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L'orientation comme recherche du meilleur compromis entre 
les inclinations personnelles et les exigences des professions 

Jacques Draime, Ria Walgraffe 
Université catholique de Louvain 

R é s u m é 

Le conseiller suscite une d é m a r c h e de clarification personnelle chez celui qui le consulte. 
L'aboutissement de cette d é m a r c h e implique une double recherche: 1) la connaissance de 
soi, et 2) la c o m p r é h e n s i o n de la profession. La conception t h é o r i q u e sous-jacente à la 
pratique, au Centre d'orientation et de consultation psychologique et p é d a g o g i q u e de 
l 'Universi té catholique de Louvain, s'inspire des théories et recherches de Leopold Szondi et 
Martin Achtnich . D u point de vue de la structure psychologique des intérêts professionnels, 
chaque personne dispose d'un bagage de huit facteurs fondamentaux appelés inclinations. 
Le Berufsbildertest, test de photos de professions, est un test projectif dest iné à clarifier les 
inclinations professionnelles. C'est en réalisant la concordance entre la structure individuelle 
d'inclinations et la structure d'exigences professionnelles que la personne pourra se réaliser 
harmonieusement dans sa vie professionnelle. 

Abstract 

Counsellors provoke in those who consult them a procedure of self-clarification. T o attain the 
expected results of this procedure implies research in two areas: 1) knowledge of self, and 2) 
knowledge of the profession. T h e theoretical concept underlying the practice at the "Centre 
d'orientation et de consultation psychologique et p é d a g o g i q u e " at the Université catholique 
de Louvain is based on theories and research by Leopold Szondi and Martin Achtnich. From 
the point of view of the psychological structure of professional interests, each person disposes 
of a luggage made up of eight basic elements called inclinations. T h e "Berufsbildertest" is a 
photographic, projective test of the professions and is meant to clarify one's professional 
inclinations. It is through the actualization of the similarities between the individual 
inclinations structure and the professional requirements structure that an individual will be 
able to develop harmoniously in his or her professional life. 

L a présente c o n t r i b u t i o n se réfère au cadre théorique et à la pra t ique 
d u centre d ' o r i e n t a d o n de l 'Université ca thol ique de L o u v a i n en B e l g i q u e . 
D u fait de cette loca l i sadon universi taire , notre cl ientèle se c o m p o s e 
d'élèves q u i t e r m i n e n t leurs études secondaires et q u i c h e r c h e n t l e u r voie 
dans les études supérieures, d 'étudiants universitaires q u i , en cours 
d 'études et souvent après u n échec , envisagent une réorientadon et e n f i n , 
de personnes q u i , en cours de carrière et souvent par insadsfacdon, 
p r e n n e n t la décision de changer de méder . 

N o t r e pra t ique est exc lusivement i n d i v i d u e l l e et les personnes q u i nous 
c o n s u l t e n t le font, dans la grande majorité des cas, de leur p r o p r e 
ini t iat ive . 

Après u n e brève i n t r o d u c t i o n q u i permet t ra d 'ar t i cu ler notre 
c o n c e p t i o n de l ' o r i e n t a t i o n au thème général de cette j o u r n é e , nous 
a b o r d e r o n s les d e u x thèmes centraux de notre exDosé: la d i m e n s i o n 
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psychologique d u choix , d ' u n e part, la compréhens ion de la profess ion, 
d 'autre part. 

I N T R O D U C T I O N 

L o r s q u e n o u s avons l u c o m m e vous, i l y a quelques mois, le p r o g r a m m e 
de ce congrès , nous avons été vivement atdrés, mais aussi intrigués, p a r le 
thème de cette j o u r n é e : " L ' o r i e n t a t i o n p o u r une souplesse p e r s o n n e l l e " . 
Q u e l sens devions-nous d o n n e r à cette formule? 

L a lecture des divers documents d u congrès et aussi les exposés que 
nous avons p u entendre , nous ont fait c o m p r e n d r e q u ' i l s'agissait là d ' u n e 
sorte d ' i n j o n c t i o n faite à nous, or ienteurs , de repenser notre travail en 
tenant c o m p t e de l 'évolution e x t r ê m e m e n t rapide de notre société, de la 
place de plus en plus grande prise, dans son f o n c t i o n n e m e n t é c o n o m i q u e , 
par des out i ls de plus en plus performants , et, en ce q u i n o u s c o n c e r n e 
plus part icul ièrement , d u changement p r o f o n d et p e r m a n e n t que 
connaissent les professions. 

Ces changements exigent, des personnes qui nous consultent , qu 'e l les 
soient capables au cours de leur carrière profess ionnel le de s 'adapter avec 
souplesse aux exigences toujours changeantes de l eur métier . E n effet, o n 
ne peut plus a u j o u r d ' h u i imaginer d 'or ien ter un j e u n e de 18 ans vers u n 
mét ier q u ' i l p o u r r a i t exercer de la m ê m e manière p e n d a n t toute sa vie. 

D'accord donc pour celle souplesse, mais jusqu 'à quel point ? 

Il faut savoir en effet q u e l maître nous servons, q u a n d i l peut devenir 
b i e n malaisé d ' e n servir deux à la fois. S i nous, or ienteurs , sommes 
exc lus ivement au service de la société, que l le que soit la manière d o n t elle 
évolue, notre rôle est b ien alors d 'assoupl ir , p o u r qu'el les s 'adaptent 
m i e u x , les personnes q u i v iennent nous trouver en m a l de sens à d o n n e r 
à l eur projet profess ionnel . Mais nous savons b i e n , par ai l leurs , que 
certaines natures ont la souplesse de se pl ier aux exigences les plus 
extrêmes, et que d'autres, par contre , ne disposant pas de cette ver tu , 
cassent vite q u a n d les circonstances les contra ignent à se p l ie r . Je pense 
d o n c que les or ienteurs doivent j o u e r le j e u de l 'assouplissement, mais 
qu ' i l s sont en m ê m e temps les témoins privilégiés de la fragilité h u m a i n e 
et q u ' e n cela réside leur responsabilité d 'être , au sein de notre société, les 
révélateurs des contraintes excessives, nous a f f i rmons ainsi que si nous 
sommes au service de la société, notre ré férence première reste la 
personne h u m a i n e que nous nous devons d 'a ider , dans c h a q u e cas 
par t i cu l ier , à chercher sa voie et son épanouissement p e r s o n n e l en 
p a r t i c u l i e r dans le métier qu 'e l le exercera. 
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N o u s v o u d r i o n s de Ia sorte nous faire l ' écho des p r o p o s que nous avons 
entendus , à l 'occas ion de la séance d 'ouverture , dans la b o u c h e de d e u x 
grandes dames, M a d a m e M o n i q u e Vézina, M i n i s t r e d'Etat , et l'écrivain H a n 
S u y i n . Toutes deux nous ont en effet rappelé avec b e a u c o u p de force et 
de sincérité, le rôle que n o u s avons à j o u e r à l 'écoute de la personne , que 
l ' é c o n o m i q u e n'est pas la f in de toutes choses, que l 'humanité ne p o u r r a 
progresser que si elle est capable d ' intégrer c h a c u n de ses m e m b r e s avec 
ses pardcularités, mais aussi avec ses l imites. 

Comment situer notre pratique de l'orientation dans cette perspectives' 

N o u s p o u r r i o n s la résumer c o m m e la recherche d u m e i l l e u r c o m p r o m i s 
entre des exigences personnel les et des exigences objecdves de la 
profess ion. Cette recherche de c o m p r o m i s doit ê tre p l e i n e m e n t assumée 
par la p e rs o nne q u i nous consulte . C'est là le gage qu 'e l l e assumera 
éga lement la prise en charge des conséquences de son c h o i x . Dans cette 
o p d q u e , l ' o r i e n t e u r n'est pas u n consei l ler q u i , fort de la connaissance 
tirée des résultats de son test, l ivrerait sa vérité à u n consultant ignorant . 
L ' o r i e n t e u r est plutôt ce lu i q u i suscite une d é m a r c h e de c la r i f i cadon 
personnel le chez ce lu i q u i le consulte . L e test q u ' i l udlise est le médiateur 
de cette d y n a m i q u e de c l a r i f i c a d o n . 

L'aboutissement de cette démarche implique une double recherche 

Il nous faut ic i nous référer à la c o n c e p d o n théor ique sous-jacente à 
notre pra t ique . Cette c o n c e p d o n , nous la tenons de M a r d n A c h t n i c h , d o n t 
nous saluons la présence ic i et celle de son épouse H e i d i . M a r d n A c h t n i c h 
a consacré toute sa vie à la recherche en o r i e n t a d o n profess ionnel le . Il est 
lui-même le fils spir i tuel de L e o p o l d S z o n d i , psychiatre hongro is et grande 
f igure de la psychopathologie e u r o p é e n n e . N o u s l eur devons à tous deux, 
n o n seulement les sources théoriques q u i inspi rent notre p r a d q u e , mais 
éga lement le test médiateur de cette p r a d q u e que M a r d n A c h t n i c h a 
construit . 

D u p o i n t de vue de la structure psychologique des intérêts 
professionnels , chaque personne dispose d ' u n bagage de h u i t facteurs 
f o n d a m e n t a u x que nous appelons inc l inat ions . Ces hui t facteurs sont 
présents en c h a c u n de nous selon des combina i sons et des intensités 
différentes. C e t ensemble articulé, nous le désignons c o m m e la structure 
i n d i v i d u e l l e d ' i n c l i n a d o n s . C'est cette structure que le travail d ' o r i e n t a d o n 
devra r e n d r e consciente chez l ' i n d i v i d u q u i consul te . Mais en q u o i ces 
inc l ina t ions sont-elles responsables de ce q u i pousse u n i n d i v i d u vers une 
profession? N o u s d i r o n s que ces inc l inadons c o r r e s p o n d e n t à des besoins 
de faire q u e l q u e chose, à des besoins d'aedvités. Et ces besoins seront 
satisfaits par certaines activités spécifiques. Le travail apparaît ainsi c o m m e 
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u n potent ie l de satisfaction de besoins personnels . L'activité est salutaire. 
E l l e est m ê m e indispensable à l 'équilibre personne l . Si la pe r so nne ne 
trouve pas à s ' e x p r i m e r dans l 'exercice d ' u n e activité, o u encore , si les 
activités q u ' e l l e exerce ne correspondent pas à des besoins personnels , 
c'est l ' insat isfact ion. L a personne recherchera alors des substituts dans des 
activités périphériques o u , à la l imi te , elle tombera malade . N o u s 
connaissons tous de n o m b r e u x cas q u i i l lustrent ceci : personnes q u i ne 
suppor tent pas l 'arrêt de leurs activités au m o m e n t de la retraite, crise 
personne l le d i f f i c i l e à surmonter chez ceux qui p e r d e n t l eur travail . L a 
prise de consc ience de la nature des inc l ina t ions est d o n c u n m o m e n t 
essentiel d u travail d 'or ienta t ion . 

L o r s q u e ce travail a about i , i l reste encore à r a p p r o c h e r cette s tructure 
i n d i v i d u e l l e de prof i l s professionnels q u i y correspondent . C'est la seconde 
phase i m p o r t a n t e de l ' in tervent ion . Ces profi ls professionnels , n o u s les 
désignons c o m m e structures d'exigences de la profess ion. C h a q u e 
profess ion exige en effet de chacun l 'exercice d ' u n certain n o m b r e 
d'activités. P o u r effectuer u n parallèle entre la structure d'activités d ' u n 
mét ier et la structure i n d i v i d u e l l e d ' inc l inat ions , nous uti l isons les m ê m e s 
concepts de contenus . A titre d 'exemple , si nous par lons de l ' i n c l i n a t i o n 
V q u i recouvre le besoin d'activités caractérisées par la r i g u e u r , la 
précision, la rationalité, nous désignons éga lement par le m ê m e symbole 
V , les activités q u i permettent de satisfaire cette i n c l i n a t i o n . 

M a i s revenons à la structure indiv idue l le d ' i n c l i n a t i o n s p o u r m i e u x en 
c o m p r e n d r e la nature. Cette structure n'est pas une s imple j u x t a p o s i t i o n 
de besoins q u i trouveraient à s ' expr imer séparément . Il ne s'agit pas d ' u n 
p r o f i l q u i serait une représentation objective d ' u n e réalité psychique ayant 
u n caractère re lat ivement fixe et i m m u a b l e . L a structure d ' i n c l i n a t i o n est 
u n ensemble de besoins interdépendants q u i ne peuvent être dissociés les 
uns des autres. L e u r f o n c t i o n n e m e n t est g lobal et c'est l ' ensemble de la 
structure q u i est sollicitée dans l 'exercice profess ionnel . 

N o u s vous dis ions que les hui t inc l inat ions se trouvaient présentes chez 
u n m ê m e i n d i v i d u selon une c o m b i n a i s o n et des intensités spécifiques. 
Certa ines inc l ina t ions trouvent donc dans la structure une place 
p r i m o r d i a l e ; d'autres, au contraire , y j o u e n t u n rôle accessoire. Ces 
spécificités indiv idue l les e x p l i q u e n t que les personnes peuvent exercer u n 
m ê m e mét ier de manière très différente. C h a c u n i m p r i m e en effet à sa 
profess ion sa touche personnel le . E n termes d ' inc l ina t ions , cela signifie 
que c h a c u n a tendance à s'intéresser et à développer part icul ièrement les 
activités q u i satisfont le plus ses inc l inat ions majeures. C e c i n'est toutefois 
possible que si l 'organisa t ion d u travail permet au travail leur une liberté 
relative de c h o i x . L a problématique de l 'o r ienta t ion renvoie d o n c 
i m m a n q u a b l e m e n t à l 'évolution d u m o n d e d u travail , aux changements q u i 
s'y p r o d u i s e n t dans l 'organisat ion des tâches, d u fait, en par t i cu l ie r , de 
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T i n t r o d u c t i o r i massive des oudls de haute technologie . Ces différents 
é léments d é t e r m i n e n t en effet g r a n d e m e n t le degré d ' a u t o n o m i e laissé au 
travai l leur dans l ' exerc ice de son méder et donc la possibilité q u i l u i est 
d o n n é e d 'y e x p r i m e r sa p r o p r e structure d ' i n c l i n a d o n s . Je résumerais cette 
p r o b l é m a d q u e de la manière suivante: plus l ' e m p l o y e u r est r i g o u r e u x et 
exigeant q u a n t au c o n t e n u et à la f o r m e q u ' i l impose à l 'exerc ice d ' u n e 
activité profess ionnel le , m o i n s i l laisse de place à l ' express ion personnel le 
de la d y n a m i q u e des i n c l i n a d o n s d u travail leur, m o i n s celui -c i est 
a u t o n o m e , m o i n s i l s 'engagera p e r s o n n e l l e m e n t dans son travail , m o i n s i l 
sera modvé, m o i n s i l sera efficace, m o i n s i l sera product i f . E n conséquence , 
l ' e m p l o y e u r a tout intérêt à définir ses exigences en termes d'objecdfs 
majeurs en laissant le plus possible au travail leur le c h o i x d u style, de la 
f o r m e et des moyens q u ' i l chois i ra p o u r atteindre ces objectifs. C'est dans 
ce c h a m p de l iberté que le travail leur p o u r r a être p e r s o n n e l et créat i f en 
y e x p r i m a n t l e j e u s u b d l de sa p r o p r e structure d ' i n c l i n a d o n s . Ces m ê m e s 
p r i n c i p e s d o i v e n t nous g u i d e r , nous or ienteurs , dans notre p r a d q u e . 
L o r s q u e n o u s c lar i f ions une structure i n d i v i d u e l l e d ' i n c l i n a t i o n s et la 
structure d 'ex igences professionnel les q u i y c o r r e s p o n d , nous travail lons 
sur les trois facteurs p r i n c i p a u x q u i o c c u p e n t le noyau de cette structure. 
L a part accessoire, secondaire de la structure, est celle de la souplesse et 
de la n u a n c e . C 'est sur ces facteurs-là que le travail leur n u a n c e r a son 
a p p r o c h e p e r s o n n e l l e d u méder , c'est aussi cette part des activités 
profess ionnel les que l ' e m p l o y e u r devrait laisser ouverte à la créativité de 
ses employés. 

N o u s v o i c i d o n c revenus à la quest ion que nous n o u s posions au début 
de notre exposé lorsque nous nous in ter rog ions sur le thème de cette 
j o u r n é e : l ' o r i e n t a t i o n p o u r u n e souplesse personne l le . N o s réflexions nous 
o n t d o n c a m e n é s à poser cette exigence de souplesse c o m m e ré férence 
aux deux pôles de la démarche d ' o r i e n t a t i o n . Souplesse p o u r la personne 
q u i me consul te : m o n rôle d ' o r i e n t e u r est de lu i permettre de c lar i f ier ses 
propres i n c l i n a t i o n s dans le respect des nuances de sa structure 
personne l le et n o n de l u i d o n n e r la connaissance objective et profilée que 
j e p o u r r a i s pré tendre en avoir . Souplesse aussi d o n t je dois tenter de 
convaincre les employeurs : éviter l 'uniformité des tâches et l e u r d iv is ion 
excessive, user avec p r u d e n c e des technologies nouvel les en les m a i n t e n a n t 
à l eur place d 'out i l s et en évitant a insi leur o m n i p r é s e n c e totalitaire. 
Peut-être a lors éviterons-nous la société déshumanisée que nous redoutons , 
q u i réduirait le c h a m p d 'express ion et de satisfaction de tous les dons 
possibles q u i sont présents en c h a c u n de nous. C'est ce que H a n Suyin 
n o u s disait dans son discours d 'ouver ture en nous par lant d u r isque que 
faisait c o u r i r à " l 'humani té de l ' h o m m e " , le développement exc lusi f des 
super- technologies . 
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C e re tour a u x intent ions humanistes des discours d 'ouver ture consti tue 
Ia m e i l l e u r e i n t r o d u c d o n au pôle personne l de la d é m a r c h e d ' o r i e n t a t i o n , 
deuxième phase de notre atel ier que nous a b o r d o n s à présent par la 
descr ip t ion de l ' o u t i l médiateur de cette démarche . 

L A D I M E N S I O N P S Y C H O L O G I Q U E D U C H O I X 

Le Berufsbildertest de Martin Achtnich 

L e Berufsbi ldertest — test de photos de professions — de M a r t i n 
A c h t n i c h est u n o u t i l d 'une grande souplesse d 'u t i l i sa t ion . II peut en effet 
être i n t r o d u i t dans la démarche d 'or ienta t ion i n d i v i d u e l l e au m o m e n t j u g é 
le plus o p p o r t u n par le consei l ler . Il peut s 'util iser tant avec des j e u n e s 
qu'avec des adultes, h o m m e s o u femmes, p o u r autant que ceux-ci a ient 
une d e m a n d e d ' o r i e n t a t i o n scolaire o u profess ionnel le . 

B i e n q u ' i l s'agisse d ' u n test projectif, destiné à c lar i f ier les i n c l i n a t i o n s 
profess ionnel les , i l est d ' u n e grande transparence p o u r le consultant , 
c o n t r a i r e m e n t à d'autres tests projectifs. E n effet, constitué de 96 photos 
de profess ionnels dans l 'exerc ice de l eur f o n c t i o n , i l est d 'emblée perçu 
par le consul tant c o m m e étant en l ien étroit avec ses préoccupat ions de 
c h o i x profess ionne l . 

L e matériel l u i est présenté d 'emblée c o m m e u n support concret q u i l u i 
permettra , a u f u r et à mesure de la démarche , de préciser et d 'a f f iner les 
composantes spécifiques q u i l u i t iennent à coeur dans l 'exerc ice d ' u n e 
profess ion. 

Les photos de professions présentées ici n ' o n t pas p o u r but immédiat 
de chois i r u n métier , c o m m e c'est le cas p o u r d'autres tests de photos ; la 
personne est invitée à chois i r les activités q u i l u i plaisent et ce, 
i n d é p e n d a m m e n t d u métier représenté o u des capacités présumées o u 
encore de l ' expér ience acquise; le seul critère d u c h o i x est l 'at t irance, 
l ' i n c l i n a t i o n , vers l'activité représentée . Cette consigne peut sans a u c u n 
doute s u r p r e n d r e : en suspendant p o u r u n temps les l imites , les contraintes 
et l ' u r g e n c e q u i pèsent généra lement sur ce lu i q u i d o i t effectuer u n c h o i x , 
nous l u i o f f rons la possibilité d 'échapper aux stéréotypes d o n t i l est 
g é n é r a l e m e n t e n c o m b r é , p o u r envisager son projet profess ionnel sous u n 
angle n o u v e a u . 

E n effet, les photos d u test ne visent pas à a m e n e r la personne à chois i r 
le métier représenté , mais b ien à ce qu 'e l le s ' i m p l i q u e affeclivement dans u n 
c h o i x d'activités, de choses à faire, q u i n o n seulement nécessitent u n savoir-
faire, mais surtout u n plaisir à faire, le matériel visuel d u test offre la 
possibilité d ' u n e saisie globale de l 'atmosphère de travail et à u n autre 
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p o u v o i r d ' i n t e r p e l l a t i o n q u ' u n e phrase o u q u ' u n e d é n o m i n a d o n 
profess ionnel le . 

Les p h o t o s d u test n ' o n t d o n c pas été retenues p o u r leur qualité de 
représcntadon d ' u n m é d e r spécifique, mais b i e n p o u r l eur p o u v o i r 
d'évocation de certains facteurs psychologiques part icul iers . 

Ces facteurs, au n o m b r e de hui t , représentent les besoins p u l s i o n n e l s 
f o n d a m e n t a u x présents en tout être h u m a i n , d u r a n t toute sa vie. Ces 
facteurs sont empruntés à la c o n c e p t i o n théor ique de Leopold S z o n d i 
é laborée dans l'Analyse du Destin: les cho ix que fait u n i n d i v i d u tout au 
l o n g de sa vie; q u ' i l s'agisse d u c h o i x de ses amis, d ' u n partenaire 
a m o u r e u x , d ' u n e profess ion, et m ê m e de maladies, ces c h o i x ne sont pas 
dus au hasard . Ils sont le f rui t d ' u n potent ie l de base que nous 
représentons par ces h u i t facteurs, d' intensité variable , d iversement 
combinés entre eux et de son histoire personnel le . 

L e c h o i x d ' u n e profess ion est la possibilité p o u r l ' i n d i v i d u de satisfaire 
u n certain n o m b r e de besoins puls ionnels de façon socia lement acceptable, 
et d ' é c h a p p e r ainsi à la m a l a d i e . U n exemple assez h e u r e u x p o u r i l lustrer 
cette hypothèse est Ie cas de trois cousins d o n t l ' u n était c h i r u r g i e n , l 'autre 
boucher , le troisième assassin. T o u s trois éprouvent la nécessité de 
satisfaire l e u r p u l s i o n sadique, mais les d e u x p r e m i e r s seulement y 
réussissent sous une f o r m e r e c o n n u e socialement . 

Signification des huit facteurs 

V o i c i à présent les h u i t facteurs tels que les définit M a r t i n A c h t n i c h : 

W : W e i c h h e i t : le besoin de tendresse; 
K : Kòrperkraft : le besoin d 'exercer la force physique et muscula i re ; 
S: Socia le G e s i n n u n g : le sens social q u i se compose de: 

Se: le d y n a m i s m e psychique, la force des affects, le courage; 
S h : la d ispos i t ion à a ider a u t r u i et à faire le b ien . 

Z : Zeigenbedùrfnis : le besoin de montrer ; 
V : V e r n u n f t : le besoin de connaî t re et de cerner la réalité; 
G : Geis t : le besoin de créer , d ' inventer , d ' i m a g i n e r ; 
M : M a t e r i e : le besoin de posséder la matière ; 
O : Oralitàt : 

O n : le besoin de se n o u r r i r ; 
O r : le besoin de par ler et de c o m m u n i q u e r . 

Ces h u i t facteurs tels que nous les abordons i c i sont restrictifs par 
r a p p o r t à la c o n c e p t i o n de S z o n d i , puisque nous ne les envisageons que 
sous l ' ang le de la social isation des besoins, dans u n e o p t i q u e 
profess ionnel le . N o u s p o u v o n s considérer ces h u i t facteurs c o m m e les 
différents passages, les m o m e n t s constitutifs d u devenir h u m a i n . 
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B i e n que nous vous présenterons ces facteurs successivement, i l ne faut 
pas les considérer dans u n o r d r e c h r o n o l o g i q u e ; i l s'agit de les a r d c u l e r 
entre eux de façon d y n a m i q u e . Ils sont acdfs toute la vie durant , avec des 
intensités diverses. 

E n f i n , ces facteurs, pris deux à deux , e n t r e d e n n e n t entre eux une 
tension d ia lec t ique , l ' u n consti tuant le pôle d ' u n re tour à soi , l 'autre le 
pôle d ' u n m o u v e m e n t vers le m o n d e extérieur. 

Fadeurs périphériques 

N o u s c o m m e n c e r o n s par envisager les facteurs que nous appe l le rons 
"périphériques" , à savoir, O - M ; W - K . Ces facteurs c o r r e s p o n d e n t à des 
besoins archaïques d u p e u t d ' h o m m e , liés à sa prématuradon. N o u s 
p o u r r i o n s les c o m p a r e r à ce que W i n n i c o t t appel le " l ' e n v i r o n n e m e n t 
suff isamment b o n " d u nourr i sson , indispensable à sa survie. N o u s nous 
trouvons dans la sphère prégénitale. 

/. Considérons d'abord O et A i . L e petit d ' h o m m e évolue ic i dans u n 
univers encore indifférencié, morcelé , q u i f o n c d o n n e par bribes et 
m o r c e a u x , que l ' o n pourra i t désigner par l ' i m p e r s o n n e l "ça baigne" . 

• Facteur O. L e facteur O , quant à l u i , c o r r e s p o n d au d o u b l e besoin 
q u ' a le n o u r r i s s o n d'être n o u r r i en temps u d l e — c'est le besoin O n — et 
de baigner dans u n e n v i r o n n e m e n t h u m a i n ; c'est le langage q u i le 
caractérise — c'est le besoin O r . L e peut d ' h o m m e se n o u r r i t n o n 
seulement d u sein, mais aussi des paroles de sa mère . C o m m e n t ce besoin , 
essentiel lement axé sur les plaisirs de la bouche , va-t-il p o u v o i r trouver 
satisfaction sur u n m o d e professionnel? Les activités telles que se n o u r r i r , 
n o u r r i r a u t r u i , se préoccuper de son bien-être physique, s 'occuper 
d 'a l iments , vont satisfaire le besoin O n . Parler , c o m m u n i q u e r , avoir des 
contacts, r ire et s 'amuser, seront essentiels p o u r le besoin O r . Toutefo is , 
le type de contact d o n t nous par lons dans le registre d u facteur O est u n 
contact superf ic ie l où autru i reste d ' u n e certaine manière indifférencié : o n 
par lera "des gens" avec q u i o n a u n contact jov ia l ou convivia l . Satisfaire 
ce besoin , c'est j o u i r de la vie, des plaisirs de la table et de la c o m p a g n i e . 

• Facteur M. L e facteur M , quant à l u i , renvoie a u m o u v e m e n t de va- et-
vient où la mère , après avoir n o u r r i le petit , le quitte p o u r vaquer à 
d'autres occupat ions , et où celui-c i est confronté à la perte, à la séparation, 
d 'a i l leurs indispensable à son développement psychique et m e n t a l : c'est 
par cet é l o i g n e m e n t que le petit d ' h o m m e p o u r r a progressivement établir 
une d is t inc t ion entre soi et le m o n d e . Par ai l leurs , ce facteur renvoie 
éga lement à l 'analité et au plaisir que le petit éprouve à re tenir o u à 
re lâcher les fèces, sa première p r o d u c t i o n . Sur le p lan de la social isation 
de ce besoin, nous verrons apparaître des activités q u i visent à éviter la 
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perte, telles que conserver, épargner , restaurer le passé, sauvegarder 
l ' éphémère ; entrent également dans cette catégorie, a c c u m u l e r des biens 
et les redis t r ibuer , s'attacher à des choses q u i ont de la valeur, posséder, 
a insi que m a n i p u l e r , la madère , en la malaxant , dans u n geste de 
préhens ion . C e facteur, lié à la matière, est également en r a p p o r t avec les 
racines et la t r a d i t i o n . Sous l 'angle de l 'analité, nous verrons éga lement u n 
intérêt p o u r les activités salissantes o u malodorantes , o u p o u r leur 
contra ire , les préoccupadons p o u r l 'hygiène et la propreté . 

Si nous avons p u constater que le facteur O visait à p r e n d r e en soi, 
ingérer , nous voyons que le facteur M vise à exercer une prise sur le 
m o n d e à travers ce q u i est tangible et malléable, ce q u i peut être pris en 
mains — et à q u o i on peut s 'accrocher. 

2. Les facteurs W et K nous introduisent à un autre registre. L e m o n d e d u 
ça, de l ' indifférencié était le p r o p r e d u vecteur O - M , b ien que M amorçai t 
déjà une béance entre soi et le m o n d e . Avec W et K , u n corps p r o p r e va 
progress ivement se consdtuer , n o n plus morcelé c o m m e en O - M , mais 
f o r m a n t u n tout, unifié et disdnct . 

• Fadeur W. L e facteur W , l ' o n peut le c o m p r e n d r e c o m m e ce besoin 
q u ' a le tout peut d u corps à corps avec la mère, de sa chaleur , de ses 
caresses, de l ' a p p u i de ses bras. C'est grâce à ce contact cutané tendre que 
se const i tueront progressivement u n dedans et u n dehors , délimités par la 
peau c o m m e contenant . C e besoin de caresses, au p r o p r e et au figuré, va 
trouver satisfaction de diverses manières . Les activités peuvent être 
d i rec tement en rappor t avec le corps d ' a u t r u i : c'est le cas lorsque l ' o n 
caresse, masse, palpe , tâte, etc. O u alors, l'activité se rapporte davantage 
à des matér iaux d o u x — tels que la fourrure , les étoffes. E n f i n , la 
recherche d u c l imat chaud de certaines situations peut éga lement satisfaire 
ce besoin , (travailler dans un sauna o u écouter les conf idences int imes de 
q u e l q u ' u n ) . C e facteur peut éga lement être un trait de caractère : le 
c o m p o r t e m e n t sera d o u x , affable, fait de disponibilité passive et 
affectueuse. L 'a tmosphère de ce facteur est faite d' intimité feutrée et 
tendre . E l l e t raduit une certaine féminité . Le tact, au p r o p r e et au figuré, 
appar t ient à ce facteur. 

• Facteur K L e facteur K, quant à l u i , est à l 'opposé de la réceptivité 
passive de W , et marque plutôt une certaine masculinité. L e plais ir lié à 
ce facteur consiste à rencontrer des obstacles dans le m o n d e extérieur, et 
à ut i l iser sa force et ses muscles. C'est le "rentre dedans" décidé. 

C e facteur K s ' expr imera sur les chantiers , là où ça gueule , ça fait d u 
b r u i t et d u tapage. Les activités q u i a p p o r t e n t la satisfaction seront des 
activités manuel les où l ' o n affronte u n obstacle: f rapper , taper, scier, 
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c o u p e r , sont autant d ' impacts avec le m o n d e . Les rapports à a u t r u i seront 
i c i de c o n c u r r e n c e ; l 'autre est u n adversaire o u une vic t ime. 

N o u s nous arrê terons là, en ce q u i c o n c e r n e la présentation des quatre 
facteurs pér iphériques , indispensables p o u r que d ' u n m o n d e indifférencié 
et morce lé le petit d ' h o m m e se découvre corps unifié face à u n m o n d e 
extérieur où l 'autre est u n m ê m e : d u "ça ba igne" au " i l " , nous a l lons passer 
à présent au tu et a u je , à travers les facteurs centraux S-Z et V - G . 

Facteurs centraux 

1. Par les facteurs S et Z, nous accédons à la Loi, et donc à la différence des 
sexes et des générations. L ' aut re est perçu en tant q u ' i n d i v i d u séparé, 
différent de m o i . D a n s le facteur O , nous par l ions de contact ; dans le 
facteur S, nous p a r l o n s de re lat ion à a u t r u i , en tant q u ' i l est une personne 
à part ent ière . 

• Facteur S. L e facteur social et é thique S se différencie en deux 
courants distincts. Se, q u i est la socialisation des affects brutaux tels que la 
rage, la colère et q u i auront d o n c l 'énergie psychique et le courage: i l 
s 'agira de p r e n d r e des risques p o u r soi et p o u r les autres, de bouger , de 
changer , de maîtriser les forces de la nature et de dir iger a u t r u i . C'est aussi 
la force de dire n o n à ce q u i est figé, et d o n c , la mobilité, au sens p r o p r e 
de voyager aussi b i e n q u ' a u sens plus psychique de défendre des idées, ou 
de m i l i t e r . C'est p o u r la collectivité q u ' o n se mobi l i se . L e co ur a nt Sh , par 
contre , renvoie à la sol l ic i tude p o u r a u t r u i : i l s 'agira de faire le b ien , 
d ' a i d e r a u t r u i , de le guérir, de l 'éduquer , de le soutenir . L ' o n se 
préoccupe d ' a u t r u i avec empath ie . C'est à l ' i n d i v i d u en tant que tel que 
l ' o n consacre son énergie . 

• Fadeur Z A l o r s que le facteur S était tourné vers les autres en tant 
q u ' i n d i v i d u s o u collectivités, le facteur Z , quant à l u i , se centre sur la 
quest ion de ce q u i peut ou n o n être m o n t r é . C'est soi-même, o u ses 
oeuvres q u ' i l s 'agira de mettre en avant. Il s'agit d 'att irer l ' a d m i r a t i o n 
d ' a u t r u i , et de le séduire. Ce facteur, c o m m e tous les autres d 'a i l leurs , est 
indispensable à la vie sociale de tout i n d i v i d u . E n effet, lors de la 
recherche d ' e m p l o i , par exemple , i l est essentiel de p o u v o i r se m o n t r e r 
sous u n j o u r avantageux, q u i suscite le désir de l ' e m p l o y e u r . C'est le 
facteur Z éga lement q u i cherche à se satisfaire à travers les métiers 
médiatiques, où l ' o n est devant u n a u d i t o i r e , où l ' o n s 'occupe d' images, 
d 'esthétique et de b o n goût. C'est la vue q u i est ici l 'organe essentiel: i l 
s'agit de voir et d e séduire, d'être vu et admiré . L e but poursu iv i est 
toujours de r e m p o r t e r u n certain succès auprès d ' u n p u b l i c d 'admirateurs . 
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2. Nous abordons enfin les fadeurs V el G, deux modes particuliers de la vie 
mentale et intellectuelle. C'est à travers cette élaboration psychique que 
l ' i n d i v i d u s 'aff irme en tant q u e j e . 

• Facteur V. L e facteur V c o m p o r t e ce besoin de définir et 
d 'appréhender le m o n d e q u i nous entoure , en le n o m m a n t , en le 
classifiant. Observer les choses et les gens, les décrire précisément , les 
d é n o m m e r par des concepts, les classer, les ranger, les o r d o n n e r , ce sont 
là toutes des activités où la raison et la pensée log ique permettent de 
maîtriser la réalité et de s'y adapter. L e r a p p o r t à a u t r u i sera ut i l i ta ire et 
f o n c d o n n e l . Si la vue reste ici u n organe important , c'est en tant q u ' e l l e 
permet d 'observer et de délimiter et n o n plus c o m m e en Z , d ' a d m i r e r o u 
de séduire. C e facteur V est très survalorisé dans notre m o n d e m o d e r n e : 
q u ' i l s'agisse de s 'astreindre à des rythmes et à des horaires , ou à des 
tâches précises et r igoureuses q u ' i l faut exécuter avec a t t e n d o n et 
a p p l i c a d o n , ce sont là toutes des exigences V . L ' u n i v e r s V se caractérise 
pas son côté f o n c t i o n n e l , " c o o l " , où la f ro ide raison d o m i n e . 

• Facteur G. A l ' inverse de V q u i maîtrise et contrôle le m o n d e 
extérieur, le facteur G renvoie à la vie de l 'esprit , à la vie intérieure, q u i 
ne connaî t pas de l imites. L a fantaisie, la créativité, l ' i m a g i n a t i o n et 
l ' i n t u i t i o n sont à l ' inverse de l 'observat ion, d u contrôle et de la raison 
objectivante d u facteur V . Ecouter la voix intér ieure, convaincre a u t r u i et 
l ' i n f l u e n c e r par sa pensée, sont des activités q u i satisfont les besoins d u 
facteur G . L'activité de la pensée, toute-puissante et sans l imites , constitue 
b i e n sûr u n danger si le facteur V ne v ient pas s'y associer, p o u r que la 
création puisse v o i r le j o u r . Sans V , l'activité G risque d'être p u r 
i m a g i n a i r e ! 

Construction du test 

N o u s avons a ins i p a r c o u r u r a p i d e m e n t la s ignif icat ion des h u i t facteurs. 
Revenons à présent aux photos d u test, sensées évoquer ces facteurs. 

Dans chaque p h o t o , nous r e n c o n t r o n s u n facteur d o n t la force 
d'évocation p r é d o m i n e : c'est le facteur primaire, q u i est représenté 
g é n é r a l e m e n t par l ' ac t ion , l'activité, la f o n c t i o n . U n autre facteur, au 
p o u v o i r d ' i n t e r p e l l a t i o n plus faible, y est associé. C'est le facteur secondaire. 
celui-c i est représenté par l 'objet de l'activité, c'est-à-dire, ce sur q u o i 
l'activité s 'exerce. Î a présence de deux facteurs dans chaque p h o t o a été 
condi t ionnée par la réalité; en effet, a u c u n e profession ne se l imi te à 
satisfaire u n seul facteur. T o u t métier p e r m e t de satisfaire deux o u trois 
besoins puls ionne ls , et c o m p o r t e d o n c d e u x ou trois facteurs essentiels. 
C h a q u e i n d i v i d u , en faisant ses c h o i x de photos, va d o n c privilégier 
certaines combina i sons particulières de facteurs. 
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En ce qui concerne la force, l ' intensité des facteurs choisis, nous p o u v o n s 
dresser u n p r o f i l quandtadf , que nous appel lerons la série des facteurs 
pr imaires posidfs d ' u n e part, et la série des facteurs secondaires posidfs 
d 'autre part . A travers ces rangs hiérarchisés, nous p o u r r o n s cerner les 
facteurs importants p o u r l 'é laboradon d u projet profess ionnel de la 
personne. 

Quant à l'appréhension qualitative, elle va se dégager essentiel lement de 
la seconde phase de passadon d u test, q u i est incontes tablement la part 
essendelle de la démarche . 

E n effet, après avoir invité dans u n p r e m i e r temps la personne à 
effectuer u n c h o i x spontané des activités qu 'elle a ime, nous l u i d e m a n d o n s 
de r e p r e n d r e les photos q u i l ' a ldrent , et de les r e g r o u p e r entre elles de 
façon à ce qu'e l les aient que lque chose en c o m m u n ; la personne établit 
ainsi des liens entre des professions a p p a r e m m e n t très différentes, et peut 
découvrir i m p l i c i t e m e n t que certaines activités sont c o m m u n e s à plusieurs 
d 'entre elles. N o u s l u i d e m a n d o n s alors de nous faire part de ce q u i l 'a tdre 
dans chacune des photos choisies, en c o m m e n ç a n t par celle q u i lui plaît 
le plus . 

Ces associations que la personne se f o r m u l e en nous les c o m m u n i q u a n t , 
fournissent la c o l o r a d o n qualitative spécifique de ses c h o i x . C'est à ce 
m o m e n t qu 'e l l e nous permet d 'entendre en q u e l sens elle va p o u v o i r 
satisfaire, de façon socialisée, certains de ses besoins personnels p r o f o n d s . 
Cette " m u s i q u e " personnel le v iendra nuancer f i n e m e n t la f o r m u l e 
quantitative i n i t i a l e m e n t obtenue , mais q u i resterait "muet te" sans ces 
associations. C'est dans la c o n f r o n t a t i o n des approches quantitat ive et 
qualitative que n o u s pouvons cerner la structure i n d i v i d u e l l e d ' i n c l i n a t i o n s 
professionnel les d ' u n e personne. 

M a i s là ne s 'arrête pas le travail! Reste à présent à c o n f r o n t e r cette 
structure d ' i n c l i n a t i o n s individuel les à des réalités profess ionnel les diverses 
q u i ont chacune leurs exigences propres . C h a q u e réalité profess ionnel le 
peut e l le-même être analysée en termes de facteurs. C'est en réalisant la 
c o n c o r d a n c e entre la structure i n d i v i d u e l l e d ' i n c l i n a t i o n s et la structure 
d 'exigences professionnel les , que la personne p o u r r a se réaliser 
h a r m o n i e u s e m e n t dans sa vie profess ionnel le . 

Connaî tre la structure d 'exigences professionnel les est une tâche à la 
fois i m p o r t a n t e mais toutefois ardue p o u r le consei l ler en o r i e n t a t i o n . E n 
effet, c'est dans la mesure où i l a une représentation correcte et précise 
des diverses nuances d ' u n métier q u ' i l p o u r r a envisager de p r o p o s e r à son 
c l ient des pistes de recherche utiles p o u r son projet profess ionne l et 
adéquates à ses attentes. Mais c'est là une a p p r o c h e c o m p l e x e q u i suppose 
d ' a b o r d u n e a p p r o c h e particulière de la profession et de ses exigences. 



226 Jacques Draime, Ria WalgraiTe 

IW C O M P R É H E N S I O N D E L A P R O F E S S I O N 

A i n s i q u e vous avez p u le saisir, le test des images professionnelles de 
M a r d n A c h t n i c h p e r m e t de c lar i f ier la structure des inc l ina t ions 
indiv idue l les q u i porte u n i n d i v i d u vers telle o u telle profess ion. P o u r que 
l ' o r i e n t a t i o n profess ionnel le puisse s 'opérer , faut-il encore que les 
professions soient préa lablement décrites dans des termes similaires à ceux 
q u i décrivent la structure i n d i v i d u e l l e d ' i n c l i n a t i o n s . A b o r d o n s cette 
quest ion en c o m m e n ç a n t par définir les préalables méthodologiques et 
théoriques q u i sont à la base d ' u n e telle a p p r o c h e de la profession. 

Dans le c h a m p de l ' o r i en ta t ion , les intérêts professionnels ont toujours 
occupé u n e place impor tante en tant que f o n d e m e n t d u c h o i x . Les 
professions o n t cependant été rarement explicitées d u p o i n t d u vue de ce 
q u i , dans l e u r nature , f o n d e l 'att irance qu'e l les exercent sur les personnes 
q u i les choisissent. L.a littérature sur les professions est très diversifiée mais 
présente p e u de c o h é r e n c e quant aux paramètres q u i régissent leur 
d e s c r i p t i o n . L a préoccupat ion majeure q u i préside à ces descript ions t ient 
plus au souci de la rationalité classificatoire qu 'à l 'intelligibilité de l 'objet 
décrit p o u r ce lu i q u i d o i t y faire u n cho ix en f o n c t i o n de sa personnali té 
p r o p r e . T a n t ô t les professions sont décrites par extens ion des secteurs de 
f o r m a t i o n q u i y préparent ; o n par lera alors, par exemple , des professions 
littéraires o u scientif iques. Tantô t c'est le critère des g r o u p e m e n t s 
professionnels q u i g u i d e r a le classement des professions dans les grands 
secteurs d'activités: les métiers de la cons t ruc t ion , les professions de la 
magistrature. Soit encore le cri tère de classification se référera aux grandes 
phases de la t ransformat ion des produi ts , d u brut au f i n i ; les métiers seront 
alors décrits selon qu ' i l s appar t iennent aux secteurs p r i m a i r e , secondaire , 
tertiaire. Il existe b ien d'autres classifications. Se lon le critère de 
classif ication q u i les régit, elles ont toutes u n e utilité p o u r l 'observateur q u i 
opère le classement: les instances responsables de l ' ense ignement dans le 
p r e m i e r cas, les fédérations professionnel les dans le deuxième, les instances 
é c o n o m i q u e s dans le troisième. 

L'originali té de l 'analyse profess ionnel le que nous proposons tient au 
p o i n t de vue à part i r d u q u e l la descr ip t ion est opérée , à savoir, le 
travail leur lui-même. E n effet, la profession est décrite d u p o i n t de vue de 
la satisfaction qu 'e l l e peut appor ter à ce lu i q u i l 'exerce et d o n c de l ' intérêt 
qu 'e l le peut susciter chez ce lu i q u i la choisi t . Cette a p p r o c h e de la 
profess ion découle de la c o n c e p t i o n psychologique q u i la sous-tend. L e 
mét ier est e n t e n d u c o m m e la possibilité p o u r c h a c u n de satisfaire ses 
besoins psychologiques f o n d a m e n t a u x selon u n m o d e d 'express ion 
soc ia lement accepté et intégré dans l ' é c o n o m i e générale des activités 
h u m a i n e s d o n t Ia finalité c o m m u n e est la p r o d u c d o n de bien-être p o u r 
l ' ensemble de la c o m m u n a u t é . A cette visée d'utilité p o u r le bien c o m m u n 
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s'ajoute, dans cette c o n c e p d o n , la n o d o n d 'épanouissement de la 
personne ; en d'autres termes, la social isadon des besoins personnels . 

Voyons en quoi consiste cette analyse professionnelle 

L a profession est décrite selon les c i n q paramètres suivants: la fonction 
(les aedons et les états) impliquée par l'acdvité profess ionnel le , les objets 
sur lesquels porte l'activité, les outils utilisés, les lieux où elle se déroule et 
e n f i n les buts q u i y sont poursuivis . Décrits en f o n e d o n de ces paramètres, 
l ' ensemble des contenus propres à une profess ion consdtuent sa structure 
d 'exigences . Il s'agit b i e n là d ' u n e structure et n o n d ' u n e classification 
p u r e m e n t abstraite. U n e profession peut exister dans l 'abstract ion, par 
e x e m p l e , dans le sens d ' u n e descr ip t ion de f o n c t i o n . E l le se l imi te alors à 
une e n u m e r a t i o n de contenus objectivables. L a profession telle que nous 
l ' en tendons ic i est une structure d y n a m i q u e perçue d u p o i n t de vue de 
ce lu i q u i l 'exerce . L a quest ion que nous nous posons est de savoir en q u o i 
et c o m m e n t l 'exercice de la profession apporte o u n o n une satisfaction à 
ce lu i q u i la vit. N o u s ne pouvons répondre à cette quest ion q u ' e n analysant 
les rapports dynamiques q u ' e n t r e t i e n n e n t entre eux les contenus décrits 
plus haut, n o n pas c o m m e entités abstraites mais c o m m e réalités vécues 
dans l 'exerc ice d u métier . 

Attachons-nous à mettre en lumière les relations essentielles 
de cette dynamique 

L e noyau s ignif icat i f d 'une activité repose sur la relat ion d u travail leur 
à l 'objet de son activité par l 'ut i l i sa t ion de certains outi ls . L a f o n c t i o n 
traduit le m o u v e m e n t vers la réalité, l 'agir , le faire. L e sujet s'y e x p r i m e 
dans le type de r a p p o r t q u ' i l entret ient avec l 'objet spécifique à la 
profess ion q u ' i l exerce. T o u t e première in terrogat ion sur le c h o i x 
profess ionnel i m p l i q u e ces d e u x é léments . Fonction et objet sont 
indissociables p o u r c o m p r e n d r e le sens d ' u n e activité. L 'ob je t n ' a de sens 
que par le rappor t que l ' h o m m e entret ient avec l u i . De m ê m e , une activité 
est dépouil lée de toute s igni f icat ion (devient "sans objet") si elle est coupée 
de la réalité sur laquel le elle porte nature l lement . 

Trois ième é l é m e n t de l'activité, i n t i m e m e n t lié aux deux premiers : Y outil 
est le m o y e n par l equel la f o n c t i o n se réalise; i l est le support de l 'ac t ion ; 
i l c o n d i t i o n n e son efficacité. I l est chois i et adapté au type de r a p p o r t à u n 
objet déterminé à travers une act ion spécif ique. C e noyau signif icat i f 
s 'articule autour de deux pôles b ien distincts: la personne et la réalité. 
L " ' a c t i o n - o u t i l " désigne le type de relations que la personne chois i t dans 
son r a p p o r t au m o n d e . 
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L e but constitue le quatrième élément de l'acdvité professionnelle. B i e n 
qu'il sous-tende l'acdvité, le but n'est pas vécu de manière aussi présente 
que l'ensemble "foncdon-oudl-objet". L e but sous-tend l'acdvité dans le 
sens où il la dynamise; mais il est en m ê m e temps un point de mire 
extérieur, situé chronologiquement dans le futur plus ou moins lointain; 
il n'est donc pas le consdtuant immédiat de l'activité. I l n'est pas exercé , 
il est poursuivi. N o u s devons opérer ici une disdncdon entre le ou les buts 
rapprochés et la finalité de l'acdvité professionnelle. Si nous prenons en 
considéradon un ensemble d'activités formant un tout significadf (par 
exemple, une mission déterminée à l'intérieur de l'ensemble des activités 
d'une m ê m e profession), nous pourrons y voir un but relativement concret 
qui sera en quelque sorte le résultat, l'issue de cet ensemble d'activités. A 
l 'intérieur de cet ensemble, différentes actions se succèdent dans le temps 
et sont reliées entre elles par la logique opératoire de cet ensemble . U n 
but peut être perçu à chaque maillon de cette chaîne. T a n t ô t il se 
confondra avec l'action elle-même, tantôt il se concrétisera dans son 
résultat, tantôt encore une action de la chaîne sera considérée comme le 
but de celle qui la précède. N o u s considérons ces buts comme rapprochés. 
L a personne qui exerce une profession sera généralement consciente de 
ces différents points de repère qui jalonnent, en les articulant, les éléments 
d'une chaîne d'activités. Mais cette conscience des buts sera naturellement 
limitée à l'ensemble des activités que le travailleur maîtrise et dont il est 
responsable. Au -delà de sa sphère d'activités, les buts plus lointains seront 
perceptibles, mais supposeront une prise de distance susceptible de faire 
percevoir le ou les ensembles d'activités périphériques à un champ 
professionnel déterminé. L e but final que nous désignons comme la 
finalité de la profession dépasse l'activité elle-même. I l consdtue sa raison 
d'être sociale. C'est par lui que la profession est reconnue et prend place 
dans l'ensemble des activités humaines. I a finalité d'une profession est en 
somme ce qui la relie à l'ensemble des activités professionnelles dont la clé 
de voûte commune est leur utilité sociale en tant que production de 
bien-être pour l'ensemble de la communauté . Si la satisfaction des 
inclinations individuelles est trouvée davantage dans l'exercice de l'activité 
que dans la conscience de sa finalité, il n'en reste pas moins que le niveau 
de socialisation de l'inclination dans l'exercice professionnel dépendra de 
la cohérence entre la satisfaction personnelle de l'inclination et la finalité 
de la profession entendue comme recherche du bien de la communauté . 

Il reste un dernier élément pris en considération dans l'analyse de la 
profession, c'est le lieu où elle se déroule. Il s'agit du décor, du contexte 
et de son ambiance. C o m m e l'outil, le lieu est adapté au rapport entre la 
fonction et son objet. I l est en cela une condition de l'exercice de l'activité 
et non partie intégrante de son noyau. Q u e le lieu de l'activité apparaisse 
dans beaucoup de cas comme une évidence et une condition accessoire, 
il n'en reste pas moins au ' i l est SDécifiaue à l'activité o u i s'v déroule et 
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constitue u n é lément i m p o r t a n t quant à l ' i n c l i n a t i o n q u ' i l suscitera chez 
la pe rs o nne q u i choisit . Il sera dans certains cas u n é lément majeur tenant 
à sa haute spécificité: le prétoire en est u n e x e m p l e p o u r les métiers de la 
magistrature. 

L a profess ion nous est donc présentée c o m m e une structure spécifique 
de contenus et de formes. Son exercice en fait une réalité à d y n a m i q u e 
évoludve. C e c i e x p l i q u e q u ' u n m é d e r n'est j amais exercé de la m ê m e 
manière par plusieurs personnes. Ces écarts d e n n e n t b e a u c o u p m o i n s aux 
dif férences objecdves des exigences de tel m é d e r qu'à la singularité des 
personnes q u i l 'exercent . C h a c u n , selon sa structure d ' i n c l i n a d o n s , est 
a m e n é c o n s c i e m m e n t o u n o n , à marquer "sa" profession par l ' express ion 
personnel le de sa structure d ' i n c l i n a d o n s . C h a q u e profession se présente 
d o n c c o m m e une structure d 'exigences définies par les activités qu 'e l l e 
nécessite, les o u d l s q u i y sont udlisés, les objets sur lesquels elle por te , le 
l ieu où elle se déroule et les buts q u i y sont poursuivis . Cette structure 
d 'exigences est aussi u n potent ie l de sadsfacdon dans la mesure où la 
structure d 'exigences c o r r e s p o n d à la structure des inc l inat ions de la 
personne q u i exerce cette profession. 
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