 oul

49 49 sans réoonse sans réDonse sans reoonse 49 sans réponse
50 50 ou1 0ul non 50 non
51 51 oul non non 51 non
52 52 non non non 52 oui
53 53 oui non non 53 oui
il il non non oul 54 oui
55 55 non non oul 55 0ul

56 56 non non non 56 oul

57 57 non non non 57 oul

58 58 non non non 58 oul

59 59 non non non 59 non
60 60 non non oui 60 oui
61 61 non non ou1 61 oui
62 62 non non oul 62 non
63 63 non non oul 63 oul

64 æ non non non æ oul

65 65 sans obiet sans objet sans obiet 65 sans obiet
66 66 non non non 66 oul

67 67 non non oul 67 oui
68 68 0ul non non 68 non
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Q1 Q27 Q28 Q29 Q30

NO

Viennent
directement à
votre seryice Autres

Dans quel champ
d'intervention utilisez-
vous votre activité de

médiateur?
Pénale I
civile [l Nc

1 oul reseaux non sans obiet 1

z oul non non sans obiet 2
non non oul pénale 3

4 oul non non sans obiet 4
E oul médias non sans obiet 5
6 oul médias oul oénale 6

7 oul médias oui civile
I non réseaux non sans obiet I

I oui médias non sans obiet I

10non non oul pénale 10
11oul services sociaux non sans oblet 11
12oul non oui civile '|.2

13non non oul pénale 13
140ul non non civile 1 4

15non non non sans obiet 1 5

16oui non non sans obiet 1 6

17non non oul pénale 17
18non entreprise non sans obiet 1 8

19oul non oui oénale 19
20 oui réseaux non non 20
21 non non oul pénale 21
22 non services sociaux non sans obiet 22
23 non non non sans obiet 23
24oul non non sans obiet 24
25 oul entreprise non sans obiet 2r,
26 oui oolice non sans obiet 2Ê
27 oul non non sans obiet 27
28sans réponse sans réponse non non 28
29 non non oui civile 29
30 oul police non sans obiet 30
31 oui médias non sans obiet 31
32 our non oul civile 32
33 oul non oul civile 33
u oul non oul civile 34
35 oui non non sans obiet 35
36 oul non oul civile 36
37 non non oui pénale 37
38 oui avocats oul oénale 38
39 non non oul civile 3S
40 non non non pénale 4C
41 0ul non non sans obiet 41
42 non non oui oénale et civile 42
43 oul police non sans obiet 43
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44 non non sans réoonse sans reoonse 44

45 non entreprise non sans obiet 45
46 oul non non sans obiet 46
47 oul services sociaux oui civile 47

48 oul non oui oénale 48
49 sans réoonse sans réoonse sans réoonse sans réponse 49
50 non non oul oénale 5C
51 non non DUI oénale 51
52 oul police non non 52
53 oul médias non oui 53
il oul boutioue du droit non non il

55 0ut bailleurs non non 55
56 non oolice non non 56
57 oui bailleurs police non non 57
58 oul oui non non 58
59 non oui non non 59
60 oul oolice médias non civile 60
61 oul oolice médias non civile 61

62 oul baileurs trav. So non non 62
63 oul oolice non non 63
64 oul police non non u
65 sans objet sans obiet sans obiet sans obiet 65

66 non police non civile 66

67 ou! oolice non non 67
68 noul barreau oul civile 68
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Q1 Q31 Q32 Q33 Q34 Q35

N"
Quartiers dits

difficiles Famille Milieu scolaire Autres

Avez-vous reçu
une formation à la
médiation avant

d'exercer?

non non oui associatif 0ul

2 oui non non reliqion non
3 non non non non oui
4 non oul non non oui
5 non oul non non oul
6 non oui non non oui
7 non oui non non ou1
I non non non entreprise 0ul

I non ou1 non non 0ul

10non non non non oui
1 1 non oul non non oui
12non out non non oul
13non non non non sans réDonse
14non out non non oul
15non non oui non oul
1 6 oul non oul non oui
17non non non non out
18non non non entreprise non
19non non non non oul
20 oul non oul non non
21 non non non non oul
22 non oul non non oul
23 non non non non oul
24 oul oul non non oui
25 non non non entreprise 0ul

26 oul oul non entreprise oul
27 non oul non non 0ul

28 non non non entreprise 0ul

29 non oul oui non oul
30 0ur non non non non
31 non non non religion oul
32 non oul non non oul
33 non oul non non oul
u non oul non non oui
35 non oul 0u1 non oul
36 non 0ul non non oul
37 non non non non oui
38 non 0ur non non oul
3Snon oul non non oui
40 non non non non 0ul

41 oui oul non non 0ul

42 non non non non oul
43 oul non non non non

Page 360



Recueilde données des questions fermées
Annexe 2

44 sans réoonse sans réponsesans réponse sans réoonse oui
45 non oul non entreprise oui
46 non non non entreprise oul

47 non oul non non 0ul

48 non non non non non
49 sans réponse sans réponse sans réponse sans réDonseoul

50 non non non non non
51 non non non non oul

52 oui non non non oul

53 oui 0ur non 0ul oul

54 oul oui non oul oul

55 oui 0ul non oul oui
56 oul 0ul non oul oul

57 oul ou1 non administratif oui
58 oul oul non admininishatifoul

59 oul non non non oul

60 oui non oui non out
61oul oui non admininistratif0ul

62 oul oui non non oui
63 oul non non non non
64 oui non non non non
65 sans obiet sans obiet sans objet sans obiet oul

66 0ul non non non non
67 0ul oui non non 0ul

68 non our non non oul
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Q1 Q36 Q37 Q38 Q39

NO N"
Durée de la
formation

Si oui pensez
vous que

cette
formation a

faciliter votre
travail de

médiateur ?

Doit-on avoir
suiviune

formation pour
réaliser des
médiations?

Si oui de quelle
durée?

1 'l olus12 oul oui olus12
2 2 sans obiet sans réoonse non sans obiet
3 3 1à6 oul oul 1à6
4 4 1à6 oul out 6à12
5 5 olus12 out oul 6à12
6 6 olusl2 oul oul 1à6
7 7 olus12 oui 0ul olus12
I I olus12 0ul oui olus12
I 9 olus12 our oul olus12

10 10 1 oul oul 6à12
1 1 11olus12 oul oul olus12
12 12 olus12 oul oul plus12
13 13 sans reoonse sans réponse oul olus12
14 14ôà12 ou1 oui 6à12
15 15olusl2 oul oul sans reoonse
1 6 161à6 ou1 oui 1à6
17 17olus12 oul oul 6à12
18 18sans obiet sans obiet oul 1
19 19 1 oui oul 1

20 20 sans obiet Sans obiet non sans obiet
21 21 olus12 oul oui 6à12
22 22 olus12 oul oui sans réponse
23 23 plus12 DUI oul plus12
24 24 olus12 oui oul plusl2
25 25 1 0ul oul 1

26 26 6à12 oul oul 6à12
27 27 olus12 oul our olus12
28 28 1 oui oul 1

29 29 olusl2 oui oul olusl2
30 30 sans obiet sans obiet oui 1
31 31 olus12 oul oui olus12
32 32 àà12 oul oui olus12
33 33 rlus12 0u1 0ul olusl2
u u 1à6 oul oui 1à6
35 35 olus12 oul 0ul olusl2
36 36 olus12 oul oul olusl2
37 37 olusl2 oul oul 6à12
38 38 plus12 tul oul olus12
39 39 plus12 out oul olusl2
40 40 1à6 0ul oul 1à6
41 41 olusl2 oui oul plusl2

42 42 1 oul oul 1

43 43 sans objet sans obiet non sans obiet
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M 44 olus12 oul oui olus12
45 45 olus12 oul oui olus12
46 46 sans réponse oul non sans obiet
47 47 olus12 0ul oul sans réponse
48 48 1 0ul oul sans réponse
49 49 olus12 sans réponse oul olus12
50 50 sans obiet sans réponse oul 1à6
51 51 1 oui oul 1à6
52 52 1 oul oul 1à6

53 53 1 oul oul 1

il il 1à6 oul oul 1
55 55 1 oul 0ul 1

56 56 1à6 0ul our 1à6
57 57 1 oul oul ,l

58 58 1 oul oul 1
59 59 1 oui oul 1
60 60 1 0ul oul 1

61 61 1 ou1 oul 1

62 62 1à6 0ul oul 1à6
63 63 sans obiet sans obiet sans obiet sans obiet
64 64 sans obiet sans obiet non sans obiet
65 65 olus12 sans obiet 0ul olus12
66 66 sans obiet sans obiet out sans réponse
67 67 1 oui oul 1à6
68 68 olus12 oui oui olusl2
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Q1 Q40 Q41 @2

NO

Existe-t-il un métiet
qui se

rapprocherait de la
médiation? N" Si oui, lequel?

Selon vous, la
médiation est-elle

un métier ?

1 oui et non 1 sans réponse oui et non
2 oui 2 consultant oul
3 sans réponse 3 sans obiet oul
4 non 4 sans obiet our
5 oul 5 conseil en organisation oul
6 oul 6 néoociateur et écouteur oul
7 non 7 sans obiet oui
I non I sans objet oul
I non I sans obiet oui et non

10non 10 sans obiet oul
1 1 non 11 sans obiet oul
12sans réoonse 12sans obiet sans réponse
13non 13sans obiet oui
14oul 1 4 conciliateur non
15sans réponse 15sans obiet oul
1 6out 1 6 travailleur social non
17oul 17osvcholooue. AS. consult.iur. 0ul

18non 1 8sans obiet oul
19oui et non 1 9 avocat sans réponse
20 sans réoonse 20 sans obiet non
2'l oul 21 médecin oul
22 non 22 sans obiet oul
23 oui 23 conciliateur oul
24 (ru1 24 osvcholooue et architecte oui
25 oul 25 coach oul
26 oul 26 conciliateur non
27 non 27 sans obiet oul
28 sans réponse 28 sans obiet oui et non
29 0ut 29 avocat medecin trav.soc. oul
30 oul 30 le curé oui
31 non 31 sans obiet oui
32 sans réoonse 32 sans obiet 0ul

33 oul 33 conseiller conjugal 0ul

u non u sans obiet oui et non
35 oul 35 travailleur social oul
36 sans réponse 36 sans obiet oul
37 oul 37 exoert oul
38 sans réponse 38 sans obiet oul
39 non 39 sans obiet oul
40 sans réponse 40 sans obiet non
41 non 41 sans obiet 0ul

42 sans réponse 42 sans obiet non
43 0ul 43 osvcholoque et éducateur non
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44 oui 44 osvcho-socioloque oul

45 oul 45 metier des relations humaines oul
46 non 46 sans obiet non
47 non 47 sans obiet non
48 oul 48 socioloque oul
49 sans réponse 49 sans obiet 0ul

50 oui 50 professions judiciaires non
51 (ru1 51 ilotier. avocat,curé, maire oul
52 oul 52 conciliateur oui
53 oul 53 conciliateur oui et non
u non 54 sans obiet oui et non
55 non 55 sans obiet 0ul

56 oui 56 orêtre et trav.so ou1

57 non 57 sans obiet non
58 non 58 sans obiet non
59 non 59 sans objet non
60 our 60 conciliation sans réponse
61 sans réponse 61 sans réponse sans réponse
62 oui 62 sans réponse oui
63 oul 63 conciliateur oul
64 oul g conseiller conjugal oui et non
65 sans réponse 65 sans obiet non
66 oul 66 psvchologue oui et non
67 oui 67 oersonnes de bonne volonté oui et non
68 0ul 68 osvcholoque et avocat oul
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Q1 Q43

N"

D'autres
professionnels

que les
médiateurc
peuvent-ils

prétendre réaliset
des médiations

1 0ul
2 oul
3 oui
4 non
5 oul
6 oul
7 non
I oui
I non

10oui et non
11non
12sans réoonse
13oul
14oui
15 cul
16 oui et non
1 7 oul
18oul
19oul
20 oui
21oui
22 non
23 oul
24 non
25 oul
26 non
27 non
28 oui
29 our
30 0ul
31 oui et non
32 non
33 non
u oui et non
35 oui
36 non
37 0ul
38 oui et non
39 non
40 0ul
41oul
42 oul
43 our
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4 oul
45 oul
46 oul
47 oui et non
48 oul
49 non
50 oui
51 oul
52 oul
53 oul
il non
55 non
56 oui
57 oul
58 oul
59 non
60 sans réponse
61 sans réponse
62 oul
63 oul
64 oul
65 non
66 sans réponse
67 oui
68 non

Page 367



ANNEXE 3

Données quantitatives complémentaires

Pour ne pas surcharger noke propos, nous soumettons ici les principaux résultats
qui ne sont pas directement présentés dans notre enquête. Deux parties sont à distinguer. La
première conceme les données (tri à plat) les plus capitales concernant I'ensernble des
médiateurs interrogés et qui ne figurent pas dans notre thèse. Dans la seconde partie, nous
exposons les résultats d'un fii croisé à partir des variables QlO (bénévoles) et Q5 (salariés)
repertoriés dans le questionnaire. Ce travail vient ainsi compléter le tri croisé (médiateurs
familiaux, pénaux et sociaux) que nous avons réalisé dans nofre enquête. Le lecteur dewa
donc se reporter au questionnaire pour apprécier le contenu des questions. Par exemple Q5
correspond aux médiateurs qui ont repondu qu'ils étaient salariés de la médiation et Q5/Q4
concerne le nombre de femmes et d'hommes qui sont salariés. En raison de la simplicité de
la lecture nous n'avons pas cru nécessaire d'ajouter un commentaire à chaque tableau pour
ne pas être redondant. Iæs élânents essentiels sont intégrés dans notre analyse ainsi que le
traitement des questions ouvertes qui a lui aussi déjà fait I'objet d'un travail de recension
(analyse de contenu).

1) Données quantitatives sur I'ensernble de la population intelroeée

Q4
Fernmes 40 58.8%
Hommes 28 41.2%
Total 68 100%

Salariés
o5
Non 43 63%
Oui 24 35.5%
Staeiaire I r.5%
Total 68 r00%

Statut contractuel du salarié
Q6
CDD I r.5%
CDI 8 ll,8yo
Independant 6 g,gyo

Sans réoonse 3 4,40/o

Sans obiet 6enévole) 43 63,zyo
Staeiaire I l,syo
Vacataire 6 7,4yo
Total 68 100%
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d'exercice de la médiation
l 5

Moins de I an

Plus de 5 ans

Sans objet
staeiaire

Sans réponse

Total

d'institution à laquelle se :attache

o17. Ol8. Ql9, Q20
Non Oui Sans obiet Total

ol7 57 l0 I 68

o18 59 8 1 68

019 28 39 I 68

Q20 53 t4 I 68

Total t97 7 l 4 272

le médiateur

Formation à la médiation avant exercice

Durée de formation avant exercice de la médiation

035
Non l0 t4.7%

Oui 57 83.8%
Sans réponse I r.5%
Total 68 r00%

Q36

Moins d 'un mois 16 23,50Â

1à6mois
8 ll,8oÂ

6 à  12  mois
3 4,4yo

Plus  de  l2  mo is 30 44,lyo

Sans obiet
9 13,2oÂ

Sans réponse
2 2,9yo

Total
68 100%
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038
Non 5 7.4
Oui 62 9l,2yo

Sans obiet I 1,50Â

68 to0%

Necessité de suiwe ou non une formation avant exercice de la médiation

le temps de formation avant exercice de la médiationsur avant exerclce

039

Moins d 'un mois T4 20,60Â

I  à6mo is il 16.2%

6 à  12  mois 8 l l , \Yo

Plus  de  l2  mo is 240 35,3Yo

Sans obiet 6 8 ,8%

Sans réponse ) 7.4%

Tota l 68 r00%

Opinions sur I 'existence ou non de métiers qui se rapprochent de la
médiat ion

040

Non 2 l 30.9%

Oui 32 47. t%

Oui et non 2 2.9%

Sans réponse t3 19. t%

Total 68 t00%

La médiation est un métier

o42
Non t4 20.5%

Oui 4 l 60%

Oui et non 9 t3  s%

Sans réponse 4 6%

Total 68 r00%
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T.es autres nrofessionnels peuvent prétendre faire de la

o43
Non l8 26%

Oui 40 59%

Oui et non 6 9%

Sans réponse 4 6%

Total 68 r00%

médiation

Données comparatives entre médiateurs bénévoles et médiateurs salariésentre medrateurs
010/o4
Fernmes 24 55.8%
Hommes l9 M.2%
Total 43 r00%

Q5/Q4
Femmes 15 62,50Â
Hommes 9 37.5%
Total 24 100%

o5/o6
Aufre I 4-2%
CDD I 4,20Â

CDI 8 33.3%
hdependants 6 25%
Sans Obiet 3 12.5%
Vacataires 5 20.8%
Total 24 t00%

Q5/Q7
Non l 4 5g,3yo
Oui l0 41.7%
Total 24 t00%

a$&42
Non l l 25,6yo
Oui 2 l 48,8oÂ

Oui et Non 7 16,30/o

Sans réoonse 4 9.3%
Total 43 r00%
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oslo42
Non 3 125%
Oui t9 79_2%
Oui et Non 2 8.3%
Sans réponse 0 0%
Total 24 100%

[Ql0/Q42,Q5/Q42] Comparat ivement at  79,2oÂ de salar iés qui  pensent que
la médiat ion est  un mét ier ,  moins de la moit ié des bénévoles partage cette
opinion.

Les métiers des bénévoles (actifs et inactifs

ol0/o l3
Avocat I 2 , 3 o / o

Cadre administratif I 2 , 3 0 Â

Conseil lère en bilan
de comoétence

I 2 ,30Â

Coordinatrice I 2.3%

Enseignant 2 4.7%

Ergothérapeute t 2.3%

Formatrice 2 4,7yo

Insénieur I 2 , 30Â

Mère au Foyer I 2.3%

Retraité 18 41.9%

Sans obiet 8 r8.6%

Sans réponse 2 4.7%

Socioloeue I 2.3%

Travai l leur social 3 7%

Total 43 t00%
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Salar iés pour lesquels la médiat ion n 'est  pas leur pr incipale act iv i té
salar iée.

os/o8
Avocat I 4 .2%

Consultant formateur I 4,zyo

Enseisnant I 4.2%

Juriste I 4 .2%

Psvcholoeue 3 12.s%

Responsable
associat i f

1 4,2o/o

Retraité I 4,zyo

Sans obiet 9 37,5yo

Théraoeute 3 12"5o/o

Travai l leur social 3 12 .5%

Tota l 24 r00%

Les 37,syo (sans objet) représentent au contraire les salariés dont la
médiation est leur principale activité rémunérée.

Temos d'exercice de la médiat is exercrce am a on

o10/o l5
Moins de 1 an 5 l l ,6yo

I  à3 l9 44,20/o

3à5 10 23.3o/o

Plus de 5 ans 6 t4%

Sans obiet I 2 .3%

Sans réponse 2 4.7%

Total 43 t00%

IQ10/Q15, Q5\Ql0]  Comparat ivement aux médiateurs salar iés,  peu de
bénévoles exercent leur activité depuis plus de 5 ans.
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os/ol5
Moins de I an I 4,20Â

l à3 9 37,syo

3à5 5 20,80Â

Plus de 5 ans 9 37.s%

Sans obiet 0 0%

Sans réponse 0 0%

Total 24 r00%

Champs d'intervention des médiateurs bénévoles

Cha d'intervention des médiateurs salariés

or0/o22
Médiateur en
entreprise

3 7%

Médiateur famil ial 7 16-3%

Médiateur pénal l 0 23,3yo

Médiateur
polyvalent

I 2,3oÂ

Médiateur scolaire I 23%

Médiateur social l8 4r.9%

Sans obiet I 2 .3%

Sans réponse 2 4,7yo

Tota l 43 100%

mPS II

Q5/Q22

Médiateur en
entreprise

3 12,syo

Médiateur familial t2 50o/o

Médiateur oénal 5 20.8%

Médiateur scolaire 2 8.3%

Médiateur social 2 8,30/o

Sans obiet 0 0%

Sans réponse 0 0%

Total 24 100%
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tQ5\Q221 Un médiateur salarié sur deux est médiateur familial.

Formation avant exercice de la médiation

Durée de formation avant exercice de la médiation

o10/o35

Oui 8 18,60Â

Non 35 8r.4%

Sans réponse 0 0%

Total 43 r00%

o5/o35

Oui 2 8.3%

Non 2 l 87.5%

Sans réponse I 4 .2%

Total 24 r00%

ol0/o36

Moins d 'un mois l 4 32.6%

I  à6mois 7 163%

6 à  12  mo is I 2,30Â

Plus  de  l2  mo is l3 30,zyo

Sans ob ie t 7 t6.3%

Sans réponse I 23%

Tota l 43 r00%

os/o36
Moins d 'un mois 2 8,3yo

I  à6mois I 4,2yo

6 à  12  mois 2 8.3%

Plus  de  l2  mo is l6 66,7Yo

Sans obiet 2 8,30/o

Sans réponse I 4 .2%

Total 24 I  00%
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tQ l0 /Q35,  Q5/Q35 e t  Q l0 /Q36,  Q5/Q361 Les  taux  sont  sens ib lement
proches entre les médiateurs salar iés et  les médiateurs bénévoles.  C'est
surtout le temps de formation (aux deux extrémités, moins d'un mois et
plus de l2 mois) avant exercice des fonct ions de médiateur qui  d ist ingue
ces deux populat ions.

ice de la médiat iinions sur le temps de formation avant exercice de la médtatron

o10/o39

Moins d 'un mois t2 27,9Yo

là6mois 9 20.9%

6 à 12  mois 5 l l ,60Â

Plus  de  l2  mo is 10 23,3yo

Sans obiet 5 l l ,6yo

Sans réponse 2 4.7%

Tota l 43 100%

o5/o3e
Moins d 'un mois 2 8.3Vo

l à6mo is 2 8,3yo

6 à 12  mois 2 8,3yo

Plus  de  12  mois t4 58,3yo

Sans obiet I 4.zyo

Sans réoonse 3 t2 .5%

Tota l 24 t00%

[Ql0/Q39, Q5/Q39] En comparaison avec les médiateurs bénévoles,  les
médiateurs salariés ont plutôt tendance à considérer que la formation avant
exercice de la médiat ion doi t  être plus longue.

Opinions sur I 'existence ou non de métiers qui se rapprochent de la
médiat ion.

o 10/040

Non 10 233%

Oui 24 ss.8%

Oui et non I 23%

Sans réoonse 8 18,60/0

Total 43 r00%
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o5/Q40

Non l 1 45,80Â

Oui 7 29.2%

Oui et non I 4 .2%

Sans réponse 5 20.80Â

Total 24 r00%

te l0/e40, Q5/Q401 Les bénévoles sont plus encl ins à penser qu' i l  existe

d'autres métiers qui se rapprochent de la médiation.

Opinions sur la médiation comme métierLrP rrrr u rrs

QrOlQ42

Non t1 25.5%

Oui 2 l 49%

Oui et non 7 t6%

Sans réponse 4 6%

Total 43 r00%

oslQ42
Non 3 t2.5%

Oui t9 79%

Oui et non 2 8.s%

Total 24 t00%

te10/Q42, Q5lQ42l Les médiateurs salar iés considèrent beaucoup plus que

les bénévoles que la médiat ion est  un mét ier .

faire de la médiatiLes autres orofessionnels peuvent prétendre arre de la medlatron

ol0 /043

Non 6 r4%

Oui 29 67.s%

Oui et non 4 9.25%

Sans réponse 4 9.2s%

Total 43 r00%
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os/o43
Non t2 50%

Oui 10 4r.5%

Oui et non 2 8.s%

Total 24 r00%

[Ql0/Q43, Q5/Q43] On retrouve les mêmes tendances que précédemment
puisque ce sont les salar iés de la médiat ion qui  ont  tendance à considérer
que les autres professionnels ne peuvent pas faire de médiation. Nous ne
sommes pas surpris de ces résultats dans la mesure où ces salariés sont
majoritairement composés de médiateurs familiaux (50%) qui, comme nous
I 'avons relevé par ai l leurs,  partagent cet te opinion.
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ANNEXE 4

Extraits relatifs au traitement des questions ouvertes du questionnaire

ableau des relatives à I'

Question : D'autres professionnels que les médiatews peuvent-ils prétendre réaliser des médiations ? oui []
non fl Quelle que soit vote dire pourquoi ?
Personnes citées pouvant prétendre réaliser des médiations (sans conditions
Les professionnels

Consultants
Chercheurs
Psychologues (3)
Sociologues
Juristes (4)
Avocats (3)
Travailleurs sociaux (2)
Policiers
Gendarrnes (2)
Maires
Directeurs d'école
Instituteurs
Tous les individus

< N'inporte quel individu capable de calmer la tension et d'amorcer un dialogue >. S19
<< Au sens large, tout le monde peut servir d'intermédiaire, avec quelquefois des résultats
hasardeux, quelquefois réussis >. S24
<<Parce que tout le monde fait de la médiation au quotidien et à son niveau >.S51
< Tous ceux qui s'intéressent au règlement des conllits >. 567
< Tout responsable des relations humaines, dans le chanry de la société, de la famille, de
I'entreprise à vocation à conduire une action de médiation >. 53
(pour peu que dans leru profession ils aient de I'ouverture vers les autres et un esprit
d'irpartialité >. 562
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D'auhes réaliser des médiations sous certaines conditions
Nécessité d'une distinction entre les differentes
activités exercées.

<< Oui , à condition qu'ils distinguent leur activité de
médiation de leur aute activité >. 35
< Oui si ils apprerment à ête médiateur et à ne pas
mélanger les choses. L'experfise dans un domaine peut
aider ou gêner le médiateur >. S8
<< Oui, sans mélanger les casquettes. Dans ce cas le
<professionnel>> est uniquement médiateur. Il s'agit
alors de deux métiers exercés par la même penionne )>.
sl0
<< Oui, ce qui paraît essentiel c'est que les
professionnels se présentent clairement et annoncent
toujours sous quelle casquette ils agissent (s'ils en ont
plusiews) >. 53l
( Oui, à condition de faire abstraction des habitudes
liées à leur profession qui risque d'entaver écoute et
neutralité par des éclairages, soit uniquement
psychologiques, soit trniquement juridiques de
situations très conplexes >. S44
<< Oui, chacun peut êûe médiatew s'il sait écouter et
respecter I'aute dans sa dignité mais il est nécessaire
de quitter dans certains cas sa ( casquette ))
professionnelle afin de sortir de la relation binaire qui
souvent régit certains de nos métiers >. S45
<< Oui, s'ils sont bien identifiés contme renplissant une
fonction de médiation, elle même bien identifiée >>. 546
<< Oui et non cela depend des capacités de chacun. Mais
attention au( confirsions ! Actuellement chacun
enploie le mot médiation, chacun à sa façon, mais il y
a des differences >. S47

S68Nécessité d'ête mieux formés.

Oui, mais leurs connaissances sont trop souvent
parcellaires. S20
Oui, s'ils ont acquis une forrnation à cette pratique. S32
Oui et non quiconque est formé est compétent- quel
que soit son métier- peut réaliser des médiations Etre
médiateur est accessible à un travailleur social, un
juriste, un psychologue, autant et pas plus qu'à un autre
métier. S34
Oui et non: Oui à condition d'avoir été formé à la
médiation. Non, s'il s'agit d'une pratique ( sauvage >.
s38
Oui s'ils ont eu une réelle formation. S4l

Au n iveau du posi t ionnement du médiateur .

<< Oui ,  ceux qui  se rapprochent  de la
médiat ion,  mais at tent ion à I ' indépendance
e t  à  l a  neu t ra l i t é  )S17 .
< Oui chacun peut avoir plusieurs casqueffes. Mais il
faut que celle-ci soit visible pour les parties au niveau
de I'independance et de la neutâlité ) S 37.
< Oui chaque fois qu'ils agissent en tiers et laissent les
autes dégager leur solution >. S29

< Oui, s'ils possèdent les qualités requises et se
mettent en situation de médiation. Mais pas de
pratiques occasionnelles >. S30
< Oui, s'ils ont des qualités et une âme de médiateur >.
s43
<< Oui, ête animé de ne pas viwe dans le conllit >. S48
<< A condition de ne pas êûe impliqué et d'avoir un
minimum de formation >> S57
Nécessité de définir les objectifs et les limites.

g_Oui à condition que les objectifs et les limites soient
définis hès clairement >>. Sl5
Nécessité expérientielle

( Oui , s'ils ont été en contact avec les situations de
litiges et ont conpris I'intérêt d'une solution
négociée >. S23
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D'auûes les médiatews ne Deuvent pas réaliser des médiations
Risque de confusion

Pour le professionnel :
< Non, la médiation est autre chose que le tavail d'un avocat >r. 54
< Noq ils doivent cultiver leurs deux professions (ou métiers) d'expert et de médiateur. et savoir clairement
changer de < casquette > vis à vis du client le moment venu. Sinon ils exercent leur métier de base avec un esprit
de médiatioo>. S49
< Non, les professionnels confondent souvent rnediation avec aide >. 59

Pour les usagers :
<<Noq risque de confirsion pour les usagers >>. S33

En raison de sa spécificité

< Noq c'est une fonction spécifique en rnatière familiale >>.522
< Non, corpte tenu de la spécificité de ce chanp d'intervention >. 536
<< Car pour mener une médiation, il faut beaucoup de terrps > S57
divers
<< Non parce que c'est un métier >. Sl I
< Non' certains peuvent être amenés à faire des < actes de médiations >, non pas le processus du début à la fin. >
s27
<< Il est anormal que des vigiles, des agents de sécurité, des assistantes sociales s'appellent médiateurs >>

381



Selon vous. la médiation est-elleun metrer
Powquoi la
médiation est un
métier ?

La médiation est un
métier mais...

Pourquoi la médiation
n'est pas un métier ?

Pourquoi la médiation
dewait être un
métier ?

Les
caractéristiques d
ce métier.

l- Elle inplique un
I savoir faire, une

lcompétence, un

lparftit sérieux dans
I I'exécution
| - Elle nécessite
I I'utilisation d'outils

I spécifiques (outils,

I fonctions
I spécifiques,
formation spécifique,
elle possède un
charrp spécifique,
aptitudes
spécifiques)(6)
- Elle nécessite de
nrais professionnels
- Elle nécessite un
savoir faire et une
expérience (3)
- Elle nécessite des
outils et des qualités
personnelles (3)
- Les besoins sociaux
dans des domaines de
plus en plus variés
sont irrportants
- Elle nécessite une
formation
permanente
- Elle nécessite de la
technicité et du
perfectionnement
- Elle nécessite une
qualification précise
- Car il faut s'investir
et ête disponible
pour écouter
- Car la médiation
obéit à un cadre.
déontologique et à
des techniques.
- La médiation
demande un tavail
sur soi-même et il ne
faut donc pas en faire
des enplois jermes.

- Ce n'est pas une
profession à tenps
plein
- Quand le
médiateur a un autre
nÉtier, il doit
distinguer ses deux
fonctions
- Le médiateur doit
exercer ses fonctions
en même tenps
qu'un aute métier
pour ne pas se
couper de la réalité.
- Elle nécessite une
courte formation"
mais elle s'appuie
sur I'expérience de la
pratique. En fait
c'est un art.
- Il faut cesser de
galvauder la
médiation par le
bénévolat
- Oui, la médiation
est une tecbnique
dans le métier, non
car elle ne se réduit
pas à cette technique
- Oui, mais il faut
que les
rémunérations ne
proviennent pas
seulement des
médiés.
- Mais attention aruc
risques
d'interferences avec
les métiers existants.
Il peut l'être si on
sait orienter son
activité.
Tout depend de son
charrp d'application
(problerne de
voisinage ou litige
grave).
Mais attention aux
métiers à la mode
qui ne respectent pas
les principes de
médiation.

- Car il est impossible
d'ête médiateur à
tenps plein
- Car il est difficile de
Eaglner sa vie en
faisant de la
médiation
- Les besoins sociaux
auxquels repond la
médiation peuvent
disparaître dans notre
société.
- I1 existent des
professionnels
existant (AS, ES...)
qui investissent et ont
la possibilité
d'investir la
médiation
- C'est une fonction
mais pas un métier à
ternps partiel (2)
- Car s'il y avait une
culhrre de la
médiation chacun
pourrait réaliser des
médiations.
- C'est un apostolat
(activité où I'on se
consacre de façon
désinteressée).
- C'est un état
d'esprit
- C'est d'abord ur
processus éducatif.
- Pour rnener à bien
une médiation il faut
beaucoup de tenps.

- Elle dewait le
devenir conrne en
Allemagne
- Elle pounait le
devenir (sans
conmrentaire)
- il faut qu'elle
devienne un métier
pour être recormue
officiellement
- n faut qu'elle
devienne un métier car
le cumul de deux
professions est usant
(il faut pouvoir en
viwe)

- C'est wr état
d'esprit plutôt
qu'un ensemble
de techniques
- Elle ( la
médiation) doit
ête pratiquée
avec d'autes
médiateurs
- Elle demande
un travail sur soi-
même et
I'acquisition de
méthodes
- Elle permet de
sortir les gens de
l'assistanat
- La médiation
doit posséder un
savoir faire et un
savoir être
- Elle demande
une volonté de ne
pas viwe dans le
conllit.
Elle permet la
distance ente
médiant et le
médiateur.
Elle demande de
réelles qualités et
des
connaissances €fl
rapport avec les
relations
humaines.
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selon vous , les principales qualités doit oosséder le médiateu

A) Valeurs morales
(par rapport au
regisfre humain)

B) Positionnement
du médiateur

D) Compétences
relevant du registre
technique

E) Caractérisation du
médiateur à partir de
ses taits de
personnalité

F) Implication du
médiatew dans
son travail

Authenticité (2)
Honnêteté (4)
Ouverture de cæur
(5)
Respect de I'aute (6)
Sens de l'équité(4)
Sens de la
responsabilité(4)
Sensibilité (2)
Avoir la vocation (2)
Confiance
inconditionnelle au
potentiel humain (2)
Tolérance (4)
Airner les gens
Ouverfirre aux autres
modestie

Ecoute et attention
(47)
Enpathie (17)
Neuûalité (16)
Position de retait
(3)
Irrpartialité (8)
Distance (6)
Pnrdence (2)
Objectivité (3)
Pondération (4)
Patience (17)
Diplomatie (3)
Curiosité saine
Independance (2)
Clarté de son
positionnement
Discrétion,
confidentialité (3)
Respect rigoureux
du secret
professionnel
Ne pas juger
Confidentialité (2)

Capacité
d'expression, esprit
de syr.thèse, art de la
reformulation (17)

Qualité de mémoire
(2)
Rigueur (4)
Sens de I'organisation
(2)
Méthode d'approche
institutionnelle (2)
Logique (2)
Aptitude à travailler
en équipe (3)
Bonne formatioq
acceptation d'une
supervision,
connaissance de la loi
Travail sur les
émotions, sur les
affects
Capacité d'analyse
Rigueur dans le suivi
des dossiers

Créatif, ùnaginatif ( I a)
Equilibre personnel (7)
Se sentir à I'aise pour
mette les autes à
I'aise
Hurnilité (7)
Humour (6)
Cuiosité (3)
Autorité (4)
Synpathie (2)
Convivialité (4)
Optimisme (2)
Sérénité
Calme
Ete au clair avec ce
qui nous motive
Autres
Crédibilité
Conpréhension des
contexte et des modes
de fonctionnenænt des
groupes et des
peftionnes dans leurs
inter-relations
Savoir convaincre

Motivation (4)
Prise de risque (2)
Pugnacité,
Opiniâteté,
Ténacité (3)
Présence,
Disponibilité ( 8)
Enthousiasme (2)
Diplomatie
Humour
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médiateur doit  s ' réal iser des médiat ions ?
Quel les sont,  selon vous, les valeurs les plus importantes sur lesquel les le

ateur  co appu

A) Valeurs morales B) Valeurs
citoyennes

C) Positionnement du
médiateur et
corrpétence
technioue

D) Décentration par
rapport à ses propres
valeurs

E) Divers
(inclassable)

Tolérance (8)
Sincérité (2)
Honnêteté
intellectuelle (2)
Equité 8)
Le respect (8)
L'amour
L'estime de I'aute
Respect de la dipité
de I'aufre (2)
Respect de I'humain
(2)
Respect de I'altérité
Respect de I'aute (2)
Justice (2)
Sens humain (2)
Désir de pacification
Intérêt de I'enfant
Sens
Authenticité
Ouverûue
Intégrité (2)
Ethique et ccur
Croire en I'hornne
La non-yiolence
Solidarité
Présence humaine

Citoyenneté (2)
Sens de la
responsabilité à
l'égard de la
société
Suppléer I'action
des pouvoirs
publics
Faire évoluer la
cité et les
corportements
Sens de la
citoyenneté
Valeurs de la
Republique
Déclaration des
droits de I'homme
Egalité devant la
loi et sanction s'il
y a lieu
Droits de I'horrmrc
Respect de la loi

Neutalité (9)
Independance (3)
Ecoute (10)
Reformulation (2)
Se sentir à I'aise pour
mette les autes à
I'aise
Epanouissement
personnel
Bienveillance (2)
Empathie (5)
Le non-jugement (3)
La confidentialité (8)
L'irrpartialité 5)
Accueillant
Solide
Créatif (2)
Bon sens, moderation
Curiosité de l'autre
Secret professionnel
Ouverture d'esprit
Déontologie
Corrpréhension
Croire en la vertu de
la communication
Savoir convaincre les
parties
Adaptation
Discernement (2)

Les valeurs exprimées
par les médiés
Acceptation de la
Éalité
Absence de jugement
de valeur
Reconnaissance de
I'autre
Ete capable et faire
abstraction de ses
sentiments
Se mettre dans la peau
de l'autre

Liberté statutaire
Goût des relations
humaines
Acceptation des
parties à entrer
dans les processus
de médiation
Commrmication
positive
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Avez-vous reçu une
que cette formation

formation à la médiat ion avant d'exercer ?
a faci l i té votre travai l  de médiateurs ? oui [ ]

s l  ou l ,  pensez -vous
non  [ ]  Pou rquo i  ?

A)
Connaissances
juridiques

B) Inportance de
la pratique

C) Renconhe
avec d'autes
médiateurs

D) Connaissance des
techniques d'enfretien
et des processusr
cornnunicationnels

E) Travail sur soi F) Divers

- Remise dans
le coup en
droit et
psychologie
- Connaiss.
juridiques,
techniques et
psycho. (3).
- Formation
en droit civil
et pénal
pemrettant de
mieux faire
face aw(
problèmes que
rencontrent
les familles.
- Notions de
droit (2)

- Stages
d'observation de
la pratique des
autes médiateurs
- La formation
pratique permet
I'expérimentation
- L'entraînement
par la suite reste
tès inportant
- Ma fonnation
s'est surtout faite
en observant des
médiations
pénales
- Réunions
d'analyse de la
pratique
- Analyse de la
pratique
indispensable
- Dans la mesure
où avant
d'exercer il vaut
mieux avoir pris
connaissance des
quelques règles de
base, fruit de
I'expérience des
médiateurs
- Formation
indispensable sur
le plan pratique

- Constihrtion
de réseaux
- Renconte
des médiateurs
en exercice
- Echanges
constants avec
d'autes
médiateurs de
I'association
- Travail en
équipe dans la
conduite
d'entretien
- Les joumées
de formation et
les échanges
ente
médiateurs
sont utiles

- La formation m'a
appris les techniques
de communication
- Négociatior4 gestion
des conflits,
techniques d'enfretien
(3)
- Communication (2)
- Ecoute (5), jeux de
rôle (2)
- Maîkise des
mécanismes
d'entetien
- Sens de l'écoute (2)
- Connaissance des
règles de médiation
techniques d'écoute
(3)
Faire une synthèse

- Le ûavail sw soi
est indispensable
- La médiation ne
se limite pas à des
techniques
d'entretien
- Distanciation
- Savoir être
- Neutralité
- Travail sur soi-
même (2)
- Prise de recul
- Prise de
conscience des
processus de mise
en situation

- Montage de
dossiers
- Je n'ai rien
appris, mon
regard s'est
transformé
- O n n e

s'invente pas
médiateur
- Question
d'habitude
personnelle et
occasiormelle
ment

La
formation
n'est pas
indispensable
mais
souhaitable
Comment.
trop généraux
- L a

formation a
facilité mon
travail par la
définition du
cadre des
interventions
et des
méthodes à
utiliser

Acquisitions
de connaissan
ces
-La formation
donne un
cadre
d'interven-
tion et
spécifre les
limites
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Doit-on avoir suivi une formation pour réaliser des médiations ? oui [] non []
sort votre reponse. pouvez-vo m dire

A) Qualités
innées (très
minoritaire)

B) Acquis variable en
fonction des ses
orédisoositions

C) Formation indispensable car nécessité de se former quelles que
soient ses facultés personnelles ou professionnelles antérieures

(S43) On n'est
pas médiateur,
on naît
médiateur.
Même formé, il
rnanquera
toujours quelque
chose.

(S28) Aucune
durée de
formation ne
corrigera
I'absence de
formation.

La formation doit ête
variable eu égard
- au charrp
d'intervention (Sl0 et
s26)
- à I'expérience acquise
dans la vie courante
(s28)
- au cursus antérieur
à la maturité de la
personne
La forrnation doit ête

suivant
I'expérience de la vie
courante et si I'on est
prédisposé à régler les
conflits (S28)

- n faut valoriser la
formation pennanente et la
pratique (S33)
- Les fonctions de médiateur
ne s'irnprovisent pas
- (S28) Même avec
d'éventuels talents natruels,
nécessité de prendre
connaissance de données
psychologiques
- (S3, S4, 35) On ne
s'inprovise pas médiateur,
cela demande du recul, des
techniques, un havail sur
soi.
- (316) On ne s'invente pas
médiateur
(56, Sl2) Les
métamorphoses ne se
réalisent pas en quelques
semaines
(Sl5) Elle (forrnation) n'est
jamais terminée.

- (Sl7) I-a tolérance, l'écoute
active ne me semblent pas si
naturelles.
- (s25, 527,529, S55, 366) Elle
permet de se distancier, d'intégrer
des connaissances psychologiques
et en droit..., la connaissance des
processus psychologiques, d'affiner
des techniques, de prendre du recul,
de se connaître soi-même, de
solidifier ses connaissances
pratiques, d'acquérir des techniques
pour mieux accqrter les valeurs
d'autui, favoriser la mahration des
acquis.
- Pour définir le cadre de la
méthode
- Pour aider à la réflexion
- Nécessité de faire des jeux de rôle
(s52)
Autes (S22) Condition nécessaire
rnais insuffisante, charte
européenne de formation à la
médiation familiale énonce des
critères satisfaisants.
Il est inportant de connaîte les
règles (S53) (562).
Pour répondre à la diversité des cas
(s56)
Pour apprendre à connaître ses
limites (S57) (S58)

386



sort  votre uvez  vous  d i re ur o l

Non,  i l  n 'ex is te  pas
de métier qui  se
rapproche de la
médiat ion.

Oui,  i l  existe un métier qui  se
rapproche de la médiat ion.

Oui et non, il existe
un métier qui se
rapproche de la
médiation.

C'est un métier nouveau qui
se suffit à lui même(S7).
- Parce queje ne crois pas que
la médiation soit un métier
(sl3).
- Le rôle du conciliateur est
plus judiciarisé et ses activités
se déroulent uniquement dans
les tibunaux(Sl4).
- Les assistantes sociales
pratiquent la médiation dans le
cadre de leur fonction, mais
elles n'ont plus le terrps, d'où
la floraison massive des
médiateurs(S16).
- C'est une nouvelle fonction à
part entière émergeant d'une
société de plus en plus
corrplexe où I'inculhue et
l'échec scolaire produisent de
plus en plus d'exclus (Sl8).
- Aucun métier ne rend
quelqu'un médiateur même si
beaucoup de métiers mettent
les individus en situation de
médiation(S34).

- Non la médiation ne peut pas
êfe un ersatz de consultant ,
de havailleurs sociarx ou de
juge. Il faut lui reconnaîte une
spécificité rmique (546).

- Car il ne faut pas les
confondre à des métiers de
service contentieux (S54)

Les métiers
s'appuient pas sur les actes
volontaires des parties (S55)

- C'est d'abord une attitude
intérier.ue

- A I'instar du consultant qui à un rôle d'animatew de
la confrontation. (S2)
- La médiation peut se rapprocher de I'arbitage ou de
la conciliation par certains aspects mais c'est une
tecbnique et un processus spécifiques (S4)
- Comme le conseil en organisatioru car il s'agit de
touver des solutions positives (S5).
- Conrne le négociateur car la médiateru est un
négociateur (36).
Les métiers de la relation d'aide comme les
tavailleurs sociaux et les consultants jwidiques (Sl7).
- Les professionnels du cbanp juridique de la
psychologie et des sciences humaines (S22).
- Comme le conciliateur I'objectif est de mettre fm au
conflit en apportant une solution acceptée par les
protagonistes(S23)
- Du thérapeute (expression libre, epanouissement), du
fraducteur (fait le va et vient enhe deux langues de
I'architecte car il répond aux attentes tout en prenant
en corpte les contraintes de la réalité (S24).
- Conseil, avocats, médecin, AS,... Chaque fois que
ces acteurs interviennent en tiers dans une relation
symétique caractérisée par une rupture(S29).
- Powquoi pas le curé, le pasteur ou le rabbin (S30).
- Certains aspects de la médiation peuvent faire penser
aux fonctions de conseiller conjugal (S33).
- La médiation est avant tout un état d'esprit, une
philosophie, elle peut se pratiquer dans de nombreux
secteus professiormels (S39)
- Du psychologue qui est sensé connaîte ce qui
perturbe et motive l'être humain et de l'éducateur qui
est en même tenps un repère et un recours(S43).
- Tous les métiers qui touchent à la relation humaine
< humanité > et à la cornnunication. Nous faisons
tous de la médiation à tous les moments si nous
savorxi ête tiers (S45).

- L'activité judiciaire est habituée à réfléchir sur les
litiges et les possibilités de les résoudre(S50).

-Tous les métiers qui ont des contacts avec les autes
(s61)
- Iæs métiers d'écoute et de conseil (avocats, juges
(s68)
- Les conciliateurs, ils essaient de résoudre des
conJlits qui sont déià au stade iuridique (S53)

- Il ne s'agit pas de
technicité mais
plutôt d'un état
d'esprit.(S1)
- Elle est une
spécificité dans le
seû; où elle
intervient non
cornme une aide
rnais comme un
catalyseur(S)

Existe -  t - i l  selon vous un métier qui  se rapprocherai t  de la médiat ion, Quel le que
?
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ANNEXE 5

Grille d' enfretien semi-directiflmédiateurs sociaux (hors ALMS)

Trajectoire professionnelle du médiateur

Pouvez-vous nous parler de votre passé professionnel ou de vos activités bénévoles qui ont
précédé votre ffavail de médiateur ?

Quelles sont les principales raisons qui vous ont conduit à pratiquer la médiation ?

Relation médiateurs/usaeers

Quels sont, selon vous, les motifs qui motivent les parties à recourir à la médiation ?

Comment les usagers perçoivent-ils votre travail ? (Quels types de reconnaissance vous
accordent-ils?)

Conception individuelle de la compétence (complétée par notre questionnaire)

Peut-on considérer la médiation comme un métier ou doit-elle être considérée comme une
simple fonction ?

Qu'est-ce qui permet de dire que le médiateur est plus ou moins compétent ?

Etre médiateur c'est obligatoirement avoir suivi une formation à la médiation ?

La manière dont les médiateurs procèdent en médiation

Sur quoi vous appuyez-vous pour rapprocher des points de vue trop distants (sur le rappel
de la règle de droit, sur le bon sens, la morale, ...) ?

En vous appuyant sur I'exemple d'une médiation qui a réussi, pouvez-vous, m'indiquer,
selon vous, quelles sont les principaux éléments de cette réussite ?

En vous appuyant sur I'exemple d'une médiation qui n'a pas abouti à un accord entre les
parties, pouvez-vous, m'indiquer, quelles en sont, (selon vous) les raisons principales ?

Domaine de compétence

Que pensez-vous des professiomels cornme les avocats ou les éducateurs, qui avancent
I'idée qu'ils sont aussi des médiateurs ?

Quels sont les domaines où le médiateur doit prioritaireme,nt intervenir et où il ne doit pas
intervenir ?
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ANNEXE 6

Grille d' entretien semi-directifl médiateurs pénaux

Age:  Sexe:

Quelle profession occupez-vous ou occupiez-vous avant d'être médiateur ?

Votre profession vous aide-t-elle dans votre travail de médiation ?

Dans les dossiers (procès verbal) que vous envoie le procureur de la Republique y-a-t-il
une qualification juridique de I'affaire ?

Les éléments que vous avez dans le procès verbal concernant les protagonistes sont-ils
suffisants pour mener à bien vos médiations ?

Le travail des instances qui enregistre les depositions est-il complémentaire du vôtre ?

Vous appuyez-vous dessus pour vous-même qualifier la nature des faits reprochée au mis
en cause ?

Êtes-vous toujours certain de la culpabilité du mis en cause ?

Pouvez-vous décrire une médiation type ?

Est-il besoin de connaître le droit pour être médiateur pénal ?

Quelles sont, selon vous, les principales qualités que doit posséder un médiateur pénal ?

Quelles sont les principales difficultés que vous rencontrez dans vos fonctions de
médiation ?

Comment procédez-vous pour obtenir une (( réparation >> des actes commis par le mis en
cause ?

Pensez-vous que les médiations pénales doivent se dérouler dans un palais de justice ?
Pourquoi ?
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ANNEXE 7
Table des motifs de classement

Table des motifs de classement sans suite utilisée depuis 1998 par I'ensemble des Parquets
en France. Cet outil permet désormais d'avoir une idée plus précise sur le nombre de
médiations pénales réalisées en France.

- Absence d'infraction - Procédures alternatives mises en æuvre par
le Parquet :
- Reparation / mineur
médiation
inj onction thérapeutique
plaignant désintéressé sur demande du
Parquet
régularisation sur dernande du Parquet
rappel à la loi/avertissement
orientation strucfure sanitaire, sociale ou
professionnelle sur dernande du Parquet

- Infraction insuffisamment caractérisée
- Motifs juridiques :
extinction action publique/retrait de plainte
extinction action publique/amnistie
extinction action publiqueitransaction
auhes cas extinction de I'action publique
(décès, prescription, abrogation loi pénale,
chosejugée)
immunité
inégularité de la procédure
irresoonsabilité de I'auteur
- Poursuite inopportune
recherches infructueuses
désistement plaignant
état mental déficient
carence plaignant
comportement de la victime
victime désintéressée d'office
régularisation d' offi ce
préjudice ou trouble peu important causé par
I'infraction

- Procédures alternatives mises en ceuvre par
d'autres autorités
Autres poursuites ou sanctions de nature non
pénale
- Auteur inconnu
- Non lieu à assistance éducative
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ANNEXE 8

Grille d'entretien semi-directifl avocats

l) Avez- vous une expérience de médiation ?

2) A partir d'affaires que vous avez suivies, pouvez-vous me dire quelles sont les
principales raisons des echecs et des réussites en médiation ?

3) Est-ce la profession la mieux preparée pour investir le champ des modes de règlement
amiable des litiges et plus particulièrement de la médiation ?

4) Avez-vous rencontrez d'autres médiateurs issus de professions autres que celle
d'avocat et pensez-vous que leur manière d'agir en médiation se distingue de la votre?

5) Comment un avocat peut-il s'adapter pour prendre en compte les requêtes de deux
parties, lui qui est plus habitué à plaider pour une seule partie ?

6) Pensez-vous que les avocats doivent suiwe une formation supplémentaire à la
médiation ou sont-il preparés à réaliser des médiations sans formation complémentaire ?

7) Quelles sont, selon vous, les principales qualités que doit posséder un médiateur ?
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ANNEXE 9

Grille d'entretien semi-directiflAlMs

Â o e .  S p w p  . Domaine d' interoention/

Que faisiez-vous (professionnellernent et ou scolaireme,nt) avant de devenir médiateur ?

Comment avez-vous été recruté ?

Pe,nsez-vous que d'autres professionnels assurent les mànes fonctions que vous ?

Quels sont les moyens dont vous disposez pour réaliser vohe mission ?

Quelles sont les principales difficultés que vous avez renconfiées dans votre travail
quotidien ?

Comment les auhes intervenants reconnaissent votre travail ?

Est-ce que la formation que vous avez suivie repond à vos souhaits ?
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ANINEXE 10

Exemple d 'une des f iches de poste étudiés de médiateur emploi- jeuner

Associat ion Accuei l  et  Echanees
le) : Fiches et descriptifs de postes

Présentation de I'employeur :
Présentation de I'employeur : Association Accueil Echanges (AAE).
Adresse : 6 rue du manoir, 59 000 Lille.
Objet : lutte contre I'exclusion sociale.
Ressort d'intervention / arrondissement de Lille
Nombre de salariés :140 (90 ETP).

Présentation du service :
- Service de rattachement : Hotel Social d'Urgence.
- Le champ d'intervention du service : l'hébergement temporaire et

I' accompagnement social.
- Ses missions: par le biais d'un accompagnement social, favoriser l'insertion de

personnes en grande difficulté.

Description du poste de l'emploi jeune :
- Les besoins à satisfaire : accompagnement social spécifique.
- Mode de recrutement de I'E.J. : passage d'un statut d'objecteur de conscience à

celui d'E.J, pas d'appel à candidature.
- Intitulé de poste de I'E.J. : tuteur médiateur pour sans abri.
- Date de création :9198.
- Aide à l'ingénierie de projet : montage en interne.
- L'impact de la création d'un E.J. sur les activités de la structure: son arrivée

réinterroge les pratiques des professionnels de I'association.
- Durée hebdomadaire de travail : 35 h.
- Nature du contrat : CDI.

Missions de I'E.J. :

Objectif : aider les personnes accueillies à constnrire un projet d'insertion.
Activité principale : accompagnement individuel (1/3) et collectif (2/3).
Activités détaillées :

- accueil et évaluation des capacités d'autonomie de la personne,
- conshrction d'un projet d'insertion,
- accompagnernent social et parfois physique, accompagnement de la personne dans

son projet d'insertion,
- orientation,

t Nous avons volontairement modifié le nom et les coordonnés de I'association
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- animation en soirée

Le public visé : SDF célibataires des deux sexes et couples.
Les principaux partenaires : CCAS, circonscription d'action sociale, Comité de probation,
services sociaux pénitentiaires, hôpitaux, services psychiatriques, associations tutélaires,
associations spécialisées dans la santé, foyers d'urgence et CHRS.
Difficultés rencontrées dans la prise en charge de I'activité: Le manque d'expérience a
rendu le travail d'accompagnement d'autant plus difficile qu'il s'agissait d'un public aux
problématiques lourdes. Au depart, il a eu du mal à gérer le problème de la distanciation.

Encadrement et milieu professionnel de I'E.J. :
L'organisation de l'encadrement : Le chef de service est à la fois supérieur hiérarchique et
tuteur. Régulation d'équipe régulière. Au quotidien havail autonome sans présence
hiérarchique et fonctionnement en équipe.
Le processus d'intégration de I'E.J. dans la structure : Intégration très rapide car I'E.J.
avait travaillé dans le foyer en tant qu'objecteur de conscience.

Compétences acquises et à développer :

Compétences et capacités requises dans le profil de poste : critères prioritaires portant sur
le savoir-êfre :

- une grande implication personnelle dans le projet associatif,
- l'écoute,
- sensibilité aux enjeux sociaux,
- démarcheparticipative.

Niveau de formation de I'E.J. : Licence en droit.
Compétences professionnelles et capacités à développer :

- la communication écrite,
- la communication orale,
- le développement du partenariat,
- enjeu de la médiation et du suivi.

La formation envisagée: La formation est pourvue en inteme par le biais des échanges
d'expériences avec les professionnels de I'association ou des sessions ciblées (le
diagnostic social, la violence des conflits). Le projet de professionnalisation de I'E.J.
s'oriente vers une formation d'éducateur spécialisé.
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