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les approches biographiques en sciences de l’éducation sont large-
ment déployées. initialement employées en histoire, en anthropolo-
gie et en sociologie, les méthodes biographiques étaient valorisées 
notamment parce qu’elles permettent le recueil de « matériau » de 
choix ainsi que la réalisation d’études de terrains qui ne peuvent 
être explorés à fond par d’autres méthodes. en sciences de l’éduca-
tion, leurs contributions diversifiées s’étendent autant en recherche 
qu’en formation. elles ont montré la complémentarité entre théorie 
et pratique et elles sont favorables à l’ intégration interdisciplinaire. 
dans cette contribution, je présenterai d’abord des voies empruntées 
en employant des récits de vie en sciences de l’éducation, autant 
en recherche qu’en formation. Je présenterai par la suite quelques 
exemples qui montrent leur intégration dans des approches inter-
disciplinaires. Si les approches biographiques mobilisées en histoire, 
en littérature et en sciences de l’éducation partagent les formes nar-
ratives et convoquent la mémoire, des distinctions sont à prendre 
en compte. dans la dernière partie, je convoquerai le rapport aux 
savoirs sous les axes épistémologique, axiologique et praxéologique 
afin de réfléchir à ces distinctions. cette réflexion aboutit au dégage-
ment de trois considérations dans la mise en œuvre de précautions 
d’usage. en conclusion, j’exprimerai le point de vue qui explique que 
les approches biographiques en sciences de l’éducation manifestent 
une « insubordination » en recherche, une promotion de la démo-
cratie, qui passe par la démocratisation des savoirs, ainsi qu’une va-
lorisation de la diversité des modes de vie.
Mots clés: approches biographiques. rapport aux savoirs. récits de vie.
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ON THE PATH OF LIFE sTOrIEs IN EDuCATION. 
INTErDIsCIPLINArY INTEGrATION AND THE 
rELATIONsHIP TO KNOWLEDGE
Biographical approaches are widely used in the educational scienc-
es. initially used in history, anthropology and sociology, biographical 
methods were valued in particular for their ability to gather choice 
“material” and conduct field studies that could not be fully explored 
using other methods. in the educational sciences, their diversi-
fied contributions extend to both research and training. they have 
demonstrated the complementarity between theory and practice, 
and are conducive to interdisciplinary integration. in this contribu-
tion, i will first present some of the ways in which life stories have 
been used in education, both in research and in training. i will then 
present a few examples of their integration into interdisciplinary ap-
proaches. While the biographical approaches used in history, litera-
ture and education share narrative forms and call upon memory, dis-
tinctions must be taken into account. in the final section, i will con-
sider the relationship to knowledge from epistemological, axiological 
and praxeological angles, in order to reflect on these distinctions. 
this reflection leads to the identification of three considerations in 
the implementation of precautions of use. in conclusion, i will ex-
press the point of view that explains why biographical approaches 
in educational sciences manifest an “insubordination” in research, a 
promotion of democracy, which passes through the democratization 
of knowledge, as well as a valorization of the diversity of lifestyles.
Keywords: Biographical approaches. relationship to knowledge. life 
stories.

EL CAmINO DE LAs HIsTOrIAs DE VIDA EN LAs 
CIENCIAs DE LA EDuCACIÓN : LA INTEGrACIÓN 
INTErDIsCIPLINAr Y LA rELACIÓN CON EL 
CONOCImIENTO
los enfoques biográficos se utilizan ampliamente en las ciencias 
de la educación. utilizados inicialmente en historia, antropología y 
sociología, los métodos biográficos se valoraron sobre todo porque 
permitían recoger «material» selecto y realizar estudios de campo 
que no podían explorarse a fondo con otros métodos. en las cien-
cias de la educación, sus diversas aportaciones se extienden tanto 
a la investigación como a la formación. han demostrado el carácter 
complementario de la teoría y la práctica y favorecen la integración 
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interdisciplinar. en esta contribución, presentaré en primer lugar al-
gunas de las formas en que se han utilizado las historias de vida en 
las ciencias de la educación, tanto en la investigación como en la 
formación. a continuación, daré algunos ejemplos de cómo pueden 
integrarse en enfoques interdisciplinarios. aunque los enfoques bio-
gráficos utilizados en la historia, la literatura y las ciencias de la edu-
cación comparten formas narrativas y apelan a la memoria, es nece-
sario tener en cuenta las distinciones. en la sección final, examinaré 
la relación con el conocimiento desde los ángulos epistemológico, 
axiológico y praxeológico para reflexionar sobre estas distinciones. 
esta reflexión conduce a la identificación de tres consideraciones en 
la aplicación de las precauciones de uso. en conclusión, expresaré el 
punto de vista que explica por qué los enfoques biográficos en las 
ciencias de la educación manifiestan una «insubordinación» en la 
investigación, una promoción de la democracia, que implica la de-
mocratización del conocimiento, y una valorización de la diversidad 
de los modos de vida.
Palabras clave: enfoques biográficos. relación con el conocimiento. 
historias de vida.

NO CAmINHO DAs HIsTÓrIAs DE VIDA Em CIÊNCIAs 
DA EDuCAÇÃO : INTEGrAÇÃO INTErDIsCIPLINAr E A 
rELAÇÃO COm O CONHECImENTO
as abordagens biográficas são amplamente utilizadas nas ciências 
da educação. inicialmente usados na história, antropologia e so-
ciologia, os métodos biográficos foram valorizados especialmente 
porque permitiram a coleta de “material” de escolha e a realização 
de estudos de campo que não poderiam ser totalmente explorados 
com outros métodos. nas ciências da educação, suas diversas contri-
buições se estendem tanto à pesquisa quanto ao treinamento. eles 
demonstraram a natureza complementar da teoria e da prática e fa-
vorecem a integração interdisciplinar. nesta contribuição, primeiro 
apresentarei algumas das maneiras pelas quais as histórias de vida 
têm sido usadas nas ciências da educação, tanto na pesquisa quanto 
no treinamento. em seguida, darei alguns exemplos de como elas 
podem ser integradas em abordagens interdisciplinares. embora as 
abordagens biográficas usadas na história, na literatura e nas ciên-
cias da educação compartilhem formas narrativas e recorram à me-
mória, é preciso levar em conta as distinções. na seção final, anali-
sarei a relação com o conhecimento sob os ângulos epistemológico, 
axiológico e praxiológico a fim de refletir sobre essas distinções. essa 

rEsumO



Revista Brasileira de Pesquisa (Auto)Biográfica, Salvador, 2024, v. 09, n. 24, p. 01-17, e11524

ur les chemins des récits de vie en sciences de l’éducation : Intégration Interdisciplinaire et rapport aux savoirs

reflexão leva à identificação de três considerações na implementa-
ção de precauções de uso. para concluir, expressarei o ponto de vista 
que explica por que as abordagens biográficas nas ciências da edu-
cação manifestam uma “insubordinação” na pesquisa, uma promo-
ção da democracia, que envolve a democratização do conhecimento, 
e uma valorização da diversidade de estilos de vida.
Palavras-chave: abordagens biográficas. relação com o conhecimen-
to. narrativas de vida. 

Introduction
Initialement employée en histoire, en an-
thropologie et en sociologie (Gottschalk et 
al., 1945), l’utilisation des approches biogra-
phiques1 en sciences sociales et humaines à 
des fins de recherche s’est élargie et le do-
maine des sciences de l’éducation est à pré-
sent largement investi. Dans l’émergence des 
champs de recherche de l’histoire, de l’an-
thropologie et de la sociologie2, les approches 
biographiques ont été privilégiées dans les 
enquêtes de terrain et la recherche documen-
taire. Plus particulièrement, les récits de vie3, 
introduits dans une pluralité de recherches 
qualitatives en sciences humaines et sociales, 
ont permis d’approcher des problématiques 
telles que le chômage, la précarité, l’« exclu-
sion », la « déviance », l’« itinérance », l’exil, les 

1 À propos de l’usage des mots, l’approche biographi-
que renvoie ici, à l’ instar de passeggi (2021), «  aux 
divers courants ancrés dans des récits de vie  : les 
histoires de vie en formation et à la recherche bio-
graphique dans les pays francophones » (p. 101).

2 en sociologie, les approches biographiques ont été 
employées en proposant un nouveau paradigme de 
recherche s’appuyant sur des méthodes qualitatives. 
elles sont associés aux travaux de recherche de tho-
mas et Znaniecki de l’université de chicago et à la 
parution en 1918 de l’œuvre « Le Paysan polonais en 
Europe et en Amérique. Récit de vie d’un migrant ».

3 en ce qui concerne les termes «  récits de vie  » et 
«  histoires de vie  », pour certains, ils ne seraient 
pas fondamentalement différents si ce n’est qu’ ils 
mettent l’accent soit sur la dimension narrative, soit 
sur la dimension temporelle (le grand, 2000). pour 
d’autres, le récit de vie renverrait à une méthodolo-
gie de recueil de données tandis que l’histoire de vie 
couvrirait des aspects liés aux faits personnels tem-
porels (neiwiadomski dans delory-momberger, 2019). 
J’adopte ici l’ idée de le grand (2000).

migrations ou le système pénal pour n’en citer 
que quelques-unes (becker, 1985 ; Grell, 2019 ; 
Pelen, 2009). Ces recherches ont contribué à la 
compréhension de phénomènes sociaux en in-
terrogeant directement les personnes concer-
nées par des enquêtes de terrain. 

En sciences de l’éducation, le recours aux 
récits de vie ou des histoires de vie dans les 
espaces francophones et anglophones date 
des années 70 et leur usage est diversifié. En 
recherche et selon une perspective ethnogra-
phique, ils permettent d’étudier l’école en tant 
qu’ institution scolaire « de l’ intérieur », si l’on 
peut dire, en analysant les interactions sociales 
en classe (Woods 1999). Les travaux de Pineau 
(1983) et de Dominicé (1990)4 ont ouvert une 
deuxième perspective qui trouve ses ancrages 
dans l’éducation permanente et la formation 
des adultes. selon cette perspective, l’histoire 
de vie est une approche féconde pour explorer 
autant l’autoformation (Pineau et marie-mi-
chèle, 1983) que d’autres formes de formation 
des adultes. Les travaux de ces auteurs et de 
leur réseau ont montré, notamment, la com-
plémentarité entre théorie et pratique. 

Les travaux réalisés selon ces approches 
biographiques, que ce soit en recherche ou 
en formation, s’appuient sur différents fon-
dements théoriques. Dans cette contribution, 

4 leur réseau a donné naissance en 1990 à l’associa-
tion internationale des histoires de vie en formation 
(aSihviF) dont ils sont co-fondateurs. gaston pineau 
en fut le premier président en 1990.
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je présente, dans un premier temps, des voies 
empruntées par les chercheurs et chercheuses 
en sciences de l’éducation et par les formateurs 
et formatrices en s’appuyant sur des formes 
de récits de vie. Dans un deuxième temps, je 
présente quelques exemples d’ intégration in-
terdisciplinaire incluant plus particulièrement 
l’histoire et la littérature et terminant très briè-
vement avec l’art graphique. Dans un troisième 
temps, je propose de réfléchir aux recours des 
récits selon la perspective du rapport aux sa-
voirs (rAs) déclinée sous les axes épistémo-
logique, axiologique et praxéologique. Je dé-
gage de cette réflexion trois considérations à 
retenir lorsqu’on emprunte les chemins des 
récits en sciences de l’éducation et de la for-
mation avant de conclure sur des propos qui 
expliquent que cesdits récits représentent une 
insubordination en recherche.  

De quelques voies des récits de 
vie en sciences de l’éducation5

En sciences de l’éducation, les expressions 
récits de vie et histoire de vie recouvrent un 
large éventail de productions langagières. Ils 
sont ainsi appelés « biographies éducatives » 
lorsqu’ils ont pour objectif de reconstruire le 
parcours notamment scolaire des personnes, 
en s’ intéressant à leurs expériences, aux ren-
contres significatives, ou encore aux différents 
choix et «  incidents critiques » qui jalonnent 
ce parcours (Dominicé, 2000; measor, 1985). 
Les récits de vie prennent parfois la forme de 
« récit de pratique » entendu comme la narra-
tion d’un épisode singulier lié à la vie de classe 
ou, encore, comme le témoignage d’une situa-
tion-problème rencontrée par l’enseignant ou 
l’enseignante et des façons dont la personne 
est parvenue à la résoudre (Desgagné et al., 

5 À l’ intérieur de cette section, je reprends des propos 
publiés par ailleurs (Bernard et demba, 2020) en les 
réactualisant.

2001). Dans cette perspective, recourir au ré-
cit de pratique s’apparente à la présentation 
du témoignage d’un cas résolu. Il est aussi le 
témoignage d’un cas qui est susceptible d’être 
exemplaire, c’est-à-dire porteur d’enseigne-
ment tant pour le chercheur qui examine le 
savoir professionnel des enseignants et en-
seignantes, que pour le futur enseignant ou 
la future enseignante en formation qui a ainsi 
accès à la façon dont s’est pris l’enseignant de 
métier pour composer, par exemple, avec des 
situations particulières à réguler (Desgagné, 
2005). Ils sont également nommés « récits de 
parcours » et « récits d’expérience » dans le cas 
de leur mobilisation en formation à l’enseigne-
ment lorsqu’il s’agit de raconter une période 
déterminée de la vie ou lorsqu’il est deman-
dé de faire un retour réflexif d’une expérience 
vécue en classe afin d’en tirer des apprentis-
sages (bernard, 2023). Goodson et Gill (2011) 
proposent différents termes qu’ ils englobent 
sous le titre de « pédagogie narrative » pour 
spécifier des pratiques qui ont en commun 
de convoquer la réflexivité des participants et 
participantes qui prennent conscience d’une 
variété d’enjeux (éthiques, politiques, péda-
gogiques) liés aux parcours professionnels en 
enseignement et aux pratiques enseignantes. 
Le Vocabulaire des histoires de vie et de la re-
cherche biographique en éducation dirigé par 
Delory-momberger (2019) est un ouvrage in-
contournable pour qui s’ intéresse au courant 
de la recherche biographique en sciences de 
l’éducation, aux histoires de vie en formation 
ou aux deux.

étant donné que les approches biogra-
phiques donnent accès, comme l’exprime bec-
ker (1986), au « déroulement du processus » les 
récits de vie qui découlent de ces approches 
contribuent à rendre compte dans le domaine 
éducatif des processus (y compris les bifurca-
tions) tels que les incidents ou épisodes cri-
tiques et des formes d’ intervention en classe 
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(barrère, 2002 ; Goodson, 1981), ou encore les 
retombées des réformes sous le regard des en-
seignantes et enseignants (Goodson, 2014), par 
exemple. En tant que méthodologie qualitative 
des sciences sociales et humaines, les récits 
de vie permettent de chercher le sens que les 
acteurs et actrices donnent à leur parcours, 
à leur apprentissage, à leur choix profession-
nel, à leur « chemin de vie ». Posant un regard 
compréhensif sur plusieurs problématiques, 
les récits de vie abordent aussi, par exemple, 
du côté des enseignantes et enseignants, les 
« stratégies de survie » et les « incidents cri-
tiques  » en classe et des formes d’ interven-
tion afférentes ; les pratiques d’humiliation en 
classe ; les satisfactions comme les souffrances 
liées à la profession enseignante (Woods, 
1997). Du côté des apprenants et apprenantes, 
les approches biographiques permettent de 
la même manière de se pencher, par exemple, 
sur le sens que ces derniers donnent à leur fa-
cilité ou à leur difficulté à l’école, à l’apprendre 
et à l’apprentissage de différents savoirs sco-
laires, à leurs satisfactions et insatisfactions 
en classe et plus largement à l’école, à leur 
façon d’ interpréter le jeu des interactions qui 
se développe dans la configuration scolaire, 
les tensions qui s’y expriment, le sens octroyé 
à la « réussite » ou à l’« échec » scolaire, les 
expressions de la vulnérabilité en classe, ainsi 
que la construction de leurs rapports aux sa-
voirs, pour ne citer que ces exemples (bernard 
et Arapi 2023; Demba et bernard, 2016; Vanlint 
et al., 2023).

Cette diversité d’études prenant appui sur 
les récits de vie témoigne que, sur le plan mé-
thodologique, ces approches biographiques 
permettent des avancées importantes pour 
mieux comprendre les points de vue des ac-
teurs sociaux – autant du côté des ensei-
gnantes et enseignants que du côté des élèves 
(bernard et al., 2016 ; mbazogue-Owono et ber-
nard, 2016) – ainsi qu’à différentes échelles 

– allant du récit autobiographique en tant 
que démarche réflexive (Dizerbo, 2017  ; Josso, 
1991), aux larges enquêtes employant les récits 
de vie auprès d’enseignantes et enseignants 
(Goodson et Hargreaves, 1996), et en traversant 
la combinaison des récits de vie individuels 
avec des études longitudinales de l’apprentis-
sage tout au long de la vie (biesta et al., 2008; 
Goodson, 2017). Les niveaux d’enseignement 
où exercent leur profession les enseignants 
et enseignantes comprend l’école obligatoire 
(primaire et secondaire), degrés largement in-
vestis, mais aussi le postsecondaire et le mi-
lieu universitaire. L’ouvrage dirigé par Allaire 
et Deschenaux (2022) s’appuyant sur des récits 
de pratique (Desgagné, 2005) qui conjuguent 
description et réflexion sur les expériences de 
professeurs et professeures universitaires cu-
mulant une quinzaine d’années d’expérience 
en est un exemple. 

Les récits de vie des acteurs sociaux impli-
qués dans le milieu scolaire s’ inscrivent dans 
un contexte qui tient compte des aspects so-
cio-spatio-temporels (années, période his-
torique, lieu géographique) et culturels par-
ticuliers qui permettent également l’analyse 
de dimensions sociales, politiques et écono-
miques du travail enseignant et des concep-
tions construites à propos de l’enseignement 
(Goodson, 2009; 2014). L’analyse s’étend égale-
ment du côté de l’élève et de ses conceptions 
sur l’école et l’apprentissage (Lani-bayle et 
Passegui, 2014). 

Au courant de recherche, il faut joindre 
l’apport considérable du volet formation. L’ou-
vrage de Pineau et Le Grand (1993/2019) Les 
Histoires de vie représente un phare de l’ in-
troduction de ce volet. Pineau a été l’ initiateur 
dans les années 80 d’un mouvement dont la 
dynamique articule recherche, action et for-
mation et où autoformation et autobiogra-
phie s’alimentent l’une de l’autre. La collection 
Histoires de vie et formation née aux éditions 
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l’Harmattan en 1996 et qu’ il a dirigé jusqu’en 
2021, date à laquelle ont été soulignées ses 25 
ans et la publication de son 200e ouvrage, té-
moigne de la force du mouvement. En recon-
naissant les savoirs d’expérience, le mouve-
ment est considéré un enjeu social et politique 
de démocratisation, comme l’exprime Prévost 
(2021). L’organisation des publications de cette 
collection montre la complémentarité entre 
théorie et pratique s’accordant à l’appel à dé-
passer la traditionnelle opposition entre les 
deux (barbier, 1996). À la suite d’une analyse 
de contenu réalisé sur ces ouvrages, Pineau 
(2021) identifie huit secteurs sociaux et autant 
de pistes de théorisation6. 

La vitalité des approches biographiques 
a été mise en exergue également par le col-
loque international tenu à Wroclaw en 2018 qui 
commémorait les 100 ans de la publication de 
l’ouvrage « Le Paysan polonais en Europe et en 
Amérique du Nord. récit de vie d’un migrant ». 
Trois livres ont réuni les travaux de ce colloque. 
Le premier, Approches autobiographiques et 
nouvelles épreuves de transition. Construire du 
sens avec des parcours de vie coordonné par 
slowik et al. (2019) réunis des auteurs et au-
trices venant autant de la recherche que de 
la formation des adultes et aborde le double 
mouvement des transitions personnelles et 
de la migration s’ interpellant en écho dans 
les deux parties de l’ouvrage. Le deuxième, 
Les voies du récit Pratiques biographiques en 
formation, intervention et recherche, coor-
donné par bernard et al. (2019) explore des 
usages de pratiques biographiques et auto-

6 parmi les huit aires bio-cognitives d’expression et de 
théorisations identifiés par pineau, quatre embras-
sent les secteurs vitaux du cours de vie de tout trajet 
personnel : histoires d’enfances et de relations fami-
liales intergénérationnelles, histoires d’écoles et de 
formations formelles, histoires de vie professionnel-
le, et histoires de santé. Quatre autres sont l’ inter-
culturalité, le socio-politique, les vies aux frontières 
des normalités psychosociales (errance, pathologie, 
criminalité, mort, environnements) et, enfin, la re-
cherche explicite de sens global à la vie. 

biographiques dans des contextes variés, no-
tamment en formation professionnelle et dans 
des interventions visant la transformation so-
ciale. Le troisième, Histoire de vie et recherche 
biographique  : perspectives sociohistoriques, 
coordonné par slowik et al., (2020) regroupe 
des textes non seulement du colloque «  Vi-
talité des approches biographiques  » tenu à 
Wroclaw en 2018, mais aussi ceux d’un autre 
colloque organisé en 2019 par l’équipe « édu-
cation, éthique, santé » et le Département des 
sciences de l’éducation et de la formation de 
l’université de Tours « Les sciences sociales à 
l’épreuve du terrain. Logique d’enquête, ap-
proches narratives et dynamiques coopéra-
tives depuis l’école de Chicago  »  rejoignant 
l’objectif de souligner le centenaire de la pa-
rution de l’ouvrage du « Paysan polonais ». Cet 
ouvrage contribue à penser le paradigme des 
histoires de vie et récits de vie depuis les tra-
vaux du département de sociologie de Chicago 
jusqu’aux pratiques contemporaines et montre 
la cohérence des courants qui mobilisent les 
méthodes biographiques.

En somme, les chemins des récits, des his-
toires de vie et des méthodes biographiques en 
sciences de l’éducation, autant en recherche 
qu’en formation, constituent un paradigme 
dont les contours s’élargissent. 

Intégration interdisciplinaire 
Les approches biographiques, les récits et his-
toires de vie sont favorables à l’ interdiscipli-
narité et donc à l’ intégration de différentes 
formes de connaissance. Pour d’aucuns, l’ is-
sue du travail interdisciplinaire en recherche 
comme en formation est à emprunter pour ré-
pondre aux différents défis du monde contem-
porain. Qu’il s’agisse de l’eau, de l’énergie, du 
transport ou des communications dans les 
métropoles, comme le suggère Finger (2024)  ; 
de sujets sensibles qui ne se trouvent pas né-
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cessairement dans une discipline à enseigner, 
mais qui sont soulevés en classe (Audet et 
al., 2022) ou de réunir les démarches des ré-
cits de vie et l’angle théorique de la résilience 
(Inoue, 2023  ; Lani-bayle et slowik, 2016), les 
exemples  d’ intégration ou de complémenta-
rité de différents regards disciplinaires sont 
nombreux7. 

Des travaux éclairés en partie par la psy-
chologie, et plus particulièrement par un angle 
d’approche clinique, font paraître de nouveaux 
champs qui sont l’occasion d’échanges et de 
résultats féconds. Il en est ainsi des travaux 
pionniers de Lani-bayle (1997) s’ intéressant 
aux histoires d’enfances et de relations fami-
liales intergénérationnelles8; des travaux de 
De Gaulejac (1999) en sociologie clinique au 
croisement de la sociopsychologie ou, encore, 
ceux de Gauthier et al. (2012) en psychosocio-
logie9. Par ailleurs, dans le champ de la santé, 
Pierre Dominicé (2019) a souligné l’ importance 
de reconnaître la parole des patients et atti-
ré l’attention sur le travail d’élaboration in-
térieure que cela exige10. En éducation théra-
peutique, les travaux de breton et rossi (2017), 
ceux de Jouet et al. (2010), pour ne citer qu’eux, 
employant des histoires de vie ou des récits 
de vie, contribuent à la reconnaissance des sa-
voirs expérientiels des patients. 

La définition de Pineau et Le Grand qui ex-

7 il s’agit bien de quelques exemples, cette section est 
loin d’être exhaustive; la multiplicité des emplois 
interdisciplinaires (ainsi qu’ intradisciplinaires) des 
approches biographiques s’étend à une diversité de 
champs qui ne sont pas abordés ici (sciences de l’ad-
ministation, sciences de l’orientation, psychoéduca-
tion, parmi d’autres). 

8 la carrière de lani-Bayle s’est initiée en psychologie 
clinique et elle a bifurqué vers les sciences de l’édu-
cation.

9 citons ici le réseau québécois pour la pratique des 
histoires de vie (rQphv) fondé en 1994 par danielle 
desmarais et Jean-marc pilon et dont Jean-philippe 
gauthier et Jeanne-marie rugira sont membres et 
respectivement secrétaire et présidente de l’actuel 
conseil d’administration.

10 À présent, la valorisation des savoirs des patients se 
concrétise dans le courant de la médecine narrative 
(charon, 2017).

pliquent que l’histoire de vie est « recherche 
et construction de sens à partir de faits tem-
porels personnels » (Pineau et Le Grand, 1993, 
cités par Le Grand, 2000), me permet de passer 
aux réflexions sur l’arrimage des histoires de 
vie avec les champs de l’histoire et de la litté-
rature. On peut considérer que les histoires de 
vie partagent des intérêts de recherche autant 
avec l’histoire qu’avec la littérature en cher-
chant la « construction de sens » à partir de 
« faits temporels personnels » ou élargis11.

sous l’objectif d’aboutir à des connais-
sances historiques, l’histoire est ordonnan-
cée par les historiens et historiennes sous 
des formes narratives, qu’elles soient orales 
ou écrites12. Le terme peut désigner autant la 
reconstruction du passé de l’humanité sous 
des aspects larges et généraux que sous des 
aspects particuliers; couvrant des périodes 
plus au moins longues de peuples ou de na-
tions que l’histoire individuelle (ATILF). Il signi-
fie aussi le récit relatif à cette reconstruction. 
s’agissant d’autobiographies, ils retiennent et 
étudient des documents qui racontent des faits 
temporels personnels de la vie en maintenant 
une cohérence entre l’histoire narrée et ce que 
les investigations pourraient corroborer. s’ il 
s’agit de biographies, elles sont soumises aux 
objectifs des historiens ou des historiennes en 
s’ intéressant en particulier à la restitution la 
plus fidèle de l’expérience du sujet et de son 
expérience. L’historien ou l’historienne qui re-
cueille une biographie cherche à s’assurer de 
traiter les thèmes qu’ils veulent connaître; la 
valeur artistique des écrits n’est donc pas au 

11 les travaux d’histoire de vie généalogique de lani
-Bayle (1997), cités plus haut, sont déjà un exemple 
d’ouverture reliant l’histoire personnelle et la généa-
logie, l’histoire plus large.

12 il est utile de noter l’origine étymologique du mot 
histoire qui le lie au mot récit  : emprunté au latin 
historia « œuvre historique, récit » et du grec « re-
cherche, information », « résultat d’une information, 
connaissance », « récit » (atilF). notons par ailleurs, 
qu’autant le terme « histoire » que le terme « récit » 
sont polysémiques.
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premier plan. Il s’agit de chercher des faits 
« authentiques » qui cadrent avec d’autres té-
moignages disponibles ainsi qu’avec des rap-
ports de l’époque ou autres documents, no-
tamment ceux qui émanent d’institutions re-
connues, en ayant le souci d’une interprétation 
adéquate, « correcte ». Il peut également s’agir 
de témoignages, en tant que récit d’une expé-
rience vécue, d’un événement d’une période ou 
d’un problème précis, autre forme de produc-
tion langagière qui s’applique aux récits de vie 
et dont les historiens et historiennes situent 
dans une perspective historique. Que ce soit 
des autobiographies, des biographies ou des 
témoignages, le narrateur ou la narratrice ne 
raconte qu’une partie de son histoire, comme 
le souligne la perspective interactionniste 
symbolique (becker, 1986). La personne fait 
un choix qui répond à sa compréhension des 
choses ainsi qu’à l’ image qu’elle se fait d’elle-
même ou qu’elle souhaite qu’on se forge d’elle.

Du côté de la littérature, terme dont il va de 
soi qu’ il est obligatoirement lié à l’écrit13, on 
trouve à la suite des travaux de Lejeune (1975) 
sur l’autobiographie et le tournant réhabilitatif 
de la littérature personnelle, l’ouverture d’un 
champ de recherche (Le Grand, 2000). Plus 
particulièrement, en éducation, on trouve une 
large production de récits qui tournent au-
tour de la figure de l’enseignant ou de l’ensei-
gnante14. Lejeune (1985) – qui a exploré entre 
autres des récits autobiographiques et des ro-
mans écrits par des instituteurs en France au 
19e siècle – explique cette abondante produc-
tion en soulignant que le rôle d’ instituteur et 
d’ institutrice est favorable à l’autobiographie, 
étant donné qu’ils et elles sont des « spécia-

13 en ce qui concerne le terme littérature, son origine 
étymologique le lie inexorablement à l’écrit, du lattin 
litteratura (de litterae «  lettres ») « écriture », « ce 
qui concerne l’étude des lettres » et « production lit-
téraire » (atilF).

14 voir par exemple le travail d’ozouf (1979) portant sur 
les récits de quatre générations d’ instituteurs en 
France. 

listes » de la rédaction et que le milieu scolaire 
est un milieu propice à la culture écrite. 

En littérature, les auteurs et autrices 
cherchent les tournures et les expressions qui 
leur semblent adéquates pour donner forme 
à l’écrit afin de raconter, décrire, expliquer, 
émouvoir. un effet esthétique est recherché 
en donnant forme au récit et en créant par les 
mots les images et l’univers symbolique. La fi-
délité à la réalité peut dès lors ne pas se re-
trouver au premier plan; le rôle de l’ interpré-
tation personnelle peut prendre plus de place 
dans la production littéraire. 

Tout en tenant compte de ses particulari-
tés, ces productions littéraires variées offrent 
aux sciences de l’éducation l’occasion d’ap-
procher différentes questions. C’est le cas, par 
exemple, du travail de Pierre (2002) qui s’est 
intéressée au positionnement socioculturel 
de l’enseignant de deux cultures différentes, 
française et turque, à partir d’analyse de ro-
mans. un autre exemple est celui du travail de 
Vanlint et al. (2023) qui joint à l’analyse de son 
récit – en tant qu’ancienne élève du primaire 
et celui de sa mère racontant un même évé-
nement –, celui de l’essai autobiographique de 
Daniel Pennac (2007) exprimant ses « chagrins 
d’école » dans le but de poser quelques jalons 
théoriques pour comprendre et conceptuali-
ser la vulnérabilité en contexte scolaire. L’en-
seignement de l’écrit à l’école peut également 
être l’occasion de recherche sur les cahiers 
scolaires qui conservent, selon l’expression de 
mignot (2019), «  des mémoires en sommeil  » 
révélant des histoires individuelles et collec-
tives de l’apprentissage de l’écriture « de soi » 
(p. 297)15.

ses différentes productions narratives si-
tuées autant dans les études historiques que 

15 l’exposition « ne m’oublie pas n’ importe où » orga-
nisée dans le cadre du congrès international de la 
recherche (auto)biographique tenu à natal (Brésil) 
en 2008 a donné visibilité aux cahiers d’écoliers et 
d’écolières (mignot, 2019).
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les études littéraires participent du temps et 
de la mémoire, dimensions largement déve-
loppées par le philosophe Paul ricoeur (1983). 
La mise en intrigue élaborée par le narrateur 
ou la narratrice tient compte de choix qui ont 
rapport avec l’exercice de la mémoire et ces 
choix portent aussi la marque du contexte in-
teractif dans lequel cette mise en intrigue a 
été produite. Ce caractère sélectif des récits 
est expliqué par ricoeur (1985) dans le cadre 
de l’ identité narrative et de la mise en intrigue 
de soi-même :

[…] de même qu’il est possible de composer plu-
sieurs intrigues au sujet des mêmes incidents 
[…], de même il est toujours possible de tramer 
sur sa propre vie des intrigues différentes, voire 
opposées. […] En ce sens, l’ identité narrative ne 
cesse de se faire et de se défaire […] (p. 358) 

Les approches biographiques, les récits de 
vie ou les histoires de vie, inscrits dans une dy-
namique intégrative et selon une perspective 
intra et interdisciplinaire où s’articulent lec-
ture littéraire et pensée historienne suscitent 
des échanges féconds en recherche et forma-
tion. Je peux citer comme exemple les travaux 
de bélanger et al. (2023) qui prennent appui 
sur des récits de l’Holocauste comme point no-
dal à un travail d’enquête historico-littéraire. 
mis en œuvre dans des classes au secondaire, 
ce travail interdisciplinaire vise la formation 
de la pensée critique et une citoyenneté res-
ponsable, favorise le goût de la littérature et 
de l’histoire aux élèves, cultive l’empathie en 
humanisant l’histoire d’un génocide et sensibi-
lise aux diverses manifestations de l’antisémi-
tisme. Les travaux de Hirsch et moisan (2019), 
pour leur part, proposent d’aborder l’histoire 
de l’Holocauste selon des perspectives inter-
disciplinaires. Elles réunissent des approches 
pédagogiques novatrices du préscolaire à 
l’université dans diverses disciplines en mi-
sant sur l’ interdisciplinarité afin d’aborder des 
objets complexes. Dans ces deux cas, le témoi-

gnage et les récits de vie sont porteurs d’une 
fonction didactique tout en s’ inscrivant dans 
un cadre historique.

En ce qui concerne l’art graphique, sans m’y 
attarder, je voudrais toutefois évoquer les ef-
forts de Teixeira (2019) et de Hardy (2020) dont 
leurs respectifs travaux doctoraux ont intégré, 
entre autres, l’étude d’expressions graphiques 
aux dimensions narratives, de jeunes en diffi-
culté, à leurs histoires de vie. J’ajouterai éga-
lement une ligne comme piste à creuser sur 
l’œuvre de l’artiste Charlotte salomon consi-
dérée comme une forme de raconter sa vie en 
peinture et en dessin en ayant en toile de fond 
la conscience du risque qu’à n’ importe quel 
moment elle pouvait trouver la mort qui s’était 
déjà abattue sur les membres de sa famille (et 
plus largement sur les Juifs d’Europe sous le 
nazisme) (bernard-Nouraud, 2021). son œuvre 
peut devenir un chantier interdisciplinaire au 
croisement de l’histoire, de l’art et de la socio-
logie et des sciences de l’éducation.

Ces exemples montrent que les récits 
peuvent rompre les modes de fonctionnement 
de la segmentation disciplinaire. Toutefois, ou-
vrir l’analyse aux apports d’autres disciplines 
exige un travail d’ intégration théorique et mé-
thodologique et doit être accompagnée d’une 
réflexion épistémologique qui aide à l’élucida-
tion de la complexité des rapports des savoirs 
et des champs disciplinaires. C’est sous l’angle 
du rapport aux savoirs, et en empruntant plus 
particulièrement trois axes, soit l’axe épisté-
mologique, l’axe axiologique et l’axe praxéo-
logique, que je propose de mener la réflexion 
dans la section suivante.

Axes épistémologique, 
axiologique et praxéologique du 
rapport aux savoirs
La notion de rapport au savoir (rAs) définie 
par Charlot (2003) selon un point de vue so-
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cioanthropologique concerne plus particuliè-
rement les relations que le sujet (notamment 
l’apprenant) entretient avec les savoirs. Dans 
le cas présent, je m’intéresse en particulier 
au pôle savoir qui, comme l’exprime melin 
(2019), interroge l’acte de connaître. C’est en 
ce sens que j’emprunte la notion (en ajoutant 
le pluriel aux savoirs) pour examiner l’activi-
té narrative et biographique décrite dans les 
sections précédentes. si des caractéristiques 
rapprochent les histoires et récits de vie dans 
différents champs, des différences sont à rele-
ver. En termes de rapprochement, on pense en 
premier lieu à l’appel à des formes narratives 
et au rassemblement de celles-ci à des fins de 
conceptualisation. On peut ajouter le discours 
employant souvent la première personne et la 
prise en compte de la subjectivité des points 
de vue. 

Pour relever les différences, j’emprunte 
trois axes retenus dans des travaux analysant 
le rAs de chercheurs et chercheuses ainsi que 
des intervenants et intervenantes des milieux 
scolaires qui réalisent des recherches parti-
cipatives (Laferrière et al., sous presse). L’axe 
épistémologique qui réfère aux théories, aux 
savoirs de référence et aux connaissances qui 
font sens – reconnues valides et fiables, celles 
qui font autorité dans un contexte donné. 
L’axe axiologique qui réfère aux valeurs reflé-
tées lors de la mobilisation de connaissances 
théoriques ou pratiques, liées aux finalités. Et, 
enfin, l’axe praxéologique qui réfère aux pra-
tiques et aux actions (incluant la prise de déci-
sions), qui interroge l’utilité des connaissances 
et lie les aspects théoriques aux pratiques et 
vice-versa.

Au regard de l’axe épistémologique, la 
prise en charge de la subjectivité des points 
de vue diffère. si pour les historiens et les his-
toriennes la considération de la subjectivité 
doit se soumettre aux buts d’une scientificité 
historique (passer par le crible du croisement 

des sources de données, et la mise en corré-
lation avec des documents de l’époque, par 
exemple), dans le champ de la littérature, la 
subjectivité est prise en charge en laissant une 
large place à l’ interprétation personnelle. En 
sciences de l’éducation, le travail de produc-
tion de sens, autant dans le processus de mise 
en mots du récit que dans son analyse, est au 
cœur de la prise en charge de la subjectivité. 
L’axe épistémologique est également concer-
né par les considérations entourant le statut 
des sujets qui racontent leur histoire ainsi que 
sur le statut de la parole. sur ces sujets, diffé-
rentes postures sont adoptées (voir bernard, 
2011; Demazière et Dubar, 1997; Finger, 1989) 
selon les champs (et sous-champs) discipli-
naires. L’axe axiologique permet de mettre en 
exergue les finalités du travail de mise en mots 
ainsi que son analyse. Les récits de vie intégrés 
aux sciences historiques, à la littérature ou aux 
des sciences de l’éducation ne définissent pas 
les mêmes objectifs, du point de vue axiolo-
gique, orientant ainsi différemment les appli-
cations qui relèvent du dernier axe.  sous l’axe 
praxéologique, le statut du récit de vie diffère 
aussi selon les champs et sous-champs qui les 
empruntent. Les récits peuvent être considé-
rés comme des « données », un « matériau » 
ou bien comme un texte (Chanfrault-Duchet, 
1987), une production narrative, ou encore 
comme une production narrative reconstruite 
subjective (ricoeur, 1983), pour ne nommer 
que celles-là. 

Je sous-tire de cette réflexion, trois consi-
dérations émanant de chaque axe du rAs. 
La première, liée à l’axe épistémologique, 
souligne l’ importance de faire une mise en 
contexte du récit et des savoirs mobilisés. Le 
mode de savoir narratif est contextualisé, le 
récit ou l’histoire de vie emploie une langue, 
il est circonscrit dans le temps et dans le lieu, 
il est adressé à des destinataires en particu-
lier, il est lié à un contexte social et culturel 
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et cela doit être pris en compte. La deuxième 
considération, sous l’axe axiologique, met l’ac-
cent sur l’ intérêt d’expliciter les objectifs qui 
orienteront les choix méthodologiques ou les 
démarches de formation mobilisant les récits 
de vie. Le soin d’expliciter l’ intentionnalité en 
empruntant en recherche ou en formation les 
approches biographiques permet l’alignement 
avec les pratiques des récits ou des histoires 
de vie. La troisième considération boucle la 
réflexion dans la pratique en assurant une co-
hérence entre le point de vue épistémologique 
(positionnement vis-à-vis, notamment, de la 
subjectivité, du statut des sujets et de la pa-
role), le point de vue axiologique (les objectifs, 
les finalités ou les intentions qui justifient le 
choix d’emprunter des récits de vie) et, enfin, 
le point de vue praxéologique (le statut du ré-
cit qui explique les pratiques adoptées). 

Conclusion
Dans cette contribution, j’ai présenté des che-
mins des récits de vie en sciences de l’édu-
cation et évoqué quelques exemples qui 
montrent qu’ ils sont favorables à l’ interdisci-
plinarité. Par la suite, j’ai relevé des différences 
selon trois axes du rapport aux savoirs, qui a 
permis de mettre en relief l’ importance de la 
mise en contexte du déploiement des récits de 
vie, de l’ identification de l’ intentionnalité en 
les empruntant et, enfin, d’accompagner les 
pratiques par la réflexion du statut du récit. 
L’examen et la prise en charge de ces considé-
rations sont à poursuivre.

Les contributions des récits de vie à la 
production scientifique sont diversifiées et 
concernent différents domaines de la connais-
sance. Les récits de vie ont fait leur entrée dans 
la sphère savante et, du point de vue épisté-
mologique, ils représentent une autre voie que 
celle de  la science dominante d’ inspiration 
positiviste (Charmillot, 2021; Piron, 1996). En 

ne se pliant pas au « cadre normatif hégémo-
nique du régime mondialisé » de la recherche 
scientifique selon l’expression de Charmillot 
(2021) et de Piron (2019), ils représentent une 
insubordination, voire un acte de résistance. 
Du point de vue épistémologique, ils per-
mettent des ouvertures à des épistémologies 
diversifiées. Du point de vue méthodologique, 
les approches biographiques s’ inscrivent dans 
un paradigme compréhensif où les méthodes 
qualitatives dominent, mais n’excluent pas le 
quantitatif. Du point de vue théorique, les ré-
cits de vie peuvent devenir un pilier de concep-
tions pluriverselles de la connaissance. Dans 
leur souci de prêter une attention particulière 
aux enjeux éthiques liés à la recherche et à la 
formation, ils ont conduit, par exemple, à la 
prise de position du « refus de l’ indifférence » 
(Piron, 2019) et à la notion d’« entre-eux-dit » 
qui désigne l’espace de communication où 
les deux personnes impliquées dans celle-ci 
peuvent s’« entredire » de façon sincère (Cha-
put-Le bars, 2019). En valorisant les récits et 
histoires de vie, incluant les « vies ordinaires » 
ou les « vies minuscules »16, et les savoirs d’ex-
périence, ils font la promotion de la démocra-
tisation des savoirs et soulèvent l’ intérêt de 
valoriser la diversité des modes de vie.
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