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Au cours des dix dernières années, la stratégie d'action intersectorielle s'est de plus en plus imposée 

comme avenue novatrice pour augmenter !es gains de santé pour la collectivité, et ce, en agissant de 

façon concertée sur plusieurs déterminants à la fois. L'implication de plusieurs organisations 

appartenant a des secteurs divers est devenue dans ce contexte un levier pour s'attaquer à certains 

problèmes difficiles à circonscrire et dont l'origine est multifactorielle. Malgré le potentiel qu'elle 

semble offrir et les nombreux écrits qui portent sur ce thème, les résultats actuellement disponibles 

ne nous permettent pas de bien saisir le fonctionnement de ce type d'action ni d'en apprécier les 

retombées a court terme. Dans la présente recherche, nous proposons un modèle conceptuel 

intégrateur permettant de mieux comprendre les mécanismes d'action qui sous-tendent le processus 

de structuration d'une action intersectorielb base communautaire, en tant que catalyseur pour 

travailler à l'amélioration de la santé et du bienétre de la population dans une perspective globale de 

la santé. 

La voie empruntée pour répondre à cet objectif de recherche a consisté à construire cette explication 

(modèle conceptuel) sur le terrain même de l'action, dans le cadre d'un projet-pilote. La recherche a 

fait appel a une double stratégie de recherche : ta rechercheaction participative et I'évaluation du 

processus. Ces deux stratégies nous ont permis de questionner l'action intersectorielle sur le terrain 

et d'en étudier les principes sous-jacents a partir d'une confrontation continue des connaissances 

expérientielles des acteurs et des connaissances théoriques disponibles. La constitution de ce 

modèle conceptuel a donc implique une çéquence itérative de théorisation, d'intervention 

communautaire et de recherche évaluative. 

Dans le cours de l'expérimentation, nous avons recouru a des corpus théoriques provenant de la 

psychologie sociale (théorie sociale cognilive) et de la sociologie des organisations (approche 

organisationnelle et sociologie de l'action), en complément aux connaissances provenant de la 

recension des écrits en promotion de la anté. Leur intégration et leur confrontation au terrain ont 

permis de dégager les mécanismes qui permettent a un groupe de développer une efficacité 

collective (perçue et réelle), c'est-Mire, une efficacité lui donnant la capacité d'augmenter son 

puvoir d'action sur son environnement. 



Ce qui ressort de notre étude, ce sont les régulations, ou plutbt les auto-régulations que I'action 

coltective nécessite pour canaliser les comportements de ses membres dans une mème direction et 

faire en sorte que la convergence au sein du groupe l'emporte sur la divergence. Cette anvergence 

n'est donc pas spontanée mais construite et la régulation qui la rend possible repose sur l'interaction 

de mécanismes formels et informels, au niveau individuel et organisationnel. Cette régulation, qui fait 

appel à l'action réfléchie des acteurs, peut être envisagée comme capacité générique essentielle 

permettant à une coalition d'exercer un contrôle dynamique sur son environnement interne et 

externe. 

Dans le cadre de cette expérimentation, il nous a été possible de vérifier l'influence réciproque de 

ces mécanismes sur la structuration de I'action intersectorielle. De plus, les résultats de 

I'expérimentatior~ soutiennent globalement la pertinence des composantes de I'intervenîion qui ont 

été implantées durant la lb phase du projet, c'est-à-dire durant sa phase de planification, afin 

d'activer ces différents mécanismes de régulation. Toutefois, pour bien apprécier le potentiel de 

l'action intersectorielle, le besoin de recherche à moyen et à plus long terme sur les retombées de ce 

type de stratégie pour la communauté en général s'avère essentiel. Ainsi, aprés avoir évalué 

l'efficacité du processus de structuration de I'action, dont l'un des résultats attendus pour cette tQe 

phase du projet est la production d'un plan global et intégré d'intervention, l'évaluation doit porter, à 

moyen terme, sur les changements dans les conditions qui ont une influence sur la santk, et à plus 

long terne, sur l'amélioration de la santé et du bien-être des groupes visés par les interventions. Nos 

résultats ne représentent donc qu'un des niveaux requis pour apprécier la pertinence globale de 

cette stratégie d'action collective, bien que la réussite dans l'implantation de ce premier niveau 

constitue la fondation qui rend possible l'atteinte des autres rksultats, intermédiaires et ultimes. 
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INTRODUCTION 

Cette thèse porte sur I'action intersectorielle en tant que stratégie d'actualisation d'une approche 

globale et intégrée en promotion de la santé. Depuis le début des années 80, plusieurs cadres de 

référence internationaux en promotion de ia santé, tels que la Charte d'Ottawa (WHO, 1986), le 

cadre de référence en promotion de la san!C! propoçé par le ministre canadien Jack Epp (Epp, 1986) 

et le Mouvement u Villes et villagss en santé B (Hancock, 1993) ont mis en lumière l'importance 

d'agir sur les dèteminants sociaux de la sante en complément aux stratégies d'actions orientées 

vers les individus, de façon a obtenir un plus grand impact sur la sante des populations. Dans ce 

contexte, le recours a une série d'actions mutuellement renforçantes déployées a travers de 

multiples cibles et stratégies d'intervention représente une des options privilégiées pour obtenir ces 

gains de santé. Ces cibles d'intervention ne relèvent pas uniquement du domaine de la santé mais 

de plusieurs secteurs d'activités dont les actions peuvent avoir un impact sur les conditions de vie de 

la population. Par conséquent, cet ensemble d'actions ne peut être réalisé qu'à travers un effort 

collectif, d'ou cet intérêt grandissant à l'endroit de l'action intersectorielle comme stratégie plausible 

et pertinente a l'actualisation d'une approche globale et intégrée en promotion de la santé. 

Notre propre intértit pour I'action intersatonelle origine d'un questionnement qui s'est fait en lien 

avec une problématique swifique qui est celle des interventions en promotion de la santé des 

enfants. Le chapitre 1 expose les principaux él&nents de cette problématique de même que notre 

positionnement a l'égard des soiutions qui sont actuellement offertes pour dépasser certaines des 

limites observées. Ainsi, on constate actuellement que plusieurs des programmes de promotion de la 

santé offerts aux enfants sont souvent cloisonnés et peu intégrés à l'ensemble des activités 

destinées aux jeunes (MSSS, 1997; 1998) et que plusieurs d'entre eux reposent sur une approche 

individuelle, fragmentée, sans égard au contexte social et géo-politique dans lequel évoluent les 

enfants (Jackson, 1994; Siri, 1994). Ce doisonnement et cette fragmentation accentueraient la 

distance entre l'école, les familles et la communauté, ce qui, en retour, ne favoriserait pas les 

capacités d'apprentissage et le développement des enfants. Ce constat, qui est partagé par plusieurs 

auteurs et obsetvateurs de pays occidentaux, a conduit à l'émergence de u solutions globales r afin 

de mieux répondre aux besoins des enfants. La recension des écrits sur ce type de solution permet 

d'identifier des chefs de file dans œ domaine, dont I'Organisation mondiale de la santé, qui a 



proposé dans les années 80 les concepts dl~coles-sant4 (HealUi pmmoting schod) de même que 

celui de Comprehensive School Health. 

Bien que ce type d'approche représente une avenue de plus en plus répandue à travers le monde 

pour promouvoir la santé des jeunes, principalement à travers le concept d' Écoles-santé de l'OMS, 

une certaine controverse existe entre les tenants d'une approche centrée sur l'école et ceux qui 

optent davantage pour une approche u a  base communautairer (Allensworth et al., 1995; Parsons et 

al., 1996). A partir de certaines considérations que nous avons faites en lien avec ces deux options, 

nous en sommes venus à privilégier une approche globale et intégrée, uà base communautairer, 

plutôt qul~à base strictement scolairer, car celle-ci répond davantage au caractère central d'une 

approche écologique, c'est-à-dire qui intègre les efforts orientés vers l'individu pour modifier tes 

comportements de santé et ceux orientés vers les environnements pour amélorer les conditions de 

vie physiques et psycho-sociales de la population (Stokols, 1996). Dans ce contexte, l'action 

intersectorielle représentait une piste intéressante pour actualiser cette approche globale et intégrée 

a base communautaire. 

La recension des écrits sur I'action intersectorielle, ou coalition à base communautaire, en promotion 

de la santé, que nous relatons au chapitre 2, nous amène toutefois a constater que malgré le 

foisonnement d'écrits sur ce thème, ils ne nous permettent pas de bien saisir le fonctionnement de ce 

type d'action ni d'en apprécier les retombées à court terme. La contribution de ces écrits, qui est 

aussi leur limite, est d'identifier un nombre important de facteurs (individuels, organisationnels et 

contextuels) pouvant contribuer à l'efficacité d'une action intersectorielle. Toutefois ces facteurs ne 

sont pas présentés ou organisés dans un cadre conceptuel intégrateur et ne reposent pas sur des 

assises théoriques clairement formulées, ce qui en limite par conséquent la compréhension et I1ulité 

pour l'action. Si les suppositions sur lesquelles repose cette stratégie permettent d'entrevoir des 

résultats prometteurs, force nous est de constater que les conditions qui rendent possible 

l'actualisation de son potentiel restent à &re élucidées. 

Au moment d'entreprendre cette recherche, nous formulions l'hypothèse que I'action intersectorielle 

à base communautaire représentait une avenue possible et prometteuse pour actualiser une 

approche globale et intégrée en promotion de la santé. Notre démarche de recherche consistait alors 

à voubir explorer œ a possible D, en répondant à la question de recherche suivante: quels sont les 



principes d'action qui permettent à un groupe d'acteurs d'une communauté de se structurer en une 

force collective la rendant capable d'agir simultanément sur plusieurs déterminants (individuels et 

sociaux) de la santé et du bien-ëtre de la population? Au terme de cette exploration, notre but était 

de proposer un modéle conceptuel intégrateur permettant de mettre en lumiére les mécanismes 

d'action qui sous-tendent le processus de structuration d'une action intersectorielle à base 

communautaire, en tant que catalyseur pour travailler à l'amélioration de la santé et du bien-être de 

la population, et ce, dans une perspective écologique (globale et intégrée) en promotion de la santé. 

Pour répondre à la question de recherche et pour en assurer l'utilité et la crédibilité, cette explication 

(modèle conceptuel) a pris racine sur le terrain même de I'action et a ainsi été soumise à 

l'expérience pratique. Nous avons alors emprunté une voie permettant de soutenir l'exploration, dans 

le cadre d'un projet-pilote, ou expérimentation. En raison des contraintes imposées par le contexte 

d'études doctorales dans lequel elle s'inscrivait, cette expérimentation s'est limitée la l h  phase 

d'implantation du projet-pilote. Au cours de cette phase, différents secteurs et organisations d'un 

milieu donné devaient se réunir autour d'enjeux communs et développer une structure de 

collaboration en vue de proposer conjointement un ensemble d'intefventions pour répondre aux 

besoins des enfants de leur communauté, et ce, dans une perspective globale et intégrée. Cette 

phase devait conduire à la réalisation d'un plan d'actions multi-cibles et multi-stratégies visant les 

principaux déterminants (individuels et sociaux) qui affectent la santé et la qualité de vie des enfants. 

Aussi, l'efficacité ou la valeur attribuée au modèle conceptuel que nous proposons est établie a 

I'intén'eur de cette l h  phase du projet, sur la base des résultats intermédiaires attendus qui référent 

ici A la capacité des acteurs impliqués de structurer leur collaboration et de produire un plan d'actions 

global et intégré. 

Cette expérimentation est également une innovation puisqu'il ne s'agissait pas de reproduire ce qui 

existait déjà mais d'explorer et de proposer un itinéraire permettant de dépasser les limites actuelles. 

A travers cette exploration, il a alors été possible de questionner les fondements méme de cette 

pratique et de dégager les principes d'action qui sous-tendent le phénomène de l'action 

intersectorielle. Le chapitre 3 expose nos choix épistémologiques et méthodologiques pour répondre 

à nos objectifs de recherche. Les connaissances produites dans le cadre de cette recherche se 

rattachent essentiellement à une eoistémolqie exploratoire et inventive et s'inscrivent plus 

précisément dans le prolongement du courant pragmatiste en sciences miaies. Ce courant nous a 



inspiré par deux de ses idées centrales, la premibre étant que la signification des idées ,(la 

connaissance) se trouve dans leurs conséquences pour l'action, et la deuxième, qui veut que cette 

connaissance ne soit possible qu'a travers l'expérience. Partant de cette position, nous avons utilisé 

une stratégie de recherche qui repose sur la recherche-action participative et l'étude de cas. Cette 

stratégie nous a permis de questionner I'action intersectorielle sur le terrain et d'en étudier les 

principes sous-jacents à partir d'une confrontation continue des connaissances expérientielles des 

acteurs et des connaissances théoriques disponibles. La construction du modèle conceptuel a ainsi 

impliqué une séquence itérative de théorisation, d'intervention communautaire et de recherche 

évaluative. 

Au départ, les connaissances provenant de la recension des écrits ont tout d'abord fourni certaines 

balises (canevas conceptuel initial) pour guider I'action en identifiant les principaux facteurs d'ordre 

individuel, organisationnel et contextuel susceptibles d'influencer le processus de structuration de 

I'action intersectorielle. Un cadre d'intenrention initial (ensemble organisé d'activités) a également 

servi de point de départ pour explorer et étudier ces mécanismes, en fournissant l'opportunité 

d'ajuster les composantes de l'intervention à partir des connaissances théoriques et expérientielles 

acquises en cours d'expérimentation. Aussi, en raison du caractére exploratoire de la recherche, le 

canevas conceptuel initial proposé pour amorcer l'action n'a pas été fixe et n'a pas représenté le seul 

espace de questionnement possible. 

Graduellement, l'implantation et l'évaluation continue des moyens concrets utilisés pour structurer 

cette action a pose la nécessité de recourir a d'autres corpus théoriques afin d'approfondir et 

d'éclairer les mécanismes d'action a l'œuvre sur le terrain, corpus qui pouvaient faire écho aux 

connaissances expérientielles des acteurs durant I'expénmentation. Ces corpus, présentés au 

chapitre 4, apparüennent a la sociologie des organisations et a la psychologie sociale. Sans &e à 

l'opposé des connaissances provenant des écrits en promotion de la santk, ils foumissent certains 

concepts permettant d'enrichir notre compréhension du phénomène, en éclairant le processus 

interactif entre les facteurs individuel et organisationnel qui sont a l'œuvre dans ce type d'action. 

Notre lecture de ces corpus, laquelle correspond a un agencement original de plusieurs concepts qui 

appartiennent à des théories diverses, découle de la confrontation entre les connaissances 

théoriques qui leur appartiennent et les connaissances extraites de l'expérience pratique des 

acteurs. De cette lecture, il nous a donc été possible de repérer certaines dimensions essentielles a 



la compréhension du phenoméne de I'action intersectorielle a base communautaire. Ce qui ressort 

de cette lecture du phénomène de I'action collective, ce sont les régulations, ou plutôt les auto- 

regula!ians, que I'action collective nécessite aux niveaux individuel et organisationnel, pour équilibrer 

les rapports d'échange et de pouvoir entre les acteurs de manière à intégrer leurs stratégies et leurs 

intérêts en une force collective. La nature formelle et informelle de la régulation constitue les deux 

pôles d'un même mécanisme qui s'avère indispensable à la structuration d'une action 

intersectorielle. 

Le chapitre 5, qui vient après la lecture de ces corpus théoriques, présente les résultats empiriques 

de l'expérimentation. Ces résultats retracent l'implantation concrète du modèle d'intervention qui a 

permis de structurer une action intersectorielle à base communautaire, dans une perspective globale 

et intégrée en promotion de la santé des enfants. Les principales composantes de ce modèle 

d'intenrention et la manière dont elles sont agencées reflétent notre interprétation de l'expérience de 

terrain. Elles permettent d'entrevoir les dispositifs qui ont été activés en cours d'expérimentation et 

comment ceux-ci ont favorisé ou contraint la structuration de I'action intersectorielle de même que la 

production du plan d'action en tant que résultat intermédiaire de cette lh phase du projet. 

Ces résultats empiriques fournissent également une lecture (plus spécifique) du phénoméne de 

I'action intersectorielle à base communautaire. Les deux lectures qui sont présentées respectivement 

dans les chapitres 4 et 5 sont en fait les deux patrons qui émergent de la confrontation entre la 

théorie et les données du terrain et appartiennent à la dernière boucle de cette spirale de production 

de connaissances qui a été à l'œuvre durant cette expérimentation. De ces lectures, il a été possible 

de dégager les éléments charnières qui petmettent d'articuler les principes d'action qui sous-tendent 

la structuration de I'action intersectorielle et dont le produit final se retrouve dans le modéle 

conceptuel qui est exposé dans le dernier chapitre. En bref, le chapitre 6 reprend ces éléments 

charnières et les assemble de manière a illustrer les influences réciproques entre eux, dont 

l'articulation permet d'envisager la structuration de I'action intersectorielle a base communautaire. 

Notre conclusion reprend la trame de fond qui a permis de construire ce modèle conceptuel 

intégrateur et fait ressortir la contribution des résultats de recherche sur le plan théorigue et pratigue, 

de même que certaines limites quant à leur portée. Certaines perspectives futurec mt & a h n t  

abordées en lien avec la perspective éçologique qui sous-tend ce type d'initiative à un niveau local. 



Ainsi, certains des résultats obtenus dans le cadre de l'expérimentation soulèvent ainsi la nécessité 

d'établir des liens avec d'autres niveaux d'influence qui sont plus éloignés des communautés mais 

qui n'en affectent pas moins leur développement et leur bien-être. Dans ce contexte, la coalition à 

base communautaire peut offrir une occasion de renforcer les liens avec, d'une part, la communauté 

et, d'autre part, avec les structures régionales et nationales qui ont une influence sur le contexte 

économique et social plus large. Dans la perspective ou œ type de coalition représente également 

une stratégie d'action pour influencer les politiques publiques et les instances décisionnelles a un 

niveau plus large, il devient alors pertinent de s'interroger sur l'existence et la nature des systémes 

de relais, sur le niveau de cohérence entre les actions collectives locales et celles qui sont menées à 

un niveau régional et national, et enfin, sur la compatibilité des finalités entre les deux systtimes, 

dans une optique d'amélioration des conditions de vie qui ont un impact sur la sant6 et le bien-être 

des populations. 



CHAPITRE 1 : PROBL~MATIQUE DE LA RECHERCHE : L'ACTION INTERSECTORIELLE, UNE 
AVENUE PROMETTEUSE POUR AMELIORER L'INTERVENTION EN 
PROMOTION DE LA SANTE? 

1.1 MISE EN CONTEXTE : LES LIMITES DES INTERVENTIONS EN PROMOTION DE LA SANTE ET OU BIEN- 
ETRE DES ENFANTS 

Au Québec, les n Priorités nationales de santé publique: 1997-2002 )) (Ministère de la Santé et des 

Services sociaux [MSSS], 1997a), qui s'appuient sur la Politique nationale de la santé et du bien- 

être, visent à rallier différents partenaires autour d'objectifs communs de sante. En matière de 

promotion de la santé et du bien-être, le développement et l'adaptation sociale des enfants et des 

jeunes constitue l'une des priorités d'action pour l'atteinte des objectifs de la Politique. Les enfants 

forment un groupe auquel des efforts substantiels doivent être consacrés en raison de l'ampleur de 

certaines difficultés que plusieurs d'entre eux vivent et de l'influence cruciale des premières années 

de la vie sur le développement des individus (Rouchard, 1991; Bourassa, 1995). En plus des 

multipIes formes d'abus et de négligence, de nombreux enfants connaissent des problèmes 

d'extemalisation (délinquance, violence envers autrui, troubles de comportement, toxicomanies) ou 

manifestent des conduites de retrait (abandon scolaire, itinérante, comportements suicidaires; 

détresse psychologique) (Bouchard, 1991 ; Bourassa, 1995; Deschesnes et Schaefer, 1997; Valla, 

Breton, Bergeron et Gaudet, 1994). 

Plusieurs des programmes mis en place actuellement pour contrer et prbvenir certains problèmes de 

santé chez les jeunes sont bas& principalement a l'école et visent un problème ou un comportement 

en particulier. Cependant, l'approche par probléme spécifique (ex.: délinquance) est parfois 

stigmatisante pour ses participants et elle est souvent insuffisante pour répondre aux besoins des 

enfants et des familles (Kirby, 1990), car elle sous-estime l'étiologie multifactondle des problèmes 

sociaux et de sante chez les jeunes (Lavin, Shapiro et Weill, 1992). 

On constate également que plusieurs de ces programmes sont souvent cloisonnés et mal intégrés A 

l'ensemble des activités destinées aux jeunes (MSSS, 1997; 1998). Comme le soulignent certains 

auteurs, ces programmes reposent sur une approche individuelle, fragmentée, sans égard au 

contexte social et géo-politique dans lequel évoluent les enfants (Jackson, 1994; Siri, 1994). Par 

aiiieurs, ia disiance qui s'es1 créée entre certaines bks, dune part, et ks famiiies et .ta 



communauté, d'autre part, ne favoriserait pas les capacités d'apprentissage et le développement des 

jeunes. 

La fragmentation des programmes apparait de plus en plus inadéquate pour répondre a des 

situations complexes dont l'origine est multifactorielle, II est en effet de plus en plus reconnu que la 

complexité des problèmes psychosociaux de même que leur origine rendent inadéquates les 

solutions qui sont centrées sur un seul déterminant et qui considèrent les individus comme seuls 

responsables de leur santé (Milio, 1990; World Health Organization WHO], 1986; Green et Kreuter, 

1991; Kinne, Thompson, Chrisman et Hanley, 1989). D'autres études suggèrent également que des 

gains réels en santé ne pourront être atteints qu'en élargissant nos façons de pensée, au delà des 

frontières des services de santé (Douglas, 1998; Evans, Barer et Marmor, 1994). Bien que ces 

services demeurent importants, il apparait essentiel d'agir sur les conditions sociales et 

environnementales qui affectent la santé des populations pour réaliser de véritables gains de santé. 

Selon certains auteurs, pour atteindre ce but, le secteur de la santé devra alors favoriser les 

approches conjointes avec d'autres secteurs de la société afin d'agir de concert sur les conditions 

physiques, sociales et économiques qui ont un impact sur la santé (Brown, 1997; Davies, 1999; 

Levin et Ziglio, 1997; Dauglas, 1998). 

Le secteur de I'éducation partage certaines des préoccupations du secteur de la santé et constitue 

depuis plusieurs années un partenaire quant l'implantation de certains programmes de promotion 

et de protection de la santé des enfants au sein de l'école. La relation entre la sant4 et l'éducation, 

qui a été mise en évidence par un bon nombre d'btudes (Wortd Health Organiration WHO], 1990; 

Kolbe, 1985; Lavin et al., 1992), milite en faveur d'une conception de l'école en tant que milieu 

privilégié pour promouvoir l'adoption de comportements de santé chez les jeunes (Raphael, 

Anderson, McCall, 1999; Canadian Association of Schwl Health [CASH], 1991; WHOpEuropean 

Regional Office [EURO], 1993; Green et Kreuter, 1991; Booth et Sandal, 1997). 

En raison de son mandat d'éducation et de socialisation des enfants, l'école se voit parfois assignée 

la responsabilité de répondre à certains problèmes sociaux qui ne sont pas posés ou pris en charge 

par d'autres secteurs ou institutions sociales (Kirby, 1990). Cette situation est renforcée par le fait 

que I'école fournit un auditoire facilement accessible pour la distribution de seMces ou de 

programmes destinés 8 prévenir ces problémes. Les difficultés auxquelles sont confrontées un 



nombre grandissant d'enfants en raison de conditions de vie défavorables comme la pauvreté, la 

violence et la délinquance vécues dans la famille amènent certaines personnes à considefer l'école 

comme un refuge pouvant garantir à ces enfants la seule stabilité dans leur vie de tous les jours 

(Aderson et Piran, 1999). Certains auteurs affirment alors que u the school is the only organized 

public institution amenable to being restructured and mobilized to promote societal goals u 

(Allensworth, Lawson, Nicholson et Wyche, 1997, dans Anderson and Piran, 1999 : p. 10). 

Indépendamment de la valeur attribuée à cette proposition, celle-ci peut toutefois être génératrice de 

tensions importantes dans les institutions scolaires du fait qu'elle entre en compétition avec la 

mission première1 de l'école, qui n'est pas de promouvoir la santé mais bien d'instruire, même si 

d'aucuns reconnaissent que la santé est un préalable à l'apprentissage (Rudd et Walsh, 1993; 

Bandura, 1998; Anderson et Piran, 1999). Pour cette raison, les activités de promotion de la santé ne 

sont pas toujours accueillies favorablement par les enseignants car celles-ci se situent à l'extérieur 

de leur champ de compétences et de responsabilités légales et qu'elles représentent souvent pour 

eux une charge de travail supplémentaire (Rudd et Walsh, 1993; Williams, 1996 ; Kirby, 1990). Aussi, 

le fait que l'école soit envisagée comme un lieu propice à la promotion de la santé des enfants ne 

signifie pas nécessairement que les enseignants soient les seuls responsables de cette mission. 

Certains auteurs croient plutôt que l'engagement de plusieurs secteurs de la société serait requis si 

l'on veut panrenir à un changement significatif au niveau de la santé et du bien-être des enfants et 

que par conséquent, l'exploration de nouveaux modèles en promotion de la santé, qui opèrent de 

concert avec l'école, la maison, la communauté et la société en général serait alors tout indiquée 

(Bandura, 1995; World Health Organisation [WHO], 1990; Siri, 1994; Allensworth, Wiche, Lawson et 

Nicholson, 1995; Brindis, 1993; Kirby, 1990). 

Dans cet esprit, l'intervention en promotion de la sant6 et en prévention requiert alors une 

mobilisation et une concertation qui dépasse le secteur de la santé et des services sociaux. Elle 

exige de l'ensemble des acteurs provenant de secteurs variés un changement important dans les 

façons d'agir (décloisonnement des professions et des secteurs, évitement d'une duplication des 

Cette mis* prwniére de i'ecole est réitérée dans les maditions &entes appxth a la Loi sur i'instnrction 
publique (Ministére de i'éducation, Gouvernement du QuBbec, 1999) 



interventions), qui devrait se traduire par des interventions mieux adaptées aux besoins des enfants, 

des familles et de la collectivité, compte tenu de I'intégraiion et de la synergie des moyens utilisés. 

1.2 L'APPROCHE GLOBALE ET INTEGREE EN PRûMOTIûN OE LA SANTE ET DU BIEN-ETRE DES ENFANTS: 
UNE PERSPECTIVE ûül PERMET D'ENTREVOIR DES GAINS DE SANTE? 

Depuis quelques années, certaines intitiatives ont été proposées par diKérents organismes 

intemationnaux afin de mieux intégrer les activités de promotion de la santé destinées aux jeunes et 

aussi afin d'agir simultanément sur différents déterminants qui affectent leur santé (Kolbe, 1985; 

Allensworth, 1993; Siri, 1994; McBride, Midford et Cameron, 1999). Une recension des écrits 

canadiens, australiens, britanniques et américains publiés ces dernières années montre que cette 

approche globale et intégrée en promotion de la santé des enfants emprunte différents vocables, 

dont ceux de ((Health Promoting Schoolsu d de domprehensive School Healthr. Un examen des 

écrits nous indique par ailleurs que ces deux conœpts sont ni plus ni moins interchangeables. 

Le concept de (( Health Proming Schaols w ,  ou u €coles-santé D, a été proposé au début .des 

années 80 par l'organisation Mondiale de la Santé [OMS], et en 1992, le Réseau européen d'6coles- 

santé était créé conjointement par le Bureau régional de l'Europe de l'OMS, le Conseil de l'Europe et 

la Commission des Communautés européennes (OMS, 1999). En 1997, 37 pays européens y 

participaient. Depuis lors, le concept de u Heakh Promoting Schools u a été repris par d'autres 

réseaux à travers le monde : en Australie (The Aushlian Healîh Promoting Schools Association, cité 

par Lynagh, Schofield et Sanson-Fisher, 1997), au Canada (le réseau des u Healthy sdiools B dans 

la province de Colombie britanique, 1993) et dans certaines expériences ontariennes (Anderson et 

Piran, 1999). L'~cole-santé vise à favoriser l'adoption par tous les éléves d'un mode de vie sain en 

leur offrant un environnement physique et social favorable A la santé. Trois composantes ou 

domaines d'activités caractérisent l'approche du Health Pmmoting Schools : 1) le curriculum formel 

sur la santé qui doit fournir les connaissances et les wmpétences sociales essentielles aux jeunes 

afin qu'ils soient en mesure de faire des choix éclairés quant 8 leur santé physique et psychosociale; 

2) le contexte de l'école (school ethos) qui réfère plus spécifiquement à la qualité de l'environnement 

physique de I'école et au climat scalaire (communication et relations entre les membres), à la gestion 

des services de santé et aux politiques de santé dans l'école; 3) les interactions entre i'écoie et les 

niilkiic ext&te~rs uirîïm b :milkt ks aitû& h k s  et les autres qênixs de sant6 qui agissefit 

à titre de soutien aux initiatives de l'école (Booth et Samdal, 1997; Parsons, Stears et Thomas, 1996; 



Réseau européen du HPS : WHOIEURO, 1993). L'école correspond ici à l'environnement intégrateur 

dans lequel s'imbrique la plupart des activités (Rudd et Walsh, 1993). 

Au Canada et aux Etats-Unis, le concept de c Comprehensive School Health u semble plus 

fréquemment utilisé (Association canadienne pour l'éducation à la santé et Santé Canada [ACES], 

1993; lnstitute of Medicine, 1997; Allensworth et al., 1995) que celui de Health Promoting Schools 

bien que l'on retrouve souvent les mêmes composantes que celles exposées précédemment pour 

définir le concept de HPS. Selon I'ACES, 

u l'approche globale de la santé en milieu scolaire se veut une approche de 
promotion de la santé A partir de I'école. Elle fournit un cadre d'action pratique qui 
intègre un large éventail de programmes, de politiques, de services et d'activiths 
qui prennent place dans les écoles et leur environnement immédiat. Ces 
initiatives visent non seulement A ambliorer la santé des élèves, mais aussi à 
changer l'environnement dans lequel ib vivent et apprennent. u (ACES, 1993 : 
p.11 

La définition proposée par le comité américain pour les programmes de santé globale scolaire 

(Comp~hensive School Heaffh) met davantage l'accent sur l'implication et la collaboration de 

plusieurs constituantes de la communauté et sur la mise en œuvre et l'intégration de multiples 

interventions : 

A comprehensive school health is an integrated set of planned, sequentiai, 
schwl-affiliated strateg ies, activities, and services designed to promote optimal, 
physical, emotional, social, and educational development of students. The 
programs involves and is supportive of families and is deterrnined by the local 
community based on community needs, resources, standards, and requirements. 
It is coordinated by a multidisciplinary team and accountable to the wmmunity for 
program quality and effectiveness. (A4enswarth et al., 1995 : p.2) 

1.3 LE CONCEPT D'~COLES.SA)EIE: YERSKI)I rA BASE SCOUIRE, Et VERSION #A BASE 
CON MliNAüïAIREn 

L'aspect aglabal et intégré, qui caractéfise les approches de type ahles-santér prend un sens et 

un contenu différents selon les objectifs poursuivis et les moyens retenus pour y répondre. Pour 

certains de ces programmes, nous pounions qualifier l'intégration de verticale en ce sens qu'elle vise 

une meilleure articulation, au sein de l'école, de certains services de santé, de programmes 



d'éducation à la santé pour les élèves et les enseignants, de même que certaines pratiqueq et 

politiques de santé (WHO, t992; Vincent, 1990; Anderson et Piran, 1999). Dans d'autres 

programmes, I'intégration est à la fois verficale et horizontale car elle englobe les interventions au 

sein de l'école et celles qui se déroutent dans les différents milieux de vie des enfants (familles, 

quartiers ou voisinages). 

Bien que ce type d'approche représente une avenue de pius en plus répandue à travers le monde 

pour promouvoir la santé des jeunes, principalement à travers le concept dl &/es-santé de l'OMS, il 

semble y avoir actuellement une certaine controverse entre les tenants d'une approche centrée sur 

l'école et ceux qui optent davantage pour une approche aà base  communautaire^ (Allensworth et al., 

1995; Parsons et al., 1996). Ces différentes visions se traduisent alors par des projets aux couleurs 

variées, dont l'une des principales distinctions se situe au niveau de la façon d'envisager la notion de 

globalité et d'intégration, 

Si l'on revient à l'approche de type horizontal, on constate que celle-ci implique un changement de 

paradigme important dans la façon d'intervenir. D'un modéle orienté vers l'éducation à la santé en 

classe, on passe à un modéle écologique de promotion de la santé qui vise des changements 

d'attitudes et de comportements chez les jeunes tout en agissant sur leurs différents milieux de vie 

(Allensworth et al., 1995; DeGraw, 1994; English, 1994). Deux él6ments fondamentaux peuvent 

définir cette approche globale de la santé pour les jeunes d'âge scolaire. Tout d'abord, elle intégre 

une multitude de stratégies telles que l'éducation à santé, le soutien social, la participation 

communautaire et les politiques publiques qui se déploient à l'intérieur et à l'extérieur de l'école. En 

second lieu, elle est à base communautaire, car elle fait appel B la coordination et l'intégration des 

efforts de partenaires provenant de différents secteurs, agences ou institutions de la communauté en 

vue de favoriser la santé des jeunes (Kirby, 1990; McCall, 1999; Allensworth et al., 1995). Dans ce 

contexte, de nouvelles pratiques en matiére de partenariat sont alors préconisées en vue de mettre 

en oeuvre une synergie d'actions répondant mieux aux besoins de santé des jeunes (Brindis, 1993). 

Allensworth et al. (1995) mentionnent que cettains promoteurs du concept de CSH seraient même en 

faveur d'éliminer le terme a school m de façon à souligner que ces programmes ne sont pas sous la 

seule responsabilité de l'école, mais de la communauté tout entière. 



DeGraw (1994) souligne égaiement que: a Schwl-based components of the school health system 

will be of limited effectiveness if they are not recognized as integral parts of a broader community- 

based approach D. L'intégration des interventions, de type horizontal, est alors facilitée par la 

formation d'une coalition composée des différentes organisations et individus qui sont concernés par 

la santé, l'éducation et le bien-être dês enfants dans leur communauté (Kirby, 1990; Nader, 1990; De 

Graw, 1994). L'école représente dans ce casci une composante de la communauté, laquelle 

recoupe l'ensemble des milieux de vie des enfants. 

Les publications récentes du Réseau européen d'knles-santé indiquent également que les objectifs 

poursuivis par les écoles gui adhérent a cette approche nécessitent la mise en place de partenariats 

mobilisateurs avec les enseignants, ks  él&ves, les parents et l'ensemble de la communauté, pour 

que tous coopèrent afin d'améliorer la santé des jeunes (OMS, 1999). Le Réseau insiste également 

sur I'importance de développer un consensus concernant l'adoption et le maintien de méthodes de 

gestion appropriées dans les Écoles-santé, d'examiner le rôle de la communauté locale et 

d'encourager les écoles à ouvrir leurs portes sur l'extérieur de façon a faciliter la collaboration entre 

I'école, la famille et la communauté. Malgré cette volonté d'ouverture entre I'école et la communauté, 

I'école reste ici le détenteur officiel du projet, de même que le milieu d'intégration des interventions à 

mettre en place. 

Quel que soit le type d'intégration préconisé, on constate donc que la plupart des programmes qui se 

réclament d'une approche de type u !kole-santé B mentionnent I'importance d'améliorer les relations 

entre l'école, la famille et les membres de la communauté. Toutefois, lorsque I'éçole est le principal 

théâtre de l'intégration, la contribution des parents et des membres de la cornmunaut4 peut se définir 

en termes de soutien a l'école dans son file d'instruction et d'éducation a la santé (Booth et Samdal, 

1997; Anderson et Piran, 1999). Le partenariat envisagé entre I'école, les parents et les autres 

constituantes de la communauté repose alors sur une relation qui place les différents acteurs au 

service des objectifs identifiés par les membres de i'école. En raison de la position qu'occupent les 

acteurs du milieu scolaire, il est probable que ces objecbfs se concentrent sur les aspecl qui sont 

davantage en lien avec la mission première de I 'b le ,  c'est-à-dire celle d'instruction. Une étude 

subventionnée par le département d'cducation des et&-unis indique que les administrateurs, les 

enseignants et les parents ont toutefois des attentes fort différentes quant A l'implication des parents 

au sein de l'école (Chavkin et Williams (1985), cité par English, 1994). Ainsi, la plupart des 



administrateurs et des enseignants conçoivent leurs relations avec les parents de maniere 

unilatérale, c'est-à-dire qu'ils veulent que ceuxci les soutiennent dans leur rôle d'éducation, alors 

que les parents souhaitent davantage entretenir des relations réciproques avec eux. Par ailleurs, 

certaines études ont montré que des structures qui facilitent un partage au niveau du processus de 

prise de décision (relations de type horizontal) constituent un facteur clé pour la réussite d'une 

alliance en promotion de la santé (Gillies, 1998; Putnam, 1993; Goodman, Speers, et al., 1998). Le 

partenariat envisagé dans une approche dont l'intégration est verticale peut alors s'avérer plus limité 

si le processus de décision associé a la planification des interventions ne repose pas sur une 

participation active et équilibrée des acteurs concernés. Certains auteurs mentionnent également 

que des interventions limitées à l'école seraient moins efficaces que celles qui les combinent à des 

activités de promotion et de prévention orientées vers les collectivités (Kirby, 1990; Lavin et al., 1992; 

Wynder, 1994; Resnicow, Cherry et Cross, 1993; Perry, Kelder, Murray et Klepp, 1992). Ces 

considérations nous amènent à penser qu'une approche globale et intégrée, ah base 

 communautaire^^, plutôt qu' <rà base strictement  scolaire^, peut mieux répondre au caractbre central 

d'une approche écologique, laquelle intégre les efforts orient& vers l'individu pour modifier les 

comportements de santé et ceux orientes vers les envirunnements pour améliorer les conditions de 

vie physiques et psycho-sociales de la population (Stokols, 1996). 

Parmi les solutions plausibles et pertinentes à l'actualisation d'une approche globale et intégrée en 

promotion de la santé, la stratégie d'action inteTsBcforEeIllez s'impose comme une des options 

privilégiées dans le domaine de la promotion de la santé pour répondre à ce type d'approche qui 

nécessite une action collective sur des déterminants multiples. Pour certains auteurs, l'action 

intersectorielle représente ainsi une piste intéressante car elle vise l'intégration, la complémentarité 

et la mise en commun des ressources locales provenant de sphéres d'activités diverses de la 

communauté (Ouellet, Paiement et Tremblay, 1995). Dans le cadre précis de l'actualisation d'une 

approche globale et intégrée en promotion de ia santé des enfants, cette stratégie revet davantage 

de pertinence si l'on retient la nécessité d'agir simultanément sur les différents milieux de vie des 

2 Ce que nous désignons ia par stratégie d'action intemdwielle peut reuétir diverses appdlations telles que a coalition 
b base communautaire n ou a ailiance pour la santé D. Les définitions se rapportant ii ehaaine d'elles sont présentées 
dans la section 2.3.1. Mentionnons ici que œ type d'action fait g é n m t  appel h la callaboration enb d i i  acteurs 
d'une mmunauté pour r6aliser certains cbpcîh communs. 



enfants. Ce genre d'action requiert alors une intégration horizontale des interventions a mettre en 

œuvre. Dans ce contexte, les alliances créées entre les acteurs ou partenaires provenant des 

différents milieux de vie des jeunes constituent la pierre angulaire p u t  le développement et la mise 

en œuvre d'un ensemble d'interventions intégrées visant a promouvoir la sante et le bien-être des 

enfants ainsi qu'à prévenir certaines de kurs diffcultés. Il faut cependant souligner ici que, malgré le 

foisonnement d'écrits sur l'action intersectorielle en promotion de la santé, la voie théorique et 

pratique qui pourrait nous guider de manière fructueuse dans i'implantation de cette stratégie semble 

encore fort nébuleuse, et peut-être en est-ce la raison, entachée d'une certaine naïveté. 

1.4 ORIGINE DU PROJET DE RECHERCHE 

Notre projet s'inscrit dans ce questionnement général portant sur le développement d'approches 

novatrices, plus globales et acintégratrices~, permettant d'améliorer la santé et le bien-être de la 

population de même que sur les stratégies d'action collective comme moyen d'y parvenir. 11 a vu le 

jour suite a une demande d'un comité de travail régional Enfance-Famille-Jeunesse de l'Outaouais 

qui a réuni différents partenaires institutionnels et communautaires de l'Outaouais entre 1995 et 

1997. Ses membres avaient comme mission de dégager des orientations communes pour les 

activités de promotionlprévention destinées aux jeunes de la région. Cette réflexion s'inscrivait dans 

la foulée du a virage promotionlprévention ii qui était ptévu à i'intétieur de la rbforme du système de 

la santé (Ministère de la santé et des services sociaux, 1997b). Lors des discussions, le groupe de 

travail avait par ailleurs déploré le manque d'intégration des activités de prévention et de promotion 

de la sante qui étaient propo&s aux jeunes de la région. II avait également relevé la limite des 

interventions alors disponibles, tant au niveau de leur faible nombre que de l'étendue des cibles 

d'intenrention retenues, iesquelks se concentraient principalement sur les jeunes (ex. : estime de 

soi, compétences sociales) et beaucoup moins sur les cibles liées aux différents milieux de vie dans 

lesquels les jeunes évoluent. 

A la demande de ce groupe de travail, un comité de recherche a été formé afin de proposer et 

d'expérimenter un modèle d'intervention qui permettrait de contrer le manque d'intégration des 

activités de prévention et de promotion de la santé destinées aux jeunes et qui agirait simultanément 

sur plusieurs déterminants de leur sant6 et bien&. &nt donné que la période d'âge scolaire 

constitue une @n'ode importante p u r  promouvoir les compétences des enfants et p&venir les 



ruptures dans leur développement et, en raison des ressources limitées destinées aux enfants de a 

12 ans de la région, les membres ont privilégié ce groupe d'âge en tant que population visée par 

l'expérimentation. 

Tel que nous l'avons souligné précédemment, l'école représente un milieu de vie important pour 

l'ensemble des enfants. Au Québec, les écoles jouent depuis plusieurs années un file important 

dans la promotion de la santé en contribuant aux différents programmes d'éducation a la santé 

comme par exemple à l'intérieur du cours u Formation personnelle et sociale a. De plus, elles offrent 

une occasion de rejoindre les enfants de tous les niveaux socio-économiques de même que leun 

parents. En raison de ces facteurs, nous avons convenu que l'école servirait de porte d'entrée pour 

travailler de concert avec les enfants, les parents, les enseignants et les autres acteurs qui se 

trouvent dans l'environnement immédiat des enfants et dont les activités ou les décisions peuvent 

affecter leurs conditions de vie et leur bien-être. En outre, pour les raisons évoquées 

précédemment, une approche globale et intégrée uà base communautaireu a été retenue car elle 

semblait offrir un plus grand potentiel d'action que celle a a  base strictement scolaire). 

Le but poursuivi par ce projet s'inscrit en lien avec le courant actuel de la promotion de la sant4 et du 

bien-étre qui met l'accent sur le r6le des individus, des groupes et des collectivités en tant qu'agents 

actifs de changement pour le développement de pratiques et de politiques en vue d'optimiser le bien- 

être personnel et collectif (Raeburn et Rootman, 1997). Selon la Charte d'Ottawa (WHO, 1986)' la 

promotion de la santé se définit comme un processus visant a conférer aux individus et aux 

collectivités les moyens d'assurer un plus grand contrôle sur leur santé, pour ainsi l'améliorer. Dans 

cette perspective, la promotion de la santé vise un meilleur contrôle sur les déterminants ou 

conditions qui affectent la santé et le bien-être des individus et, 4 cet égard, elle ne rekve pas 

seulement du secteur sanitaire. La santé est ainsi perçue comme une ressource de la vie 

quotidienne qui permet à un individu ou à un groupe, d'une part, de ealiser leurs aspirations et de 

satisfaire leurs besoins et, d'autre part, d'évoluer dans le milieu où ils vivent d'une manière qui leur 

est avantageuse et satisfaisante. 

Bien qu'attrayante, cette approche novatrice en promotion de la santé, qui se veut plus gbbalisante 

et intéoratrice (audela des approches centrées sur i'individu!, quier t  une remise en question de 

certaines façons de penser et d'agir chez ceux qui ont la responsabilité de veiller 4 la santé et au 



bien-être de la population. Pour cette raison, le changement souhaité ne s'inscrit pas nécessairement 

en continuité avec certains modes d'organisation en vigueur, davantage sectorisés, et il est donc 

vraisemblable que ce type d'innovation se bute a de la résistance structurelle ou partisane. 

Par ailleurs, en raison du caractère novateur de l'approche, cette recherche a emprunté une voie lui 

permettant de soutenir l'exploration et a été conduite dans le cadre d'un projet-pilote, ou 

expérimentation. Pour reprendre les termes de Campbell (1988), la société, dans sa recherche 

d'innovations efficaces, doit être ouverte et non dogmatique. Compte tenu que les résultats ne sont 

pas connus à i'avance, il est souhaitable de déterminer l'adéquation des moyens utilisés pour 

solutionner les problèmes en mettant en place des projets-pilotes qui offrent la possibilité d'explorer 

de nouveaux modèles d'intervention en procédant A leur essai dans la réalité. Dans ce contexte, 

l'adéquation des procédures et moyens utilisés peut donc être questionnée et discutée a l'intérieur de 

ce processus d'apprentissage par la pratique. 

Dans cette perspective exploratoire, l'expérimentation que nous avons entreprise s'est déroulée 

seton un mode relevant a la fois de la création et de la vérification. L'innovation sociale exige en 

effet, pour reprendre les termes de LeMoigne (1994) : u ... d'inventer un itinéraire permettant 

d'atteindre les buts qu'elle se propose, plutôt que de se donner pour but de vérifier la conformité de 

son itinéraire par rapport à quelque norme préétablie u. II ne s'agissait donc pas de reproduire ou de 

s'en tenir à ce qui existait déjà, mais de tenter de dépasser certaines limites actuelles (ex. : 

cloisonnement, fragmentation des interventions) en explorant de nouvelles avenues. Toutefois, pour 

être utites, ces nouvelles avenues doivent être soumises a I'expérience pratique. Dans ce cas, 

l'innovation se joue simultanément sur deux plans : tout d'abord, au niveau de l'implantation d'un 

modèle d'intervention qui tente de répondre aux préoccupations nouvelles soulevées par la 

problématique, et ce, en ayant recours à la fois aux connaissances théoriques disponibles et a 

l'expérience pratique des acteurs conœmés. En second lieu, elle se joue au niveau de son 

évaluation, c'est-à-dire a partir d'un questionnement critique continu du -le en cours 

d'implantation. Ce questionnement, qui se fonde ici sur la confrontation entre la pratique et la théorie, 

renvoie au fondement même de l'évaluation de la pratique sociale (ou de la programmation scciale) 

dont le but est l'amélioration de nos actions en vue d'un plus grand impact sur la santé et le bienétre 

de !a populîthn. 



1.5 BUT DE LA RECHERCHE 

Le but de la présente recherche est de proposer un modéle conceptuel permettant de mettre en 

lumière les mécanismes d'action qui rendent possible l'édification d'une coalition a base 

comrnunautaireJ, en tant que catalyseur pour travailler a \'amélioration de la santé et du bienetre de 

la population, et ce, dans une perspective écologique (globale et intégr&) en promotion de la santé. 

Notre hypothèse est donc que la coalition a base communautaire représente une avenue possible et 

souhaitable pour actualiser une approche globale et intégrée en promotion de la santé. Cependant, il 

reste a élucider les principes qui permettent d'en actualiser le potentiel. Notre projet consiste 

précisément à explorer ce possible en répondant a la question de recherche suivante: quels sont les 

principes d'action qui permettent à un groupe d'acteurs d'une communautb de se structurer en une 

fme collective le rendant capable d'agir simultanément sur plusieurs déterminants (individuels et 

sociaux) de la sante et du bien-être de la population? 

Le modéle proposé est le fruit d'un travail continu de réflexion et de synthèse entrepris lors d'une 

expérimentation, sur le terrain, d'un modèle d'inkruention de base visant a en assurer 

I'opérationnalisation. Le matériel ayant servi a œ travail de réflexion et de synthése est constitub en 

premier lieu des connaissances théoriques relatives a l'approche écologique en promotion de la 

santé et celles qui portent sur l'action collective. Au départ, les connaissances théoriques sur l'action 

collective (action intersectorielle ou coalition à base communautaire) provenaient principalement des 

écrits en promotion de la sante. Graduellement, l'expérimentation a posé la nécessité de recourir a 

des corpus théoriques nous permettant d'approfondir certains éléments, mentionnés mais 

insuffisamment explicités dans les écrits en promotion de la santb, de façon a pouvoir éclairer les 

mécanismes d'action a l'œuvre. En second lieu, le matériel repose sur les connaissances 

expérientielles des acteurs durant I'expénmentation, c'&-&dire lors de l'implantation et de 

l'évaluation continue des moyens concrets utilisés pour structurer cette action. L'évaluation du 

processus conduite lors de cette expéfimentation a ainsi permis d'explorer et de vérifier I'influence de 

certains facteurs ou mécanismes d'action qui permettent ii un groupe d'acteurs d'une cornmunaut6 

de se stnrcturer en une force collective organisée en vue de réaliser un but commun et, à montrer 

3 Tel que nous i'auons souligné, la coalition base communautaire et i'action inletsedorielle sant utiliJées de m a n h  
hkrdmgesibk risr k cadre ck !î phen!? Mx. 



comment ces mécanismes opérent brs de l'implantation de ce type d'intervention. La constitution de 

ce modèle conceptuel a donc impliqué une séquence itérative de théorisation, d'intervention 

communautaire et de recherche évaluative? 

Étant donne que cette recherche s'inscrit dans un contexte d'études doctorales, il nous était toutefois 

impossible, pour des raisons pratiques, de suivre et d'étudier le processus de structuration de I'action 

intersectorielle jusqu'à sa maturation, puisque celui-ci peut s'échelonner sur une période de temps 

assez longue, soit de trois à cinq ans (Kegler, Steckler, McLeroy et Malek, 1998; Goodman, Weeter 

et Lee, 1995). Cette étude se limite donc ici A la lb phase d'implantation du projet, laquelle a débute 

au mois de mai 1997 pour s'étendre jusqu'au mois de décembre 1998. Au cours de cette l a *  phase 

du projet, différents secteurs et organisations d'un milieu donné devaient se réunir autour d'enjeux 

communs et développer une structure de collaboration en vue de proposer conjointement un 

ensemble d'interventions pour répondre aux besoins des enfants de leur communauté, et ce, dans 

une perspective globale et intégrée. Cette phase devrait aussi se traduire par la réalisation d'un plan 

d'actions multiçibles et multi-stratégies visant les principaux déterminants (individuels et sociaux) qui 

affectent la santé et la qualité de vie des enfants. Aussi, l'efficacité ou la valeur attribuée au modéle 

conceptuel est donc établie à l'intérieur de cette lh phase du projet, sur la base des résultats 

intermédiaires attendus qui réfèrent ici ii la capacité des acteurs impliqués de structurer leur 

collaboration et de produire un plan d'actions global et intégré. Ces résultats intermédiaires 

constituent un moyen pour obtenir des effets positifs sur la santé des enfants (Kumpfer, Turner, 

Hopkins et Librett, 1993; Butterfoss, Goodman et Wandersman, 1996). 11s sont le produit dynamique 

des conduites des acteurs et, en ce sens, I'efficacitb en cause est davantage une efficacité de 

processus (Gervais, 1997). 

Cette séquence rejoint celle propos6e par Sbkois (1996) pour les approches &logiques en promotion de la santé. 



CHAPITRE 2 : RECENSION DES ECRITS : L'ACTION INTERSECTORIELLE EN PROMOTION DE 

La recension des écrits en promotion de la santé se penche ici sur deux thèmes distincts mais 

étroitement liés puisque le second découle logiquement du premier. Ces thèmes sont l'approche 

écologique et l'action intersectorielle, dans le domaine de la promotion de la santb. Les écrits portant 

sur l'approche écologique en promotion de la santé permettent dans un premier temps de cerner la 

signification et les implications d'une perspective globale et intégrée en vue de dépasser certaines 

des limites observées dans nos façons d'intemenir en promotion de la santé, lesquelles seraient trop 

restreintes pour avoir un effet durable et significatif sur la santé et le bien-être de la population. II 

s'agit en fait du rationnel que nous avons exposé précédemment dans le cas de l'intervention en 

promotion de la santé des enfants. Dans un deuxième temps, les écrits sur la stratégie d'action 

intersectorielle font le point sur les facteurs associés a ta faisabilité d'un tel type d'action, en tant que 

moyen d'actualisation d'une approche globale et intégrée en promotion de la santé. 

2.1 L'APPROCHE ECûLOGlWE EN PROMOTION DE LA SAHTE R SES IMPLICATIONS PRATIQUES 

Depuis le début des années 80, plusieurs cadres de référence internationaux en promotion de la 

santé, tels que la Charte d'Ottawa (WHO, 1986), le cadre de référence en promotion de la santé 

proposé par le ministre canadien Jack Epp (Epp, 1986) et le Mouvement a Villes et villages en 

santé a (Hancock, 1993) s'inscrivent a l'intérieur d'une perspective écologique de la santé. Ainsi, ils 

font ressortir clairement l'importance d'agir sur les déterminants sociaux de la santé en complément 

aux stratégies d'actions orientées vers les individus, de façon à obtenir un plus grand impact sur la 

santél des populations. Cet élargissement des cibles d'intervention en promotion de la santé 

s'appuie, entre autres, sur certains résultats d'évaluation qui montrent que l'efficacité des 

programmes d'éducation en promotion de la santé destines à modifier les comportements individuels 

ont eu un impact relativement modeste sur b s  pratiques de santé (Gillies, 1998; Stokols, 1996). Ces 

résultats mitigés résideraient dans l'étroitesse des stratégies d'interventions basées sur une 

approche individuelle alors que les problèmes auxquels ils veulent s'attaquer ont des causes 

multiples et sont à large spectre (Weiss, 1995; Stokois, 1996). Les programmes qui s'appuient 

uniquement sur ce type de stratégies négligeraient le fait que les efforts pour modifier les 



comportements de santé sont souvent entravés par des contraintes sociales, économiques et 

culturelles (McLeroy, Kegler, Steckler, Burdine et Wi iûky, 1994; Stokols, 1996). 

L'environnement physique et social englobe ainsi un ensemble de déterminants de la santé qu'il 

nous faut considérer puisqu'il favorise ou limite les occasions, les ressources et les compétences 

susceptibles de guider l'adoption de comportements de santé. Certains auteurs (voir Green, Richard 

et Potvin, 1996; Stokols, 1996) font ressortir les limites des stratégies de changement de 

comportement et de celles qui visent le renforcement des environnements lorsque celles-ci sont 

abordées séparément. L'approche écologique constitue a ce titre une tentative de dépasser ces 

limites en intégrant les deux paradigmes, et ce, A l'intérieur d'un cadre plus large de théories des 

systèmes, Les modéles écologiques en promotion de la sant4 insistent sur le caractère réciproque 

des interactions entre I'individu et l'environnement pour expliquer le comportement humain et ils 

proposent d'intervenir a la fois sur les facteurs individuels et environnementaux responsables de la 

santé des individus. La vision transactionnelle, qui est au centre de I'approche blogique en 

promotion de la santé, s'accompagne également d'une perspective humaniste, c'est-àdire que la 

production de plusieurs des changements environnementaux est envisagée de telle sorte qu'elle fait 

appel a la conscience des individus et à leur participation active pour améliorer leur santé (Green et 

al., 1996; McLeroy, Bibeau, Steckler et Glanz, 1988). 

Bien que l'approche écologique constitue la base de plusieurs cadres de référence en promotion de 

la santé, sa traduction en terme d'interventions concrètes s'avère encore fort limitée en raison de sa 

complexité théorique et logistique, des coûts s'y rattachant ainsi que des engagements politiques 

(changement dans les structures de pouvoir) que plusieurs de ces stratégies requiérent (Green et al., 

1996; Stokols, 1996). Ainsi, les interventions écologiques posent des défis majeurs quant à leur 

implantation et à leur évaluation. Au niveau de l'intervention, il n'est pas évident de déterminer œ qui 

est prioritaire et suffisant alors qu'au niveau de l'évaluation, il n'existe pas de méthodes permettant 

de saisir la globalitb des relations entre les systémes et les sous-systémes, leur dynamique et surtout 

d'isoler la contribution respective de chacun. 

Dans le domaine de la promotion de la santé, certains modéles ont été proposés afin d'aider A 
i'élaboration de programmes selon une approche écologique. Le plus répandu est certes le modéle 

de planification élaboré par Green (1974), dénommé a Precede-Proceed D lors de sa deuxième 



édition par Green et Kreuter (1991). En 1998, on dénombrait au moins 700 publications en relauon 

avec son application (Renaud et Gomez Zamudio, 1998). On peut également mentionner celui de 

McLeroy et al. (1988) qui s'inspire du modèle de Bronfenbrenner (1977) et celui de Stokols (1996). 

Ces modèles offrent certaines balises quant a l'application de l'approche sans toutefois être en 

mesure de répondre de façon exhaustive a I'ensemble de la tâche, laquelle, de l'avis même des 

auteurs, est trop complexe pour être réalisable dans sa totalité. 

Le modèle proposé par Green et Kreuter correspand à une méthode pour la planification 

d'interventions en promotion de la santé dans une perspective écologique. Bien que la démarche 

globale proposée soit similaire a celle de plusieurs autres modéles en planification de la santé 

(Pineault et Daveluy, 1986; Bartholomew, Parcel et Kok, 1998)' son intérêt réside dans le fait qu'il 

s'agit d'un modèle de planification systémique qui tient compte des influences individuelles et 

environnementales sur le bien-être des individus et des collectivités. Les influences 

environnementales sont envisagées en considérant celles qui ont un impact direct (qui ne 

nécessitent pas un changement de comportement) et indirect (qui soutiennent i'adoption de 

comportements) sur la santé (Green et al., 1996). Le modèle fournit ainsi une série d'étapes pour 

chacune des phases de diagnostic de la planification, lesquelles correspondent grossièrement à 

l'évaluation des besoins (à partir des diagnostics social, èpidémiologique, comportemental et 

environnemental) et à la détermination des priorités de santé et des priorités d'intervention 

(diagnostic éducationnel et organisationnel, diagnostic administratif et politique). Les autres étapes 

réfèrent au développement du plan du programme, sa mise en a w r e  et A son évaluation. Ce qui 

est central dans le modéle de Green et Kreuter est cette nécessité d'une planification systématique 

de façon à pouvoir intégrer l'ensemble des niveaux d'intervention considérés. Lorsque les buts 

poursuivis par une coalition sont ambitieux, comme c'est généralement le cas dans les programmes 

à caractère multidimensionnel, une planification circonspecte est donc considéiée comme étant 

essentielle à l'atteinte des résultats escomptés. Ce qui conduit certains auteurs a envisager le plan 

d'action comme un des résultats intermédiaires imporiants du travail d'une coalition (Butîerfoss, 

Goodman, Wandersman, Valois et Chinman, 1996; Kegler, Steckler, McLeroy et Malek (1998). 

Le modéle suggéré par McLeroy et ses collègues (1988), contrairement au précédent, envisage 

l'influence de l'environnement sur la santé ûe manière indirecte, en ce sens que le résultat d'intérêt 

est dans ce cas-ci le comportement comme véhicule privibié pour amdiorer la santé. Dans ce 



modèle, le comportement de santé est influencé par cinq niveaux imbriqués les uns dans les autres: 

intraperçonnel, interpersonnel, institutionnel, communautaire et politique, qui reflètent également les 

niveaux où l'on retrouve les stratégies d'intervention disponibles en promotion de la santé. tes 

auteurs apportent une distinction entre les cibles d'intervention (individu, organisation ou 

communauté) et les niveaux (ou stratégies) d'intervenîion. Ainsi, bien que certains programmes 

reconnaissent implicitement la contribution de facteurs sociaux ou culturels et qu'ils utilisent 

différentes stratégies d'interventions telles que l'éducation, le marketing social, le soutien social ou 

l'encouragement organisationnel, la cible du changement se limite malgré tout à l'individu. Dans une 

perspective écologique, les interventions devraient être conçues de manière à intervenir à plusieurs 

niveaux et sur plusieurs cibles à la fois. Ainsi, à un niveau communautaire, les cibles d'intervention 

devraient être les politiques publiques, les structures de pouvoir qui jouent un rôle critique dans la 

définition des problèmes sociaux et de santé et dans l'allocation des ressources ainsi que les 

instances de la communauté. Ces cibles sont importantes aiin de soutenir les initiatives de 

changement des individus et des collectivités pour améliorer le bien-être et la santé de la population. 

Quant au modèle d'écologie sociale de Stokols (1996)' il pose tes interrelations dynamiques entre les 

personnes, les groupes et ies milieux physique et social. II fait appel a des théories provenant de 

disciplines diverses, a partir desquelles un ensemble de principes clés sur les interrelations entre le 

comportement humain, l'environnement et la santé sont énoncés. Ces principes servent de support à 

l'élaboration d'une serie de directives pour la conception et I'implantaîion de programmes globaux en 

promotion de la santé. Ces principes mettent ainsi l'accent sur l'importance d'établir un interface 

dynamique entre les facteurs personnels et contextuels et sur le besoin de mieux comprendre la 

façon dont ces facteurs affectent conjointement le bien-ëtre des individus. Certains principes 

renvoient également à I'importance de pouvoir identifier les leviers comportementaux et 

organisationnels qui peuvent avoir un impact sur la santé, et a la nécessité de développer et de 

vérifier des modèles théoriques qui décrivent les transactions entre les personnes e l  

l'environnement. 

L'ensemble des auteurs qui ont conçu ces modèles reconnaissent que le caractère exhaustif et 

inclusif de l'approche écologique représente à la fois sa force et sa faiblesse. Compte tenu de 

!'inxcescibilit4 de !'id&! poursuivi (connaissance globale qui permettrait d'agir sur tout, 

simultanément), il devient alors nécessaire de procéder a une séfection des problématiques sur 



lesquelles on veut agir en priorité et des stratégies d'intervention les plus appropriées pour y 

répondre (Green et al., 1996). A l'intérieur du réseau complexe d'interactions qui permettent 

d'expliquer un phénomène, il s'agit alors de dbteminer les facteurs (pris individuellement ou en 

combinaison avec d'autres) qui ont le plus de poids et qui représentent les leviers sur lesquels 

l'intervention devrait se concentrer pour obtenir l'effet attendu. Si l'on dispose de théories spécfiques 

se rapportant a l'un ou l'autre des niveaux (individuel, organisationnel ou communautaire), celles-ci 

sont rarement utilisées conjointement ou la manière de les combiner pour en optimiser les effets sur 

la santé n'est pas claire. Stokols suggère que la meilleure façon d'y parvenir est de s'appuyer sur 

des théories intermédiaires qui circonscrivent un problhme particulier, dans un contexte spécifique, et 

d'en étudier les interactions à partir d'une çéquence itérative de théorisation, d'intervenüon 

communautaire et de recherche évaluative. 

Les écrits sur l'approche écologique en promotion de la santé indiquent que les intewentions qui se 

réclament de cette approche requièrent l'intégration de connaissances provenant de disciplines 

variées de même qu'elles exigent des efforts de collaboration entre différents secteurs de la 

communauté. En raison des limites énoncées précédemment (complexité et limite des 

connaissances et des moyens disponibles), il serait toutefois illusoire de penset qu'un groupe 

d'acteurs présent dans une communauté soit en mesure d'agir simultanement sur tous les 

déterminants qui affectent la santé et le bienetre de la population. Tout d'abord, certains de ces 

déterminants dépassent largement le niveau local de l'action (McLeroy et al., 1994; Labontb, 1989). 

De plus, les communautés ne possédent pas toutes les compétences requises et les leviers 

économiques et politiques nécessaires pour répondre à l'ensemble des besoins identifiés. Aussi, 

bien qu'il soit possible d'identifier les déterminants qui affectent la santé des individus de méme que 

les stratégies d'intervention possibles, il serait irr4aliste de penser qu'une coalition base 

communautaire, locale, ait un impact majeur sur l'ensemble des déterminants identifiés. 

II faut également souligner que la possibilité d'intervenir sur différentes facettes d'un probième 

complexe est tributaire de la capacité d'une coalition a rallier des acteurs qui ont un pouvoir 

d'influence dans des sphères d'activités pertinentes au regard des facettes identifiées (O'Neill, 

Lemieux, Groleau, Fortin et Lamarche, 1997). De plus, une planification multi-stratbgique exige non 

ceu!ement une cbktion appropri6e d'acteurs et d'interventions pour w d r e  aux proMmes 

identifiés, mais également la capacité chez les acteurs en présence de négocier un accord sur les 



termes de ce projet global et intégré et de travailter efficacement ensemble à son actualisation. Cet 

aspect soulève la nécessité d'un processus de négociation qui permet aux acteurs en présence 

d'intégrer l'ensemble des connaissances et des ressources dont ils disposent de façon à pouvoir 

articuler l'ensemble des interventions retenues en un tout cohérent, autant au niveau de sa 

planification que de sa mise en œuvre. La planification réalisée dans ce contexte doit donc être 

négociée entre les acteurs et avoir une base communautaire afin de s'assurer que les différents 

groupes concernés par les interventions y sont réceptifs en terme de pertinence perçue et de 

faisabilité (comp&ences, ressources, occasions et contraintes présentes dans l'environnement) et 

qu'ils sont prêts à y participer (Florin, Mitchell et Stevenson, 1993; Goodman, Wandersman, 

Chinman, Imm et Momssey , t 996). 

2.2 L'ACTION INTERSECTORIELLE ûü LA COALlTKHl r A BASE COMMUNAUTAIRE n EN PRûMûTiûN DE LA 
SANTE 

Dans une perspective globale de la santb, l'action intersectorielle représente une stratégie de plus en 

plus privilégiée pour implanter des interventions qui ciblent de multiples déterminants de la santé 

(Costongs et Springett, 1997; O'Neill et al., 1997; Delaney, 1994al 1994b; Wandersman, Valois, 

Ochs, de la Cruz, Adkins et Goodman, 1996; WHO, 1986, 1997; Milio, 1990; Priorités nationales de 

santé publique 1997-2002 du Ministère de la Santé et des Services sociaux, 1997a). Comme nous 

l'avons souligné dans la section précédente, le fait que la santé soit déterminée par de multiples 

facteurs individuels et contextuels soutient l'idée qu'il faille agir a plusieurs niveaux a la fois si l'on 

veut que nos actions aient un plus grand impact. Selon Wandersman et al. (1996), un effet plus 

grand sur la santé peut vraisemblablement Bh obtenu par les programmes de promotion de la santé 

lorsque ceuxçi utilisent des interventions multiples aux niveaux individuel et collectif et qu'ils se 

réalisent à travers un effort collectif. On considère également qu'une utilisation plus efficiente des 

ressources (ex.: en évitant le dédoublement de services) peut étre accomplie et que la qualité des 

programmes peut être accrue lorsqu'il existe une plus grande concertation et une meilleure 

intégration des ressources entre les secteurs (Hotosko et Duntop, 1992; WHO, 1997). 

Ces raisons servent de rationnel a i'utilisation de l'action intersectorielle pour améliorer la santé et le 

bienêtre des populations. Cependant, il semble y avoir peu de résultats concluants actuellement 

quant a i'effet de cette straiégie sur ia santé de ia popuiaüon. De manière pius immédiate, on connail 

mal le fonctionnement et les retombées à court terme de œ type d'actions (McLeroy et al., 1994; 



Delaney, 1994a, 1994b; Kumpfer et al., 1993). De plus, un certain nombre d'expérienps 

intersectorielles montrent des résultats plutôt déœvants ou mitigés (Degeling, 1995; Goodman, 

Steckler, Hoover et Schwartz, 1993). Bien que tes bénéfices potentiels d'une collaboration 

intersectorielle pour promouvoir la santé soient présumes être nombreux, les moyens concrets pour y 

arriver dans divers contextes d'implantation ne sont pas disponibles (Scriven, 1998; Holosko et 

Dunlop, 1992; Fortin, Groleau, Lemieux, O'Neill et Lamarche, 1994). Conséquemment, si les 

suppositions sur lesquelles repose cette stratégie permettent d'entrevoir des résultats prometteurs, il 

reste à identifier les conditions qui rendent possible l'actualisation de son potentiel. 

2.2.1 Définitions de /a stratégie d'action intenectorielle 

Plusieurs ternes existent pour designer ce type de stratégie: lntersectoral Health Action (/Hi 

Community-Based Coalition (CBC), Heaflhy alliance (HA). Les définitions qui s'y rattachent sont les 

suivantes : 

L'action intersectorieile dans le domaine de la santé (IHA) se définit comme u a 
process through which actors belonging fo different sectors unile 10 address a 
given heaffh-related issue.# (O'NeiH et al., 1997) 

La coalition à base communautaire (CBC) est r a group of individuals 
representing diverse organisations, factions, or constituencies within the 
communily who a g m  10 work together to achieve a common goal. u (Feighery 
et Rogers, 1990) 

Les alliances pour la santé (HA) peuvent être décrites u as a partnership for 
health gain that goes beyond health care and that attempts collectively to affect 
health through a process of networking, co-operation, collaboration and 
integration.~ (Powell, 1992; cité dans Markwell, 1998) 

Malgré une terminologie variée, ces définitions sont apparentées à plusieurs égards. Toutes 

retiennent l'idée d'alliance (union, partenariat, travail conjoint) entre plusieurs acteurs (secteurs, 

constituantes, organisations, individus) pour atteindre un certain nombre d'objectifs communs. Elles 

incluent également la notion d'action collective en ce sens qu'il ne s'agit pas seulement d'un partage 

d'idées et d'informations, c'est-Mire de concertation, mais aussi d'actions communes. En référence 

aux coalitions, Butterfoss, Goodman et Wandersman (1993) mentionnent que les agences, les 

giuupes Û1/fif&& et IÔS iiiifividus a ijifi Ucs ixêliknç s'uiiisseni p u r  p i d k i  et impis'ucr des 

stratégies de promotion et de prévention et remplissent ainsi des fonctions de planification, de 



coordination et d'advocacy pour leur communauté. Plusieurs des définitions mettent également en 

lumière la notion de processus raitaché a l'obtention de cette altiance, ce qui signifie que celle-ci 

n'est pas donnée d'emblée par le seul fait de se regrouper, mais qu'elle est plutôt émergente et 

construite. 

Les définitions de coalitions, d'alliances pour la santé et d'action intersectorielle ont parfois plus en 

commun que certaines définitions qui se retrouvent sous le même vocable, comme par exemple celui 

de coalition. Ainsi, Feighery et Rogers (1990) distinguent Vois types de coalitions selon qu'elles 

soient formées : (1) de bénévoles appartenant à une communauté et se réunissant pour un temps 

limité afin d'influencer le processus de décision politique concernant un sujet social qui les concerne; 

(2) de professionnels qui se réunissent de façon temporaire ou plus ou moins permanente pour 

accroitre leur influence sur une question donnée; (3) de professionnels et de leaders 

communautaires qui s'unissent pour influencer a moyen et a long terme les conditions de vie et les 

pratiques de santé dans leur communauté. Cette demiére catégorie correspond 8 la définition que 

nous retenons de la coalition, en lien avec l'action intersectorielle, et réfère a celle donnée cidessus 

à propos de la coalition à base communautaire. Dans la présente recherche, nous utilisons 

indistinctement les termes raction intersedorielle a base communautaim et acoalition a base 

communautaim pour désigner ce type de strat6gie. hant donné l'importance que revêtent les 

notions de communauté et de secteurs dans la définition retenue, il nous apparaît important de les 

définir puisque la façon de les considérer balise en quelque sorte l'implantation de cette stratégie en 

circonscrivant le contexte d'intervention ainsi que les acteurs ou agents de changement. 

2.2.1.1 De quelle communauté s'agit-il? 

Une multitude de définitions a été proposée par des disciplines diverses pour définir le terme 

communauté. Selon Patrick et Wickiser (1995), trois grandes dimensions servent a caractériser la 

communauté : 1) l'unité géographique ; 2) l'interaction sociale ; et 3) les frontkires politiques ou la 

responsabilité sociale. La définition que nous avons retenue prend en considération ces trois 

dimensions tout en mettant l'accent sur les milieux de vie immédiats des individus, au niveau local. 

hant donné que le modèle d'interuention vise en tout premier lieu le bien-être des enfants, il nous 

semble essentiel de tenir compte des principaux milieux de vie qui sont déterminants pour leur 

développement et leur biin4tre. Ces milieux de vie sont œux qui se sihient dans leur entourage 



immédiat : la famille, l'école, le quartier avec ses infrastructures et ses ressources. Certaines études 

ont fait ressortir l'importance de la qualité du voisinage pour l'adoption de comportements de santé 

(Holahan et Wandersman, 1987) et la réduction des risques d'abus chez les enfants (Coulton, 

Korbin, Chow et Su, 1995; Brooks-Gunn, Duncan, Klebanov et Sealand, 1993 ; Gaharino et 

Kostelny, 1992). 

Malgré la fragmentation et la mobilité sociales grandissantes qui projettent de plus en plus les 

individus a Yexterieur des relations sociales propres au quariier ou au village, plusieurs voisinages 

concentrent encore sur leur territoire une multitude d'institutions, d'organisations et d'individus qui 

sont concernés et responsables du bien-étre et du développement des enfants de leur collectivité. 

C'est a ce type de communauté auquel nous référons ici. Ce qui n'exclut pas que ces individus 

puissent appartenir à d'autres communautés définies principalement sur la base d'intéréts communs 

ou d'identité commune. La notion de communauté que nous retenons correspond a : 

Un ensemble d'individus vivant dans une aire géographique délimitée et entretenant des 
relations sociales B travers des institutions sociaies et politiques, des organisations et 
des systèmes d'échanges (valeurs, nomes, biens) présents dans leur environnement 
immédiat. 

Cette conception de la communautb implique un certain degré de cohésion sociale et d'intégration 

qui est déterminé par l'agencement de ces institutions et systèmes (Coulton et al., 1996). Cette 

communauté est visible et fournit le contexte à une multitude d'activités interdépendantes qui se 

déroulent sur son territoire et qui affectent ta vie quotidienne des individus qui y &sident. A œ titre, 

elle offre une a accessibilité N ou un plus grand niveau d'occasions aux personnes de participer 

activement aux décisions susceptibles d'améliorer leur santé et leur biin-étre (Pabick et Wickiser, 

1995 ; Green et Raeburn, t 990 ; Green et Kreuter, 1991). 

2.2.1.2 Qu'en estmil des r sechm ? 

La notion de secteurs, qui est évoquée dans la strawie d'action intersectorielle et qui est reprise 

dans la plupart des écrits sur les coalitions, n'est pas explicitement définie et recouvre différentes 

réalités selon les auteurs. Si l'on adopte la définition administrative du terme secteur, celui-ci renvoie 

aiors a une spiiiire ou domaine de i'activiié écononique (secleurs de i'agriwiture, du iranspurt, ûe 

I'éducatian, de la santb et des senrices sociaux). Toutefois, dans le langage courant, celui4 est 



souvent utilisé pour désigner un programme spécialisé ou des organisations spécifiques à l'intérieur 

d'une même sphère d'activités (secteur hospitalier, secteur de !a protection de la jeunesse, etc.). 

Plusieurs écrits sur les coalitions en promotion de la santé réfèrent également aux N secteurs u 

représentés au sein de la coalition pour en caractériser la composition (Kegler et al., 1998; Butterfoss 

et al., 1998; Florin et al., 1993). Le terne secteurs prend alors bien souvent le sens d'organisations 

appartenant a une sphère d'activités qui n'est pas nécessairement distincte pour chacune de ces 

organisations. On réfère ainsi aux secteurs de I'organisation des services, des institutions religieuses 

ou académiques, a des citoyens ordinaires s (Butterfoss et al., 1998), ou encore, aux 

secteurs gouvernemental, scolaire, ecdésiastique, des organismes communautaires et des affaires 

(Wandersman et Florin (1990), cité par Kumpfer et al., 1993; Costongs et Springett, 1997; Chavis, 

1995). On constate également que certains auteurs induent dans la catégorie des coalitions 

intersectciielles, une coalition formée de membres appartenant exclusivement à des agences 

gouvernementales en santé, c'est-àdire a un seul secteur (O'Neill et al., 1997). 

La recension des écrits sur les coalitions indique que les termes u secteurs u et u constituantes u 

sont en fait synonymes et expriment davantage la diversité dans la composition des membres que la 

référence à des entités compléternent distinctes que l'on pourrait classer selon une nomenclature 

donnée (McLeroy et al., 1994; Rogers et al., 1993). De plus, la relative importance des secteurs ou 

constituantes au sein d'une coalition ne repose pas sur la stricte représentativité des secteurs, mais 

plutôt sur la légitimité des membres qui, de par leur disposition (croyances dans l'approche 

préconisée, adhésion à la nature du projet et aux buts poursuivis, ouverture) et leur position 

(influence, accés aux ressources et a I'inforrnatin, pertinence au regard des objectifs visés) au sein 

de différents champs d'activités peuvent contribuer h répondre aux besoins de santé identifiés dans 

la communauté. 

Certains auteurs mentionnent que les difficultés d'application de l'action intersectorielle seraient 

inhérentes à la contradiction qui se trouve dans les termes mêmes de collaboration intersectorielle 

(Degeling, 1995). Selon Degeling, le processus de sectorisation qui se trouve derrière le terme 

secteur obéit a une logique opposée à celle de la collaboration qui est mise de l'avant dans une 

stratégie d'action intersectorielle. La sectorisation conduit ainsi à la délimitation d'univers 

institutionnalisés qui impliquent la Iigitirnation et la maintenance de langages swhalisés, de 

connaissances et d'expertises spécifiques, de territoires politiques et de modes d'allocation de 



ressources farouchement protégés par chacun des secteurs. Aussi, la sectorisation ne signifie p,as 

seulement la différenciation, mais la protection de territoires délimités et reconnus socialement dont 

certains posçédent plus de pouvoir que d'autres (Degeling, 1!%5). D'autres auteurs ont également 

mis en lumière ce phenornéne. Ainsi, Abbot (1988) souligne que la sectorisation est également 

présente dans le système Mucaîionnel qui forge des savoirç et des pratiques spécialisbs sur la base 

de temtoires exctusifs. Les travaux de FRedson (1986) montrent que ce ne sont pas la collégialite et 

la confiance qui caractérisent la professionnalisation, mais bien la compétition, l'autonomie et le 

contrôle. Ce cloisonnement entre les disciplines et les professions est par ailleurs renforcé par les 

corporations professionnelles qui se posent en défenseurs de services et de pratiques associes à 

leur territoire. Si l'on considère uniquement le secteur de la santé, on constate que treize professions 

possédent un monopole légal de l'exercice de certaines activités (Office des professions du Québec, 

(1996), citb par D'Amour, 1997). 

Selon Degeling (19953, la négabon ou l'occultation de cette sectorisation expliquerait pouquoi le 

niveau de coopération et de coordination entre les secteurs est généralement faible et tend à se 

limiter à des actions routinières qui se situent à I'inteneur des cadres de pratiques habituelles. Ces 

bameres administratives et professionnelles expliqueraient également l'échec ou les difficultés 

d'implantation de certaines approches intégrées en milieu scolaire (Nader, 1990; Siri, 1994). Par 

conséquent, l'inter sectorialite doit poser les termes de la collaboration en reconnaissant les rapports 

de pouvoir qui sont inhérents à ce type de stratégie. 

2.2.2 Les tacteun de succès ajsociés a la coliabmtion intenecîcuie/h 

Une recension des écrits portant sur ce type de stratégie suggère que plusieurs facteurs contribuent 

à son efficacité. Toutefois, bien que plusieurs facteurs aient été identifiés comme essentiels A la 

collaboration intersectoneHe, il n'existe pas de consensus sur la façon de travailler en intersectonalité 

(O'Neill et al., 1997). 11 n'existe pas non plus de théorie sur le phénomène de la collaboration 

intersectonelle ou des coalitions qui permettrait d'identifier et d'articuler l'ensemble de ces facteurs 

en un tout cohérent. Un modèle théorique, en spécifiant mrnent ces facteurs sont reliés entre eux 

et au phénoméne d'intérét, permettrait toutefois d'identifier les éléments clés gui servent de leviers 

ou de cibles de changement pour obknir les résuitab visés (D'Onofrio, 1992; Patras et Robertson, 

1987). 



Dans cette section, nous présentons une synthèse des écrits sur I'intersectorialité ou les coalitions 

en promotion de la santé. Ces écrits se limitent, dans plusieurs cas, à énumérer les facteurs qui 

favorisent la collaboration intersectorielle et ceux-ci ne s'inscrivent pas dans un ensemble théorique 

plus large. De plus, ces facteurs réfèrent indistinctement au processus de développement ou de 

changement (individuel ou organisationnel) et à l'intervention (procédures et activités nécessaires 

pour obtenir un changement). 

Les principaux facteurs qui semblent influencer la collaboration intersectorielle sont d'ordre 

individuel, organisationnel et contextuel. Compte tenu qu'aucun de ces facteurs n'opère seul, il est 

possible que certains d'entre eux aient plus ou moins de poids selon les contextes. Par exemple, un 

environnement caractérisé par des restrictions budgétaires a été identifié par certains auteurs 

comme une barrière a la collaboration alors que d'autres le présentent comme une condition 

favorable (Delaney, 1994a). Ce facteur doit donc être envisagé a la lumière des autres conditions 

(caractéristiques des membres, contexte d'intervention et environnement global) qui peuvent aussi 

influencer le degré de collaboration entre les partenaires à un moment donné. 

Certaines dispositions chez les membres, telles que l'insatisfaction ou l'impuissance ressenti face a 

la situation présente et la croyance dans le potentiel que représente le travail conjoint pour accomplir 

un but, contribueraient au succés d'une collaboration entre des acteurs divers en favorisant la 

motivation des membres a s'engager dans des actions collectives (Florin et Wandersman, 1984). 

Comme le soulignent Florin et Wandersman, ces facteurs s'inscrivent dans une perspective sociale 

cognitive, telle que suggérée par Mischel (1973, 1977). De plus, l'expérience de collaboration réussie 

dans le passé par certains des membres augmenterait le sentiment d'efficacité collective et 

représenterait un facteur favorable a i'action intersectorielle. 

Le processus d'identification et de recrutement des acteurs serait également important. Celui-ci se 

fait tout d'abord en tenant compte du fait que l'acceptation des solutions proposées augmente quand 

ceux qui sont directement concernés sont inclus dans la définition du problème et la recherche de 

solutions. Aussi, l'omission d'acteurs légitimes peut conduire subséquemment a une résistance lors 

de l'implantation des programmes (Piper et Kino: 1993; Gray, 1985). De plus, les acteurs doivent 

avoir une légitimité au regard du domaine d'intérêt, c'est-à-dire qu'ils doivent être reconnus par les 



autres comme ayant des compétences (expertises, connaissances, influence politique) et d.es 
ressources informationnelles ou financières qui peuvent étre utiles au travail conjoint et à l'atteinte de 

résultats (Speller et Funnell(1994), cité par Costongs et Springett, 1997). A mesure que le projet se 

dessine, l'inclusion de nouveaux partenaires peut être envisagée pour répondre a certains objectifs 

spécifiques poursuivis par la coalition. Lorsque l'action intersectorielle se situe dans une perspective 

écologique, une variété d'informations est nécessaire de la part des acteurs pour répondre a la 

complexité du domaine d'intérêt. Aussi, en mettant en commun tes perceptions et les connaissances 

de chacun, une plus grande compréhension du contexte peut être réalisée (OtToole et O'Toole, 

(1981), cité par Gray, 1985). 

L'articulation d'un projet qui fournit des indications claires quant aux orientations et aux buts 

poursuivis par la coalition représenterait également une condition essentielle au travail conjoint 

(Gray, 1985; Hudson, 1987). Le dialogue présent entre les partenaires lors de l'analyse de leur 

contexte contribuerait a l'émergence de valeurs partagées et d'une base d'entente pour guider la 

recherche de solutions. A cet effet, l'ensemble des auteurs consultés s'entendent sur le fait que ceux 

impliqués dans une action intersectorielle doivent accorder une attention particulière a l'analyse du 

contexte économique, culturel, politique et organisationnel à l'intérieur duquel se trouvent les 

organisations en cause, en insistant sur l'histoire de la communauté locale, les ressources 

disponibles, les besoins du milieu, les réseaux d'échanges préexistants, les coopérations et les 

conflits passes entre les organisations (Delaney, 1994a; McLeroy et al., 1994; Wandersman et al., 

1996; Zapka et al., 1992). Une bonne connaissance du milieu favoriserait alors une compréhension 

commune chez les partenaires quant aux possibilités et limites d'intervention face aux différents 

déterminants de la santé et quant au nécessaire partage des responsabilités qui en résulte. Selon 

certains auteurs, l'atteinte d'un consensus de base serait plus facile à obtenir lorsqu'il existe déjb un 

réseau de liens entre des partenaires et des expériences positives de collaboration (Zapka et al., 

t 992; Holosko et Dunlop, 1992; McLeroy, 1994). 

Certains auteurs suggèrent que le succés de toute collaboration intersectorielle repose sur la 

reconnaissance par les acteurs impliqués d'une interdépendance entre leurs activités, sur l'échange 

de ressources entre eux et sur le bénéfice perçu de ces échanges (Delaney, 1994b; Mcleroy et al., 

1994). Aussi, l'intérêt pour des acteurs de travailler conjointement résiderait dans le fait que les 

bénéfices obtenus de cette façon sont jugés supérieurs à ceux qui auraient été obtenus en travaillant 



de façon isolée (Costongs et Springett, 1997) et que les bénéfices excédent les coûts rattachés a 

cette façon de travailler (Gray, 1985; Prestby, Wandersman, Florin, Rich et Chavis, 1990; Norton, 

Wandersman et Goldman, 1993). Un dialogue entre les partenaires devrait donc être amorcé de 

manière à favoriser une compr&hension intégrée de la réalité et une plus grande conscience de leur 

interdépendance (Springett, 1995 ; Costongs et Springett, t997; Hazen, 1994). 

Une recension des écrits sur les coalitions effectuée par Butterfoss et al. (1993) montrent que les 

bénéfices potentiels d'une collaboration incluent I'tYargissernent du réseau d'échange d'information 

et de ressources (Roberts-DeGennaro, 1986), l'atteinte des résultats visés (Zapka et al., 1992)' la 

reconnaissance personnelle à travailler pour la coalition et l'amélioration de certaines compétences 

personnelles (Wandersrnan et Aldeman (1993), cité par Butterfoss et al., 1993). En revanche, les 

coûts référent principalement au temps investi qui ne peut être dévolu a d'autres obligations, au 

surcroît de travail ou a la pression ressentie en lien avec l'implication dans la coalticn, a la perte 

d'autonomie liée au processus de décision partagée et à I'expbrience de certains conflits 

interpersonnels (Roberts-DeGennaro, 1986; Wandersrnan, Florin, Friedmann et Meier, 1987). 

Le maintien de l'intérêt des partenaires au sein de la coalition peut représenter un défi de taille 

(Prestby et Wanderçman, 1985). Ceux qui ont une perception positive à l'égard des bénéfices 

obtenus de leur collaboration exprimeraient généralement plus de satisfaction que les autres et 

seraient plus enclins à maintenir leur collaboration (Cohen, Baer et Satterwhite (199û), cité par 

Butterfoss et al., 1993). Selon Kumpfer et al. (1993), le soutien mutuel entre les partenaires et une 

bonne coordination favoriseraient le sentiment de satisfaction chez les membres et augmenteraient 

leur motivation à s'impliquer davantage. 

Toutefois, la relation enbe la satisfadion et la participation ne semble pas consistante B travers les 

études (Chavis, Florin, Rich et Wandeman, 19871, tout comme celte entre liengagement (en terme 

de temps, de ressources ou d'efhrts consentis) et la persistance de la participation. Pour Kanter 

(1968, cite par Cress, McPherson et Rotolo, 1997), la persistance dans la participation dépendrait 

des capacités de i'organisation a assurer trois types d'engagement chez ses membres : (1) un 

engagement de cohésion qui est une solidarité résultant de liens aifectifs entre ses membres; (2) un 

enternent envers les valeurs, les croyances et la siruchire du groupe: et (3) un enoement de 

continuité à l'égard d'un rôle organisationnel. Selon cet auteur, plus un membre s'investit, plus il 



restera vraisemblablement dans l'organisation pour consetver ou profiter des bénéfices ,de 

l'investissement. Selon Cress et al. (1997), cette Uiése de l'engagement ne serait plus valable dans 

la société actuelle compte tenu de la compétition qu'exercent tes demandes d'engagement multiples 

en provenance du milieu de travail, de la famille et des organisations bénévoles. Les résultats 

obtenus par Cress et ses collégues, lors d'une étude rétrospective auprès d'un échantillon aléatoire 

de 1050 membres d'organisations américaines, soutiennent plutôt la thèse de la compétition, laquelle 

stipule que plus la participation est élevée, plus celle-ci conduit a des pressions conflictuelles en 

raison des autres demandes de la vie sociaie. Par conséquent, plus les demandes de l'organisation 

sont importantes, plus la période de participation sera courte a cause des demandes compétitives. 

Cet aspect met en lumière l'importance pour les membres d'avoir la capacité de participer (ex.: 

horaire approprié, libération au travail, etc.). Le soutien et l'engagement formel de la part des 

directions s'avéreraient essentiels a cet égard (üelaney, 1994a). 

Certaines caractéristiques organisationnelles seraient aussi cruciales pour le succés de la 

collaboration entre des secteurs divers. Ainsi, une stnrcture organisationnelle possédant un certain 

degré de formalisation de ses régles de fonctionnement, telles que la clarification des files, des 

tâches et des responsabilités de chacun, serait nécessaire a l'implantation et au maintien d'une 

collaboration entre les acteurs (Andrews, 1990; Feighery et Rogers, 1990). Le fait que les acteurs se 

différencient en terme de statut et de pouvoir nécessite la mise en place de mécanismes de 

coordination et de régulation, au niveau des échanges d'information et des ressources, de la prise de 

décisions et de la résolution de problèmes, afin de s'assurer que tous les membres participent 

activement, qu'ils aient la capacité d'exprimer leur opinion et leurs besoins et qu'ils puissent 

influencer les dkisions (Rifkin, t988; Delaney, 1994a). Ces mécanismes seraient nhssaires afin 

de maintenir les valeurs partagées, l'interdépendance et l'équilibre du pouvoir entre les participantç 

(Moos, lnsel et Humphrey, 1974; UK Health for al1 network (1993), cité par Costong et Springett, 

1997). Certaines études suggkrent que la présence de personnel rhmunéré qui accorde du temps 

pour effectuer certaines tâches de coordination (task force) au sein du groupe favoriserait 

l'accomplissement des activités prévues par la coalition (Kegler et al., 1998; Butterfoss et al., 1998). 

De plus, un climat organisationnel favorisant la oommunication ouverte, l'ouverture et la confiance 

entre les membres, représenterait également un facteur favorable 8 la collaboration intersectorielle 

(Porras et Robertson. 1987: Webb. 1991 1. 



Un style de leadership a empowering 8 au sein de la coalition est l'un des facteurs les plus 

fréquemment mentionnés dans la littérature sur le sujet (Kumpfer et al., 1993; Porras et Robertson, 

1987). Ce style de leadership encourage et soutient les idées des membres et leurs efforts de 

planification, utilise un processus de décision démocratique et favorise les réseaux d'échanges 

d'information. De plus, il réussirait à mobiliser les énergies des acteurs autour d'objectifs communs et 

permettrait d'accroître la satisfaction des membres et leur sentiment d'efficacité collective. A cet effet, 

les compétences en leadership seraient déterminantes pour le développement d'un regroupement 

intersectoriel ou d'une coalition. Ces compétences réfèrent à des habiletés interpersonnelles et en 

communication, des capacités de négociation, de résolution de problèmes et de gestion des conflits 

(Kumpfer et al., 1993). 

Des études empiriques récentes sur l'efficacité de ce type de stratégies confirment l'importance des 

aspects mentionnés cidessus. Ces études ont également commencé a évaluer la capacité de ces 

coalitions à élaborer des plans d'actions de qualité pour améliorer la santé (Wandersman et al., 

1996; Butterfoss et al., 1998; Butterfoss, Goodman et Wandersman, 1996; Costongs et Springett, 

1997; Florin et al., 1993; Kumpfer et al., 1993). Tel que nous l'avons souligné dans la section portant 

sur l'approche globale en promotion de la santé, le plan d'action représente un moyen concret 

permettant a la coalition d'agir plus efficacement sur son environnement. En ce sens, il peut être 

envisagé comme un résultat intermédiaire ou indicateur tangible de l'efficacité de la coalition. Seion 

t'étude réalisée par Butterfoss, Goodman et Wandersman (1996), les principales variables 

prédictrices de la capacité d'une coalition à développer un plan d'action de qualité en prévention et 

en promotion de la santé sont: 1) les caractéristiques de leadership; 2) les processus de prise de 

décisions basés sur la participation active des membres; 3) un climat organisationnel favorisant 

l'innovation, la cohésion au sein du groupe et un fonctionnement orienté vers la tâche; 4) un réseau 

de liens avec d'autres organisations dans la communauté. Certaines variables médiatrices ont 

également été identifiées telles que la satisfaction des membres, leur pleine participation 

l'ensemble des activités et la perception de bénéfices excédant tes coûts (temps, énergies, 

ressources). Les critères utilisés pour définir un plan de qualité sont les suivants : une définition 

claire du problème, des objectifs mesurables, des stratégies appropriées, un calendrier réaliste, une 

évidence de coordination et de collaboration entre les partenaires, un mode d'évaluation approprii! et 

gr! hx!gi? adéquat (Kumpfer et si!., !%3; BMehss et a!., 19%) ainsi que I'ideniificahn des 



responsables de l'implantation des stratégies et le caractère global et intbgré (a comprehensive w )  du 

plan (Kegler et al., 1998). 

A partir de la présente recension des écrits sur la coalition a base communautaire, il a été possible 

de dégager un nombre important de facteurs (individuels, organisationnels et contextuels) qui 

semblent amtribuer à son efficacité. L'expérimentation de la stratégie d'action intersectorielle a été 

amorcée à partir d'un schéma conceptuel préliminaire qui regroupait ces facteurs. L'ensemble de ces 

connaissances tirées de la recension des écrits en promotion de la santé constitue donc le matériel 

premier qui a présidé au choix d'un modèle d'intervention de base permettant d'explorer et 

d'approfondir la dynamique des principes d'action sous-jacente au phénomène de l'action 

intersectorielle. Les deux cadres initiaux, conceptuel et d'intervention, sont présentés dans le 

chapitre méthodologique. 

Dans le cours de l'expérimentation, nous avons fait appel à des perspectives théoriques et 

méthodologiques appartenant a la sociologie des organisations et a la psychologie sociale afin 

d'approfondir et de mieux comprendre le phénomène de I'action intersectorielle. Ces perspectives, 

qui sont présentées au chapitre 4, nous ont ainsi permis de proposer une lecture plus fertile de ce 

phénomène, qui sans être a l'opposé des connaissances qui sont présentées cidessus, permet 

d'enrichir notre compréhension sur les principes d'action qui sont sous-jacents au processus de 

structuration d'une action intersectorielle. 



CHAPITRE 3: STRAT~GIE DE RECHERCHE ET MÉTHODES 

Le phénomène d'intérêt auquel nous nous intéressons dans le cadre de cette recherche renvoie au 

processus ou principes d'action qui permettent a un groupe d'acteurs d'une communauté de se 

structurer en une force collective organisée ou, si Iton veut, d'atteindre une efficacité collective leur 

permettant de travailler dans la même direction a la réalisation d'un but commun (ex.: promotion de 

la santé des enfants). La recension des écrits sur I'intersectorialité a permis de dégager certains 

facteurs susceptibles de contribuer à son efficacité. Toutefois, ces facteurs ne reposent pas sur des 

assises théoriques clairement formulées, ce qui en limite par conséquent la compréhension et l'utilité 

pour I'action. Le but de cette recherche evaluative est de pouvoir suggérer un modele conceptuel 

intégrateur au niveau des principes d'action qui permettent la structuration de l'action intersectorielle 

a base communautaire. Pour en assurer l'utilité et la crédibilité, cette explication (modèle conceptuel) 

a pris racine sur le terrain même de l'action et a ainsi étb soumise à l'expérience pratique. Comme 

nous l'avons mentionné précédemment, l'origine de ce questionnement se trouve dans le 

dépassement de certaines limites actuelles a \'égard des interventions en promotion de la santé des 

enfants. Par conséquent, la stratégie d'action intersectorielle a base communautaire, en tant que 

moyen d'actualisation d'une approche globaie et intégrée en promotion de la santé, a donc été 

expérimentée dans ce contexte précis. 

Avant de présenter nos choix méîhodologigues, il nous apparaît utile, dans un premier temps, de 

préciser notre position quant 8 la relation que nous entretenons avec la réalite sociale sur le plan de 

la connaissance. Oisons d'emblée que notre position se situe dans le prolongement de la tradition 

pragmatiste en sciences sociales, tradition qui a été initialement développée par des auteurs comme 

Charies Sanders Pierce, William James, John Dewey ou Georges Herbert Mead (Hammersley, 1989) 

et reprise plus récemment par des auteurs tels que McDermott (1 W), Marks (1 9%) ou Rorty (1 994, 

1995). 

Mentionnons que la pensée de ces auteurs n'est pas en tout point équivalente et que chacune d'elles 

représente différentes versions de cette tradition qui est bujours en &volution. Alors que certains 



auteurs les u classent n parmi le courant constructiviste (Lévy, 1994), d'autres situent certajns 

d'entre eux comme étant davantage des pst-positivistes~ (Hammersley, 1989; McDemott, 1984). 

Audelà du classement paradigrnatique qui pourrait en être fait, nous retiendrons essentiellement de 

la philosophie pragmatiste la notion centrale que la signification des idées se trouve dans leurs 

conséquences pour l'action, a l'intérieur de contextes donnés. Comme le souligne McDenott (1984) 

en référence à la pensée de John Dewey, la vateur accordée aux conséquences nous conduit à 

prendre en considération le futur, à se projeter dans ce futur. Selon Hammersley (1989), deux autres 

idées fondamentales sont également partagées par la plupart des pragmatistes : 1) la croyance que 

nous ne pouvons connaître sans expérience et 2) que l'humanité doit être comprise en tant que 

composante du monde naturel, incluant ce que nous considérons être son trait distinctif : la pensée 

rationnelle. 

Ce courant se démarque des épistémologies positivistes et constructivistes radicales, et à certains 

égards du courant pst-positiviste. I I  rejette en effet le projet positiviste qui s'appuie sur une ontologie 

réaliste et sur la recherche d'une vérité objective, comprise comme la relation d'une correspondance 

exacte avec le monde réel, extérieur. La conception de la connaissance des épistémologies 

positivistes, héritée des sciences naturelles, renvoie à une connaissance objective qui pourrait 

décrire la réalité existante indépendamment de nous, observateurs (Popper (1972), cité par Park, 

1993). Dans ce cas, l'objet détermine directement l'expérience. Cette vision de la connaissance est 

remise en question par plusieurs auteurs en sciences sociales car cellesci étudient des sujets 

pensants qui sont de façon importante autodkterminés, et que par conséquent, ils sont eux-m5mes 

créateurs de sens (Heron, 1971). Selon le courant pragmatiste, le monde objectif ne s'impose pas 

comme objet de connaissance bien qu'il entre dans Itexpérienœ (Marks, 1992). Pour reprendre les 

termes de Le Moigne (1994: pp.118117), nous pourrions dire que cette tradition repose sur une 

hypothèse phénoménologique face à la réalité connaissable plutôt que sur une hypothése 

ontologique: 

5 Il faut toutefois noter que le cioisannement et I'tttandW des positions bpistbmologiques sont remises en question par 
plusieurs auteurs (Pires, 1997a. Bourdieu, f 992 Hammenley, 1992). L'opposition paradigrnatique serait #autant plus 
artificielle en œ qui a trait aux positions post-posioviste et eondrucüvisb (non radicale). 



u Cette u hypoîhèse phénoménologique m ne postule (ni n'interdit) l'hypothèse d'une 
réalité existant en soi, indépendamment de la conscience qui l'expérimente et la 
décrit: elle implique une réalité qui n'est peutétre pas faite d'aobjets en soi B, 
connaissables aobjectivement u, et qui peut étre appréhendable par soi, par /'action 
du sujet, qui l'expérimente consciemment, ar subjectivement P. 

Le courant pragmatiste insiste davantage sur les possibilités d'action que sur la répétition de ce qui 

existe déjà (Mcüermott, 1984) et, à cet égard, il s'inscrit dans une épistémologie exploratoire et 

inventives qui l'apparente davantage au paradigme constructiviste que positiviste. Toutefois, l'idée 

d'une réalité sociale en tant que construction sociale, sans relation au monde de l'expérience, qui est 

véhiculée dans le paradigme constructiviste radical (Guba et Lincoln, 1994), est contraire aux 

postulats de base du pragmatisme. Comme le souligne Marks (1992), les actions humaines ne sont 

pas de pures constructions sociales, elles prennent place dans des contextes sociaux particutiers et 

ont des conséquences qui dépendent de ces contextes pour leur signification. En ce sens, c'est le 

caractère distinctif de la relation unifiée du sujet et de I'objet qui donne a l'expérience sa qualité 

immédiate plutôt que les qualités inhérentes a I'objet ou au sujet (Marks, 1992; Barone, 1992). 

L'expérience n'est donc pas seulement situationnelle, elle est également conséquentielle en ce sens 

que I'expérience est une action présente qui modifie les expériences subséquentes; orientées vers le 

futur, I'expérience est expérimentale et ouverte au changement. L'expérience (le vécu), dans sa 

forme vitale est expérimentale, elle représente un effort pour changer ce qui est (McDermott, 1984). 

Ces efforts (innovations) sont nos PL essais n sur notre monde afin d'avoir un impact sur celui-ci, 

c'est-à-dire afin de l'orienter d'une façon plut& qu'une autre. 

Le pragmatisme se distingue également de la perspective ultra-relativiste ou radicale du post- 

modemismelpost-structuralisme, car si la remise en question de la modemité s'accompagne d'une 

a déconstruction D de la réalité, à travers l'analyse du langage, des structures de pouvoir, et qu'il 

pennet ainsi de jeter un éclairage nouveau et de produire une compréhension nouvelle de la réalité 

(Lather, 1991 ; Fishman, 1992; Uns, 1993 ; Lupton, 1998), sans critique ou reconstruction, cette 

déconstruction ou u réaction u peut conduire une confusion morale et politique et au cynisme le 

6 Cette expression est de Le Moigne (1994) qui la déait comme la production originale par le faire. Seion cet auteur, 
I'Bpislémkgii positivisîe en est une de la vérification alors que i ' e p i s w i  constructiviste vise B inventer, construire, 
concevair et créer une connaissance prolecbve : créer du sens, aéer de i'inteiligibie, en réfdmce B un projet (p. 123). 



plus débridé (Watson, 1995; Rosenau, 1994). La sanctification de toutes les visions disponibles 

reflète, selon Reed (1995), la retraite du post-modernisme de conceptualiser l'ensemble et d'unifier 

des idéaux. 

Contrairement aux courants positiviste et pst-mademiste radical, le pragmatisme situe l'action, la 

pensée et la signification a l'intérieur de situations spécifques, rejetant la recherche d'une vérité et 

d'une connaissance absolues ainsi que le pluralisme relativiste qui se soucie peu des conséquences 

de l'action. Comme le souligne James (cité par Harnrnerçiey, 1989 : 52) : u ... bien que les vérités 

puissent être considérées comme des inventions, elles ne sont pas arbitraires car pour être vraies, 

ces inventions doivent, d'une maniére ou d'une autre, prendre en considération la réalité n. 

Compte tenu que nous vivons dans un monde en changement et que ces changements peuvent 

nous favoriser ou nous détruire, nous partageons l'idée émise par Dewey (McDermott, 1984) que 

nous devons tenter d'orienter l'avenir en élaborant des théories qui guideront nos efforts dans une 

perspective qui nous est favorable. Cette intention rejoint le but de la recherche évaluative qui est 

l'amélioration de la programmation sociale. Comme le souligne Cronbach et al. (1980 : pp.12-13) : 

(( À travers toutes les expériences [programmes novateurs], la socikté apprend 
constamment sur les probl&nes qu'elle tente de résoudre, à partir de ses propres 
essais ... L'évaluation représente un des moyens utilisés par la société pour apprendre 
sur elle-même et pour la guider dans ses d o n s  futur es.^ 

Partant d'une épistémologie inventive et projective ancrée dans l'expérience, nous pouvons nous 

questionner quant à la manière de produire cette connaissance qui pourra nous guider de manière 

fructueuse dans nos expériences futures. La méthode retenue par le pragmatisme est une méthode 

d'interprétation, proche de l'herméneutique, qui lie la pensée et l'action et qui fonde les affirmations 

de vérité ou d'évidence sur l'expérience. La phénoménologie herméneutique stipule que la réalité est 

complexe, globale, et qu'un obsetvateur ne peut avoir amis directement la signification des 

phénomènes humains; leur connaissance ne peut se faire sans interprétation rt5férentielle1 c'est-8 

dire sans référence à un certain contexte (Packer, 1985; Parse, 1996). La méthode herméneutique 

tente ainsi de décrire et d'étudier la signiff'eatnxi des phenomdnes humains de m a n h  attentive et 



détaillée, à partir de l'expérience, en se familiarisant avec le phénomène étudié, tel qu'il est 

naturellement7 expérimenté. 

La tradition interprétative des sciences sociales reconnaît ainsi la capacité humaine de s'engager 

dans une action sociale significative et affine, en ce sens, que l'objet d'étude est aussi un sujet actif 

( qui fait du sens )). Dans ce contexte, le chercheur s'appuie sur une opération d'interprétation qui 

consiste, dans un premier temps, a appréhender le monde de l'expérience de l'acteur, en partant de 

la subjectivité et de la perspective de celui-ci (perspective emie). La méthode utilisée est naturaliste9 

au sens ou elle tente de décrire et d'étudier la signification des phénomènes humains de maniere 

attentive et détaillée en se basant en tout premier lieu sur la compréhension pratique, c'est-à-dire ce 

que les gens font (et disent qu'ils font) lorsqu'ils sont engagés dans une action (Packer, 1985). 

Dans un deuxième temps, l'interprétation du chercheurlobservateur va audelP de la traduction des 

interprétations fournies par les acteurs sociaux. En construisant les interprétations, le chercheur n'est 

pas limité aux narrations offertes par tes acteurs eux-mêmes; la signification qu'il donne de I'action 

échappe à l'horizon fini de I'acteur (Ricoeur, 1979), elle est la production d'une nouvelle 

compréhension. La signification des événements est vue dans leur relation à d'autres événements, 

passés et futurs, à l'intérieur d'un contexte d'une entité complexe; les antécédents (qui ne font pas 

nécessairement partie de l'attention de I'acteur) et les répercussions (qui ne font pas nécessairement 

partie des intentions des acteurs) appartiennent au contexte dans lequel l'action se déroule (Marks, 

1992). A cet égard, le chercheur garde un certain contrôle de l'interprétation, en considérant ou en 

7 L'utilisation du terme a naturel r dans les expressions teks que site naturel ou environnement naturel, ou encore dans 
la phrase precitb, ne signifie pas que les o b j b  ou phéncdnes identifies sont ssociaux ou qu'ils soient in&pendanb 
de I'intenrention humaine. Celte appellation est plutdt utilisée en ms i t ion  au contexte contrdld et artificiel (de type 
laboratoire) de la recherche expérimentale. Dans le conterte d'une programmation sociale, cela signifie que I'intervention 
B implanter s'inscrit dans le murs habituel des choses, rnêm si le developpement d'une intervention novatna suppose 
un effort intentionnel pour transformer certaines pratiques exisîantes. 

8 L'anthropologie etaMit une distinction entre les persWves emic (mpreodre de I ' in thr ,  voir a Iravers les yeux de 
l'autre) et etic (comprendre de I'exténeur, avec une diilanciatian) (Fi i ing & Fielding, 1986). 

9 Ce travail d'interpdtation ne saurait toutefais dtre assacid a un empirisme nahiraliste, tel que préconisé par un auteur 
comme Prus, et que Marks (1992) déait comme se w u h t  la reproduction a fidéle r de la &dit8 telie que connue dans 
un contexte social particulier, comme si les acteurs elaient engagés dans la construction significative du monde abrs que 
les chercheurs s'activaient h decouvrir les significations ab j jves  contenues dans ces canstructions (a t'abjecüvite de la 
subjjvite D) (Marks, 1992). 



jugeant ce qui est dit a partir d'un ensemble de faits qui sont mis en relation, qui sont organisé$ B 

partir d'un cadre de référence qui est le sien. Un processus de distanciation face aux narrations des 

acteurs est donc également en jeu (perspective etic) sans toutefois que l'interprétation singulière des 

acteurs, qui constitue le point de départ de l'investigation, soit ignorée (Heidegger, 1962). La 

méthode herméneutique A laquelle nous référons ici, et que nous faisons nôtre, évite le subjeclivisme 

qui pourrait survenir à partir d'une explication entièrement construite sur les considérations propres 

des agents et constitue a ce titre une méthode formelle (Packer, 1985). Cette position affirme la 

nécessité d'un savoir formel ou et scientifique D. Poupart (1997 : p. l i ï ) ,  en référence h l'ouvrage de 

Bourdieu, Chambotedon et Passeron : u Le métier de sociologue w (t968) définit ce savoir comme 

(( ... le résultat d'un effort systématique de la part du chercheur p u r  rompre avec les présupposés du 

sens commun et avec ceux de la science établie afin de pouvoir élaborer des interprétaiions se 

fondant sur des constructions théoriques soumises non seulement à la critique mais aussi à la 

vérification empirique P. 

Ce qui précéde nous a conduit a retenir une approche de recherche-action participafiveio, laquelle 

repose également sur une tradition herméneutique de la création des connaissances (Springett, 

1996) et sur le fait que la réalite se manifeste non seulement à travers l'esprit mais à travers l'action 

réfléchie des personnes et des communautés, La connaissance ne peut donc étre séparée de 

l'action, elle émerge dans et pour l'action (Reason, t994; Elden et Levin, 1991). 

Un des traits particuliers des différentes formes de recherche-action participative, au regard de la 

tradition herméneutique, c'est que l'interprétation est b%üe en s'appuyant sur un cadre de référence 

modifie et construit A partir des chercheurs et des praticiens (Meyer, 1993). Dans ce type de 

recherche, l'interprétation de I'infomaëon ou la production de sens est faite de façon conjointe. En 

créant des situations ou les idées sont échangées et confrontées, une nouvelle réalité peut 

commencer a se forger. L'interprktation conjointe devient un acte d'appropriation qui transforme les 

personnes qui interprétent Selon Elden et Levin (1991), la clé de œ processus résiderait dans un 

10 Cette appellation est souvent uZli&e pour designer la prspedm r a d ' i  des mouvements de libeiation, qui fait de la 
rechercheaction partiapative (PAR) un outil au seMce de i ' i i  de IiMation (FaIs-&rda, 1992; Hdl, 1992; Tandon, 
1981). CuClisation qui en est faide ici est pluldt @n&que et englobe ies nouvellas fornies de recherche-adcm qui sont 
orient& m le diangement et la r$solution da p b h e s  pratiques et qui s'appuient sur I'auMilexion et la 
paraapaaon aes rnaivnius qui sont concernes par ces cnangemts. 



dialogue u CO-générateur is (cogeneraiive diabque), c'est-Mire 8 travers une forme d'échange ou un 

mode de communication efficace capable d'affecter le cadre de référence des participants pour 

constituer un cadre partagé qui serait une nouvelle façon de voir les choses. 

La connaissance générée dans un contexte de rechercheaction a une utilité immédiate pour les 

acteurs engagés dans i'interuention sociale en leur fournissant des informations et des orientations 

pour comprendre et piloter I'action intersectorielte. Selon Friedberg (1992)' la recherche-action 

représente un K système de pilotage io qui permet d'accompagner et de soutenir les processus 

d'apprentissage au sein d'une organisation ainsi que de construire les boucles d'information 

permettant de suivre, d'interpréter et de corriger l'évolution de I'action sur le terrain. Dans le contexte 

de la présente expérimentalionll, la rechercheaction participative est a la fois méthodologie de 

recherche et outil d'intervention. A ce titre, elle a constitué une des composantes de l'action 

intersectorielle. 

Cette connaissance, qui est locale, répond en tout premier lieu au rdle instrumental ou 

développementaP2 de l'évaluation. Elle vise a soutenir le développement ou la mise au point de 

l'intervention sociale. L'évaluation permet alors de porter un jugement sur l'adéquation des actions 

entreprises, en tenant compte des acteurs impliqués et du contexte externe. 

Cette recherche a consisté a élaborer un madéle conceptuel a partir d'une expérimentation qui s'est 

d'abord appuyée sur un cadre initial d'intervention et qui s'est par la suite enrichie des 

connaissances théoriques et pratiques qui étaient inlégrées au fil de l'expérience. Toutes les 

conditions entourant cette expérimentation n'étaient donc pas prédéterminées, ce qui &ait plus 

'1 Le terme expérimentation ne doit pas étre confondu ici à un devis expénmentd. II revét plutdt le sens de r projet- 
pilote m ou d'essai sur la réalit& 

12 Le de a insûumental m correspond à hiilil4 à court-ternie des résultats de l'évaluation, utilité qui est ar#wisaite au 
contexte dans lequel sont gén&b ces résultats. Le but est ici d'amdiirer la performance et le fonctionnement du 
systéme ou du programme (Shadish, Cook et Leviton, 1991). Toutefois, lorsque ce rdle revêt Bgalement un caractére 
a développemental m, l'utilité, bien que arconscrite a un contexte donné, va audeià de la performance du syst&ne et se 
concentre davantage sur l'apprentissage et ie develappement au sein de i'organisaîion. Certains auteurs donnent B cette 
f o m  d'bvaluation le nom de recherche éuakiative pour l'apprenbssage organisationnel. Ce type de recherche c suggkre 
que l'apprentissage prend place à travers (a) la aeaticn cdlective de sens (b) l'action (3) le développement de nouvelles 
connaissances (c) l'amdiition dans les processus syst6miques et (d) le dépassement des suppositions t x b s  D 

iFi&ii ~1 Torres, iJJJj. 



propice à la création et l'exploration d'un nouveau modèle d'intenrention. Le processus de 

structuration de I'action intersectorielle, qui est au caeur de ce modèle, a donc été étudié en relation 

avec son contexte naturel et dans sa complexité et a exigé à ce titre une proximité avec les 

participants et le site d'intervention. Elle a nécessité de la part du chercheur une participation 

conjointe avec les acteurs du milieu a Yeffort d'innovation. 

Le phénomène d'intérêt qui est étudié dans le cadre de cette expérimentation est un processus, 

celui de la structuration d'une action intersectorielle. Son étude a donc requis un mode 

d'investigation permettant d'élucider et de comprendre les dynamiques internes du processus de 

structuration de I'action. Tel que le souligne Patton (1986)' l'évaluation de processus est 

développementale, continue, flexible et inductive. De plus, elle repose sur une documentation 

détaillée des composantes de l'intervention et sur un examen des facteurs clés, 8 différents moments 

du processus, lesquels créent un potentiel pour examiner les relations entre ces facteurs ainsi que 

pour évaluer si leurs variations peuvent être attribuables aux composantes de l'intervention. II permet 

ainsi de spécifier les facteurs qui doivent ntfe activés par les composantes du programme afin de 

pouvoir influencer positivement les résultats (Cronbach, 1982). Cet aspect est particulièrement 

important, car il permet de distinguer l'insufiisance du contenu du programme (modéle conceptuel 

non approprié) de l'insuffisance dans le processus d'implantation (force inadéquate de l'implantation 

des composantes) qui peuvent être, l'une et l'autre, responsables de l'échec des programmes 

(Sechrest et Yeaton, 1981, dans Chen, 1989; Weiss, 1987; Thompson, 1992). 

Le phénomène étudié nous a ainsi amené à choisir une stratégie de recherche qui nous permette de 

saisir la complexité de la réalité sociale. A cet égard, les théories représentent un moyen pouvant 

faciliter notre compréhension des phénomhes sociaux complexes en fournissant une façon de 

percevoir le monde empirique et de sl~cturer nos descriptions et interprétations de ce monde. Les 

modèles, les concepts, sont créés pour faire sens de notre expérience et œuxci sont 

continuellement testes et modifiés a la lumiete de nouvelles expériences (Schwandt, 1994). Ce qui 

suppose que la théorie locale qui est construite dans un contexte swifique n'est jamais détachée 

d'un cadre conceptuel plus générique qui a guidé initialement l'action et son évaluation. Ce cadre ou 

modèle initial guide notre façon d'envisager un phénomène et nos moyens d'agir sur la réaiii. Tel 

que l'ont souligné plusieurs auteurs (Heidegger.1962: Ragin. 1992: Vaughan, 1992: Toulmin. 1990). 

il est illusoire de vouloir appréhender la signification d'un phénomène tabula rasa puisque les 



croyances, les valeurs et les prédispositions théoriques font partie de l'expérience du chercheur et 

orientent le processus de recherche. 

Dans le cas d'une expérimentation, ces présupposés thhriques ne sont pas seulement impossibles 

a ignorer, mais sont plutôt souhaitables afin de guider t'action a partir d'expériences acquises dans 

d'autres contextes. Une intetvention est donc habituellement basée sur une athbrieu de l'action du 

programme, implicite ou explicite, qui guide le dévetoppement des composantes clés de l'intervention 

(Weiss, 1995; Israël et al., 1995). L'expérimentation et l'évaluation d'un modèle d'intervention 

supposent donc que cette u théorie u, même embryonnaire, soit exposée au départ, tout wmme le 

scénario, plausibte mais indéterminé, qui vraisemblablement pourra conduire aux changements 

souhaités (Koepsell et al., 1992). Dans ce casçi, l'ensemble des facteurs identifies dans la recension 

des écrits a constilue ce cadre théorique embryonnaire qui a orienté notre choix dans le modèle 

d'intervention qui a été implanté, évalué et corrigé au cours de l'expérimentation. Par ailleurs, ce sont 

les connaissances générées dans le contexte d'expérimentation qui ont permis de proposer un 

modèle conceptuel plus intégrateur et signifiant pour rendre compte du phénomène de I'action 

intersectorielle a base communautaire. 

Pour que les athéories~ puissent être un guide pour nos actrons présentes et futures, il faut qu'elles 

s'appuient sur certains principes d'action sufilsamment génériques pour étre u exportables D a 

d'autres contextes (Cronbach, 1982). Faute de quoi, toute théorisation serait futile pour les 

expériences hitures et tout ne serait qu'un éternel recommencement. Par ailleurs, même si un niveau 

plus général de théorisation est souhaitable, il faut que les méthodes utilisées puissent cerner les 

phénomènes sociaux r en contexte n et que les connaissances produites tracent les limites 

d'application des relations données. Tel que le souligne Cronbach (1982), i'inférence externe est 

toujours une extrapolation, c'est-Mire une projection d'une situation à l'extérieur des limites oii 

l'information a été recueillie. Aussi, plus les contingences qui affectent un programme sont prises en 

considération, plus il est possible de transférer efficacement les pratiques a d'autres sites ou 

contextes. 

En rendant explicite le patron des relations propres a un contexte et en le rattachant a des notions ou 

v u s  !Miornues exMan!s, il es? alors possible d'enrichir le cadre initial qui a servi de guide wur 

l'action, permettant ainsi d'élargir i'utilité du modèle conceptuel h d'autres contextes. Les modéles 



conceptuels ou théoriques qui sont ainsi générés répondent davantage à l'utilité conceptuelle de 

l'évaluation. Ainsi, pour des auteurs comme Rossi et Freeman (1985) ou Cronbach et al. (1980)' le 

rôle conceptuel de I'évaluation réside dans I'uülisation des résultats d'évaluation pour influencer notre 

pensée a propos de certains problèmes et ce, de manière générale. Selon Cronbach, les résultats 

produits dans ce contexte sont utilisés moins de manière instrumentale et immédiate mais davantage 

pour apporter un éclairage nouveau (enlightenment) concernant diverses alternatives sociales. 

La recherche-action participative et l'évaluation de processus répondent ici à deux r6les 

complémentaires en évaluation, dont I'un est instrumental et l'autre conceptuel. De plus, elles font 

appel globalement à trois ordres d'interpretationlJ. Le premier ordre correspond à la perspective des 

acteurs lorsqu'ils sont engagés dans I'action et a la compréhension tacite et globale qu'ils fournissent 

de leur expérience (il s'agit de la perspective emic dont nous avons déjà fait mention et qui constitue 

le point de départ de la recherche empirique); le deuxième correspond à la perspective critique 

(réflexion critique) des acteurs face a leur expérience en fonction de perspectives diverses et d'un 

ensemble d'éléments du contexte; et enfin le troisième ordre fait appel a des moyens plus abstraits 

et généraux (modèles conceptuels ou corpus théoriques) pour comprendre et interpréter l'expérience 

des acteurs. La structure d'interprétation n'est pas hiérarchique, c'est-à-dire qu'aucun niveau n'est 

plus fondamental que les autres. Dans un contexte de recherche-action participative, le premier et le 

deuxième niveau d'interprétation sont particuliérement importants alors que dans un contexte 

d'évaluation de processus où l'aspect conceptuel revêt une plus grande importance, le troisième 

ordre d'interprétation s'ajoute aux deux premiers. 

3.3 DEVIS DE RECHERCHE : L'ETUDE DE CAS IMBRlQUEE 

L'évaluation du processus de structuration de l'action intersectorielle a reposé sur l'étude de cas. 

Selon Yin (1989)' l'étude de cas est une forme d'investigation particuliérement appropriée lorsqu'il 

13 Les irois ordres d'interprétation auxquels nous référons s'inspirent de la méthode hedneutique proposée par 
Heidegger (dans Packer, 1985) pour ébdi I'acüon humaine. L'auteur dish'ngue trois modw d'engagement des individus 
avec leur environnement a partir desquels il est passible de développer une interprétation: 1) œ qui est fait de façon 
Familiie, avec une conscience globale de t'environnement (a ieaûy-f~end B); 2) face h un pmbihe, i'ex@nenœ est 
décortiquée et interprétée en reiation avec un contexte plus large (a  unready-tdiand w); 3) face un probléme, 
I'expérience est envisagée en la détachant de l'engagement pratique et interpdtée en se tournant vers un moyen plus 
& s e !  e! p!rs p r  &eAre !e p b b w ,  



s'agit d'étudier un phénomene contemporain complexe à l'intérieur de son contexte naturel et pour 

lequel les frontières entre ce phénomène et son contexte ne sont pas évidentes. Elle permet de 

décrire les facteurs contextuels et de fournit des analyses en profondeur du programme en retenant 

les caractéristiques significatives et holistiques de la vie réelle. 

3.3.1 La notion de a cas B 

Selon Ragin (1992), le cas peut être défini de multiples façons dans la plupart des efforts de 

recherche parce que les idées et les évidences peuvent être reliés de différentes manières. Ainsi, 

selon cet auteur, le cas peut correspondre à une réalité empirique délimitée, établi de maniere 

conventionnelle ou à travers le processus de recherche, ou encore, le cas peut être conçu comme un 

construit théorique référant a un objet relativement délirnitb ou i3 un processus. Une combinaison de 

ces différentes façons d'envisager le cas est également possible, car la recherche combine souvent 

des analyses théoriques et empiriques. Vaughan (1992) mentionne que c'est le chercheur qui définit 

le cas, c'est-à-dire le locus pour explorer une quesfon de recherche. Dans ce contexte, le cas 

devient une occasion pour découvrir certaines connaissances a propos de ce qui est spécifique et 

représentatif d'un phénomene plus général (Stake, 1994; Vaughan, 1992; Walton, 1992; Pires, 

1997b). Le cas spécifique auquel nous nous intéressons ici correspond au processus de 

structuration d'une action intersectonelle en promotion de la santé. Au regard des knts théoriques, 

ce cas représente un phénomene particulier appartenant a une famille plus générak, que nous 

identifions comme étant l'action collective organisée, telle que la définissent Crozier et Friedberg 

dans /approche organisationne/le~4(Friedbergl 1992). 

La position de Yin (1989) stipule, tout comme celle de Vaughan, que dans une étude de cas, le cas 

doit ëtre envisagé a la manière d'une expérimentation et non comme une unité d'échantillonnage. 

Dans ces circonstances, la méthode de généralisation en est une de généralisation analytique ou 

l4 L'approche organisationnelle est @se en dbtail dans le chapitre suivant, lequel aborde le phénomène de ['action 
intenectorielle a partir d'une lecture synth&ique de différents corpus oibriques, dont d u i  de i'approaie 
organisaüonneile. 



N théorique D (et non statistique) pour laquelle une théoriel5, précédemment développée, est utili* 

comme patron de base auquel peuvent se comparer les résultats empiriques du cas. L'élaboration 

d'un modèle conceptuel dépend alors d'une vérification par comparaison. A travers cette 

comparaison, les données du cas sont utilisées pour évaluer ce paîmn de base, ou pour le réévaluer 

à la lumière d'autres notions ou perspectives théoriques, et ce, jusqu'b ce qu'un ajustement 

satisfaisant soit atteint entre les données et l'explication (Ragin, 1992; Vaughan, 1992). 

3.3.2 Les unités d'analyse : les sbuctures d'interaction e n h  les acteurs 

L'étude de cas dont il est question ici repose sur un cas unique qui comprend cependant plus d'une 

unité d'analyse. Yin (1989) donne le nom d'étude de cas imbriquée à cette fonne particulière d'étude 

de cas qui porte son attention sur des sous-unités d'analyse à l'intérieur du cas. Ainsi, pour le cas 

présent, nous avons identifié deux unités d'analyse qui réfèrent aux deux structures dans lesquelles 

se trouvent les acteurs et qui permettent l'analyse de l'ensemble de leurs interactions : 1) la première 

unité est constituée du groupe intersectoriel composé d'acteurs appartenant au site d'intervention; 2) 

la deuxième unité référe a l'équipe de planification et de recherche-action composée de deux 

répondants du groupe intersectoriel de même que des chercheurs extérieurs au site d'intervention. 

Quant au site d'intervention, il correspond a la communauté immédiate entourant l'école primaire qui 

regroupe les enfants visés par les interventions à mettre en place. Les frontiires géographiques et 

sociales de la communauté ont été déterminées conjointement par les membres du groupe 

intersectoriel. Par ailleurs, le contexte d'intervention renvoie également au contexte plus global de 

l'expérimentation qui incluait deux autres sites d'intervention. Bien que nous concentrions cette étude 

sur un seul de ces trois sites, le déroulement de certaines activités et rencontres ainsi que la 

dynamique entre les acteurs (principalement pour la deuxième unité d'analyse) ont été modulés par 

ces contacts avec les membres des autres sites. La sélection du site 8 l'étude, et par conséquent du 

cas, a été établie dès le début du projet, sur la base de considérations pratiques (distance A 

parcourir, disponibilités des membres de l'équipe de recherche pour rencontrer le groupe au départ). 

15 Le terme r théorie a utilisde par les auteurs auxquels nous réftimns dans cette section ne doit pas &ire conlwidu avec 
la notion de grande theorie en sciences th ai es; il s'agit essentiellement de d'outils aieanques tels que des rodéles w 
des concepts et ne se limite pas la définition fwmelle qui en est générdement don&, A savoir : a une sMe de 
proposibns interreiii qui sont dwfiables et qui expliquent un phhoméne B (Vaughan, 1992). 



3.3.3 Schéma concepluel et cadre d'intwvenlion initiaux 

Avant de présenter le schéma conceptuel et le cadre d'intervention qui ont servi de canevas initiaux 

pour examiner les relations plausibles entre les principaux facteurs identifiés (principes d'action) et 

explorer les circonstances et les conditions (composantes de l'intervention, participants et contexte) 

sous lesquelles ce modèle offre un potentiel d'explication, il nous apparaît pertinent d'établir en 

premier lieu une distinction entre le premier type de canevas (schéma conceptuel) et le second 

(cadre d'intervention). Ainsi, certains auteurs réfèrent au premier type en tant que athéorien du 

processus de changement (Patton, 1986; Chen et Rossi, 1987), et au deuxième, en tant que 

a théorie 8 ou modèle de l'implantation (Porras et Robertson, 1987; Thompson et Kinne, 1991; 

Weiss, 1995; Chen et Rossi, 1983, 1987; Koepsell et al., 1992). En ce qui a trait à la théorie du 

processus de changement, elle fait référence a l'ensemble des suppositions ou des présumés 

mécanismes d'action sur lesquels repose le bien-fondé du modèle d'intervention quant son 

efficacité et quant à la logique qui lie ces mécanismes ensemble (Koepsell et al., 1992; D'Onofrio, 

1992). Alors que la théorie du processus de changement expose les dynamiques sous-jacentes par 

lesquelles les changements apparaissent (Bennis (1965), cité par Porras et Robertsonl1987), le 

modèle d'implantation focalise sur les étapes et les activités que les agents de changement doivent 

entreprendre pour induire ce changement (ex. : changement de comportements ou de pratiques). 

Idéalement, la théorie du processus de changement guide le modele d'implantation en identifiant les 

facteurs clés qui servent de leviers pour amener le changement souhaité. 

Pour nous aider dans l'élaboration du cadre conceptuel sur le processus de changement 

(stnicturation de l'action), nous nous sommes inspirés des travaux de Porras et Robertson (1987). 

Ces auteurs insistent sur l'importance de spécifierquatre types de facteurs pour expliquer la 

dynamique du processus de changement: a) les facteurs qui servent de leviers de changement et qui 

peuvent ètre u manipulés 9 ou modifiés dans l'effort de changement. Ces facteurs conduisent 

vraisemblablement, h travers une série d'influences réciproques, a des changements dans les 

résultats souhaités; b) les facteurs médiateurs qui se trouvent au miliiu de la chaine d'influence. Les 

changements dans ies facteurs qui senrent de leviers de changement devraient conduire des 

changements dans les facteurs médiateurs qui affecteront alors les r6sultats; c) les facteurs 

modérateurs ou stimulateurs qui peuvent influencer la relation entre les deux catégories de facteurs 



précédentes, mais qui n'appartiennent pas proprement dit aux mécanismes internes de 

transfomation. Ces facteurs réfèrent au contexte d'intervention. Enfin, d) les résultats attendus qui 

sont des résultats intermédiaires, tangibles, obtenus grâce à l'effort de changement. Dans le 

contexte de I'action intersectorielle, les facteurs médiateurs et les résultats intermédiaires (dont le 

plan d'action) sont ici le reflet de l'efficacité colkctive qui, comme nous l'avons déjà souligné, ne 

constitue pas une fin en soi mais un moyen pour atteindre certains buts ultimes (amélioration de ta 

santé et du bien-être) établis par un ensemble d'acteurs. 

Au moment d'entreprendre cette expérimentation, les connaissances provenant de la recension des 

écrits ont tout d'abord fourni certaines balises pour guider I'action en identifiant les principaux 

facteurs d'ordre individuel, organisationnel et contextuel susceptibles d'influencer le processus de 

structuration de I'action intersectorielle. Ceux-ci ont éte repris et agencés en utilisant la typologie 

proposée par Porras et Robertson (1987). La figure 3.1 illustre le schéma conceptuel initial qui 

regroupe ces facteurs. En raison de l'approche retenue pour étudier et mieux comprendre le 

phénomène de I'action inteffiectonel, dans son contexte naturel, ce canevas initial n'a pas été fixe et 

n'a pas représenté le seul espace de questionnement possible. Comme le mentionne Paillé (1994 : 

pp.223-225) : 

L'option de la recherche de terrain suppose une stratégie en partie inductive dont il 
découle que les a priori théoriques -car il y en a toujours - n'ont provisoirement qu'une 
valeur strictement insirumentale ... La recherche n'étant pas fermée par un ensemble 
fini de questions, il devient possible de mettre en cheminement le questionnement 
initial et de le renouveler à partir des pistes qu'il apparait intéressant de poursuivre, 
selon une logique de la découverte. 



Figure 3.1 

Schbma conceptuel initial regroupant les facteurs susceptibles d'influencer 
Is processus de structuration de l'action intersectorielle 

FACTEURS D'INFLUENCE 

Facteurs Cndiwiduds (conditions externes) 

FACTEURS MÉDIATEURS 

- - 

Caractnr)sliaues des partenaires individuds: 
. lnsatisfdon face B la slhiabion actuelle 1 
. Croyaiice en i'efficacit8 de i'aciion interseclorielle 
. Engagment envers le projel 
w y ' ! e n a i r e s  oraanisaüonnels 
. Mandeb wganisaîionnels C 

Facteun omanImff onnels (conditions internes) 

, Climat organisationnel (ex, : respect, wiwrture, innovation), 
communication ouverte, rbftsicion critique 

. Structure organlsabkinnelie (leadership, prise de kision), 
mhanismes de regulatlon 1 négodation, mrdinaüon 

, Recrutament des partenaires 

Factwm conhxhrels (conditions externes) - 
. tlistdrit kmk de cuiîaborahn 
, Appui poîilique et organisationnel 
, Sihidkm économique, sociale et pdiüque 
, RBiomms ou changements dans les sedeurs vis& 
. CaractMstlques de la communautb et de la 

populiiüon 

. Perception des collts 1 bénéfices 

. Satisfaction 

. Senli ment d'interd6pendance 

. EficacitB collective Qerçue 

. Cohésion perçue 

. Parücipation active 

. RBseau d'échanges 

. Eniraide 

RÉSULTATS 
INTERM~IAIRES 

(PHASE 1) 

-- - 

Claboralion d'un plan global et intégr8 
d'intervention 

(rnulü-cibles I mulli-stratégies 1 
multi-secteurs) 



Un cadre d'intervention initial (ensemble organisé d'activités) a également servi de point de départ 

pour explorer et étudier ces mécanismes tout en foumissant l'occasion d'ajuster les composantes de 

l'intervention à partir des connaissances théoriques et expérientielles acquises en cours 

d'expérimentation. Le guide d'intervention dont nous nous sommes inspirés pour initier l'action 

s'intitule (( L'action i~tersectorielle, un jeu d'équipe u de Oueilet et al. (1995). Ce guide propose une 

série d'étapes permettant a un groupe de développer une action intersectorielle dans sa phase de 

planification. Ces étapes tiennent compte globalement des facteurs identifiés dans la recension des 

écrits. Mentionnons que le contenu de chacune de ces étapes se limite la plupart du temps A des 

énonces de principe ainsi qu'à l'énumération de quelques activités pour les réaliser. Les étapes 

retenues dans ce guide peuvent se résumer ainsi : 

Mobilisation des partenaires : cette étape correspond a l'identification des 
intervenants oeuvrant auprés des jeunes du temtoire visé. A travers cette étape, les 
intervenants apprennent à se connaître et à accepter de troquer le cadre traditionnel 
d'intervention au profit d'un cadre intersectoriel. II !eur faut harmoniser les 
approches et se centrer davantage sur les intédts du milieu (clarifier les notions de 
base permettant de développer un langage commun). Cette étape constitue une 
occasion d'établir des contacts avec les membres de la communauté intéresds à 
travailler au projet; 
Vers un consensus & base : cette étape consiste à donner un sens a la 
démarche du regroupement. Les partenaires doivent s'entendre sur les orientations 
(buts et objectifs du projet! et le fonctionnement du regroupement, tout en ayant à 
l'esprit que cette entente peut Atre modif* au fur et à mesure que le projet se 
précise; 
Mise en commun des projets et analyse du milieu : dans le cadre de cette étape, 
le regroupement effectue un premier plan d'action a partir d'une mise en commun 
de ce qu'ils savent déjà des besoins du milieu et des projets en cours. Ils 
complètent ensuite l'information en effectuant une analyse du milieu. Une liste de 
méthodes est proposée pour réaliser l'analyse du milieu, telle que les entrevues de 
roupe, le forum communautaire, les documents locaux, etc.; P laboration du pian d'actions : ici, les intervenants élaborent un plan qui doit tenir 

compte de la diversité des facteurs influençant la santé tout en btant cohérent. Le 
plan doit identifier les projets par stratégie et par clienthie et pour chaque projet, 
identifier les étapes de réalisation, le temps et les ressources nécessaires; 
Implantation et Bvaluation : cette étape consiste A appliquer des mécanismes de 
coordination et de soutien aux projets et A utiliser un processus interactif 
d'évaluaîian afin de suivre i'avancement du projet. 

Bien que le contenu de ce quide ait servi au démarrage de l'expérimentation, il a subi des 

modifications subtanrielles quant A la façon d'envisager tes composantes de l'action intemxtoridle 

et quant à leur implantation. Ainsi, les étapes de planification que nous avons implantées s'inscrivent 



davantage en lien avec la méthode systémalique proposée par Green et Kreuter (1991), laquelle a 

été présentée dans la recension des écrits sur l'approche écologique en promotion de la santé ainsi 

que sur certains écrits de Pineault & Daveluy (1986) et de Butterfoss, Goodman, Wandersman, 

Valois et Chinman (1996). En raison du potentiel structurant qu'offrait la rechercheaction 

participative (réflexion dans i'action), celle-ci a été considérée comme une composante de 

I'intenrention. Aussi, le modéle d'intervention s'est graduellement ajusté de manière à intégrer les 

connaissances qui ressortaient de la pratique des acteurs et des corpus théoriques qui permettaient 

de les éclairer. Les composantes de I'intervention, telles qu'on pouvait les cerner à la fin de cette 

expérimentation, de même que leur articulation, sont décrites en détail au chapitre portant sur les 

résultats empiriques de i'étude de cas. Pour l'instant, mentionnons que les six composantes sur 

lesquelles a reposé le projet-pilote (P phase du projet) sont : 1) la rechercheadion participative; 

2) la mobilisation; 3) l'analyse du milieu; 4) le consensus de base; 5) la priorisation des 

besoins et; I'6laboration du plan d'action. 

3.4 METHODES DE COLLECTE DE MNNEES 

Yin (1989) décrit trois principes dans la collecte de données pour les études de cas: 1) i'utilisaüon de 

sources et de méthodes multiples; 2) le développement d'une base de données bien organisée et 

bien documentée; 3) la documentation de liens ou d'évidences explicites entre les conciusions et les 

données spécifiques. A cet effet, des mélhodes qualitatives et quantitatives ont été utilisées pour 

documenter les différentes composantes de I'intervention de même que les facteurs permettant de 

comprendre la dynamique du processus de changement. L'utilisation de méthodes multiples est 

considérée par plusieurs chercheurs comme une façon d'élargir l'éventail des informations recueilli 

et d'augmenter la validité des mclusions (Israel, Shuman et Hugentobler, 1994; Greene, Caracelli 

et Graham, 1989; Steckler, McLeroy, Goodman, Bird et McCorrnick, 1992). La combinaison de 

méthodes diverses permet égalemerit de clarifier la signification d'un événement ou d'une 

observation et réduit la vraisemblance d'une mauvaise interprétation (Stake, 1994). Les méthodes 

mixtes offrent ainsi l'opportunité d'explorer plus h fond les raisons des divergences dans la 

signification des données (biais, interaction avec d'autres facteurs, etc.) et de raffiner l'explication 

(Rossman et Wilson, 1985). 



En raison des considérations épistémologiques et méthodologiques énoncées préçédernrnent, 19s 

méthodes qualitatives ont été prédominantes. Elles ont permis d'obtenir une description détaillée des 

expériences vécues par tes participants brs de l'implantation des différentes composantes de 

l'intervention, de générer une compréhension nouvelle des phénoménes étudiés, de clarifier le sens 

de certains des résultats obtenus a partir de données quantitatives et de documenter les effets non 

anticipés. Par ailleurs, l'utilisation de données quantitatives obtenues à partir d'instruments 

standardisés a permis de cerner certaines dimensions du travail conjoint qui avaient été reievées 

dans d'autres contextes de recherche, Certains concepts définis par ces instruments ont également 

guidé l'intervention, ce qui a rendu possible le suivi de leur variation dans le temps. Enfin, ce type de 

données a également été utile, car il a fourni aux acteurs l'occasion d'exprimer leur point de vue 

d'une manière qui était moins intimidante qu'en présence d'un interviewer ou d'autres membres du 

groupe, particulièrement pour certains thèmes délicats. De plus, l'utilisation de ces instruments a 

permis à l'occasion de lever certains doutes au sujet de la fidélité de certaines impressions. 

L'action intersectorielle a ainsi fait i'objet d'un suivi et d'une documentation détaillée et systkmatique 

de décrire et de suivre le profil des partenaires (individuels et 
organisationnels) de même que ie contexte dans lequel se déroule l'action 
(conditions externes); 
de décrire de façon détaillée les activités et le fonctionnement retenus 
pour chaque composante de I'action intersectorielle, c'est-àdire la 
recherche-action, la mobilisation, l'analyse du milieu, le consensus de 
base, la priorisation, l'élaboration du plan global d'intervention (conditions 
internes); 
de décrire l'appréciation des participants quant à la démarche utilisée pour 
chacune des composantes; 
d'enregistrer les variations des facteurs d'influence et des facteurs 
médiateurs, ô certains moments clés, parallélement au déroulement des 
activités; 
de décrire et d'apprécier le plan global d'intervention produit par le groupe 
d'acteurs. 

L'organisation de la base de données ayant servi à documenter ces différents aspects est 

représentée à la figure 3.2. Cette base de données a créé un potentiel pour l'examen de relations 

plausibles entre les facteurs d'influence, les composantes de I'intervention et les efiets observés. Elle 

a &aiement servi 4 wnmuniquer, A S i ~ i ï U  noreriis, des B.~.idenss de prûFés (VU de 

difficultés) aux acteurs de manière 8 soutenir le déroulement de I'action intersectorielle. 



Figure 3.2 

Organisation de la base de données qualitatives et quantitatives 

CONOïïlONS EXTERNES 1 1) Suivi l 
Caractéristiques des acteurs 
(individuels et organisationnels) 
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3.4.1 Les méthodes utilisées pour le recueil des données qualitatives 

Plusieurs méthodes qualitatives ont été utilisées pour documenter les différents aspects mentionnés 

cidessus : I'observation participante, les notes de terrain, le joumal de bord, le matériel audio-visuel, 

la documentation écrite, l'entrevue individuelle et de groupe. Plusieurs de ces méthodes (notes de 

terrain, journal de bord, matériel audio-visuel) se sont appuyées sur I'observation participante. Ce 

type d'observation représente le moyen privilégié pour observer et saisir les pratiques et les 

interactions des acteurs et les interroger en cours de route (Poupart, Mayer, Cellard et Houle, 1997). 

Le chercheur représente alors l'instrument d'observation et ce qu'il est en mesure de recueillir 

dépend largement de ses dispositions (ouverture, écoute attentive des points de vue exprimés) et de 

la place qu'il occupe au sein du contexte ou se déroute l'action et la recherche. Dans un contexte de 

recherche-action, le rôle du chercheur n'est pas seulement de produire un savoir théorique sur le 

milieu, mais également de participer a l'effort de changement. La proximité du chercheur avec le 

terrain et plus encore la confiance des acteurs h son endroit ont été essentielles pour obtenir une 

information de qualité, c'est-adire une information qui ne soit pas trop filtrée par le déni; la 

désirabilite sociale ou tout autre mécanisme de défense (peur de représailles, culpabilité, auto- 

protection, etc.) créant une distorsion au niveau des faits, des idées et des attitudes rapportées ou 

montrées par les sujets (Bloch, 1982). Par ailleurs, le chercheur a également adopté une attitude 

critique et conservé une certaine distance ou détachement face au milieu de recherche afin de ne 

pas en rester à un niveau de subjectivit~ primaire. Cette attitude était essentielle la poursuite du 

questionnement systématique sur les données observées et au travail d'interprétation qui consiste à 

relier ces observations entre elles et b la théorie. Les relations détaillées entre le chercheur et le 

groupe d'acteurs du milieu sont décrites a I'intérieur du chapitre présentant les résultats empiriques 

de I'éîude cas. 

En ce qui a trait aux données qualifafires, une partie de la collecte a été préstruchi& afin d'en 

faciliter la réduction et I'interprétation. Ainsi, les dimensions qui ressortaient en importance de la 

recension des écrits, et qui ont guidé au départ l'action intersectorielle, ont servi à baliser le contenu 

des entrevues tout comme elles ont senii de cadre pour l'observation. Toutefois, une partie de la 

collecte est restée non structurée afin de favoriser l'émergence de construits et d'hypothéses 



pouvant nous aider a mieux comprendre les principes d'action sous-jacents à l'action intersectorielle 

et aussi afin de tenir compte des effets non anticipés. 

Compte tenu qu'il est impossible de tout observer, les méthodes ou procédures de collecte utilisées 

ne retiennent qu'une partie de la réalité sociale étudiée et, à ce titre, elles foumissent une lecture 

partielle du phénomene d'intérêt (Pires, 1997a). Aussi, la collecte de données est déjà une forme 

d'interprétation puisque la sélection des événements se fait en fonction de ce qui est considéré 

significatif, pour le chercheur ou le répondant (dans le cas d'une entrevue), au moment ou ces 

événements sont enregist@s (Packer, 1985). Dans la présente recherche, le chercheur16 a travaille 

en étroite collaboration avec un coçhercheur et un agent de recherche ainsi qu'avec deux praticiens 

(répondants-recherche) provenant du groupe intersectonel. Chacun d'eux a occupé une position 

particulière a l'intérieur de I'équipe de recherche et a i'égard du milieu d'intervention. Comme le 

soulignent Atkinson et Hammersley (1994)' le chercheur peut occuper différentes positions au regard 

de la scène étudiée : de complet observateur à complet participant en passant par des positions 

mitoyennes qui mettent l'accent soit sur le rôle d'observateur ou sur celui de participant. La 

description détaillée des rôles tenus par chacun des membres de l'équipe de recherche est reprise 

dans l'étude de cas. Mentionnons pour le moment que ces rôles se situent a différents endroits sur 

l'étendue des positions évoquées cidessus et que leur agencement a permis de couvrir un plus 

large éventail d'informations, de confronter différentes perspectives a l'égard de certains faits ou 

situations et de fournir une vèrification croisée des observations recueillies respectivement par 

chacun d'eux, ce qui de l'avis de plusieurs chercheurs augmente la validité des données (Siivemian, 

1993; Morse, 1994; Posavac et Carey, 1989). 

La prise de notes systématique concernant le déroulement des activitks, les difficultés rencontrées, 

l'interaction entre les acteurs et les événements significatifs appartenant au contexte a été effectuée 

principalement par deux membres de I'équipe de recherche, soient le chercheur principal et l'agent 

de recherche. Les répondants ont également fourni des informations tout au long du processus, mais 

'6 Le chercheur principal est i'auteur de la présente thése. Cette personne etait mh de la Direction de santé publique 
(DSP) de la région ou s'est decoulée i'intervenoon. Le CO-chercheur, docteur en santé communautaire, était professeur 
L'UnivecsiU du G u h  à Hull, au dépéutement des Saences infimiiies, aiors que la h M h e  penonne, embauchée en 
tant qu'agent de recherche contraduel 4 la DSP, etait candidat au dodorat en anthmpologie. 



l'enregistrement de ces données était effectué la plupart du temps par I'agent de recherche et le 

chercheur principal. Ces informations étaient retranscrites sous forme de chronologies, en les 

rattachant au contexte exteme ou aux différentes composantes de I'action intersectorielle. Un journal 

de bord était tenu par le chercheur principal afin d'y enregistrer certaines situations ou événements 

clés, de même que certains commentaires ou Mexions, sous forme de mèmos, à propos de ces 

situations ou événements. Le travail de conceptualisation, lequel repose sur la mise en relation des 

données recueillies, entre elles et avec la théorie (la recension des écrits), a été effectué 

essentiellement par le chercheur principal, bien qu'il ait été alimenté par les discussions ct la 

réflexion générée par l'ensemble des membres de l'équipe de recherche. 

Les autres méthodes de collecte utilisées pour approfondir différents aspects du contexte 

d'intervention et des composantes de I'action intersectonelle sont la documentation écrite, le matériel 

audio-visuel, l'entrevue de groupe et I'entrevue individuelle. La documentation écrite a été utilisée 

essentiellement pour décrire le contexte social, politique et organisationnel (au niveau des polifques, 

des changements de priorités ou de mandats, des ressources disponibles) qui pouvait avoir des 

conséquences sur les secteurs visés par I'action intersectorielle. Plusieurs documents d'orientation 

provenant des ministères de la Santé et des Senrices sociaux et de l'tducation de même que 

certains documents administratifs produits par la Régie régionale de la sant6 et des seMces sociaux 

(RRSSS) et les organismes participants au projet ont été consultés afin d'identifier certains 

changements au niveau des mandats et des priorités régionales en matière de santé et de services 

sociaux, au niveau de l'éducation et des affaires municipales. 

Quant au matériel audio-visuel, il a été utilisé pour recueillir les propos et les interactions entre les 

membres du groupe lors de l'atelier de visualisation prévu pour échanger et développer un 

consensus de base a l'égard du projet dans son ensemble. Le matériel produit par cette méthode 

permet de décrire en détail l'ensemble des activités qui ont eu lieu lors de cette journée de meme 

que les interactions entre les diffkrents acteurs. Enfin, les entrevues individuelles et de groupe 

étaient semi-stmcturées, ce qui a permis d'en baliser le contenu de façon documenter certaines 

dimensions qui sont présumées avoir une influence sur le déroulement de l'action, tout en laissant 

également une marge de manœuvre pour explorer d'autres aspects qui semblaient importants pour 

les répondants. En ce qui concerne !es deux entrevues de groupe auprés des membres du groupe 
intersectoriel, elles ont été réalisées dans le cadre de l'analyse du milieu. Les thèmes abordés 



portaient sur les principaux changements dans leur communauté, les préoccupations centrales qui 

touchaient les familles et les enfants, le sentiment d'appartenance et de solidarité dans la 

communauté et les expériences intersectorielles antérieures. En ce qui a trait aux entrevues 

individuelles, la première série d'entrevues a été réalisée 12 mois après la formation du groupe (date 

prévue initialement pour la fin de la phase de planification) aupres de tous les membres du groupe 

intersectoriel et visait à recueillir leur appréciation de chacune des composantes de l'action ainsi que 

de la démarche dans son ensemble. Compte tenu de la prolongation nécessaire pour compléter 

l'élaboration du plan d'intervention, une deuxième entrevue individuelle a été réalisée à 18 mois, 

exclusivement aupres des deux répondants du groupe, afin de recueillir certaines données portant 

sur cette dernière étape. Toutes les entrevues ont été enregistrées et retranscrites intégralement. 

Selon Silverman (1993), cette procédure est un correctif essentiel aux limites de la mémoire et 

permet au chercheur de réexaminer au besoin le contexte des données originelles. Ces entrevues 

ont ensuite été retournées aux personnes interrogées pour fin de validation (fidélité des propos 

rapportés). 

3.4.2 Les méthodes utilisées pour le recueil des données quantitatives 

Cinq instruments de mesure ont été utilisés dans le cadre de cette étude'? La plupart sont des 

questionnaires empruntés à des projets réalisés dans des contextes de collaboration 

interorganisationnelle. Ainsi, les questionnaires @Environnement de l'école, et aleadership et 

efficacité collective)) sont une adaptation et une traduction du questionnaire "Cugnitive Social 

Leaming Variables"développé par Florin et Wandersman (1984) dans un contexte d'organisation de 

quartier pour revitaliser le voisinage. Les résultats de l'étude réalisée par les auteurs montrent que 

ces variables sont prédictrices de la participation des résidents. L'instrument original est basé sur un 

ensemble de variables dont le contenu est en lien avec la théorie sociale cognitive. Ces variables se 

répartissent en cinq dimensions: l'insatisfaction ressentie b l'égard de la situation qui prévaut dans 

l'environnement; la valeur attribuée a cet environnement (capacités de ses membres et finalités); 

l'efficacité personnelle (croyance dans ses compétences en leadership); le sentiment d'efficacité 

politique (croyance générale que les efforts des individus et des décideurs politique peuvent 

l7 Ces instnimenk sont piésentes a l'annexe A-1. 



améliorer la situation); le sens du devoir civil ou responsabilité sociale. Pour la dimension 

u compétences en leadership 3 ,  quatre items ont été ajoutés à l'indice initial pour en améliorer la 

fidélité. Ces items proviennent de l'instrument de Zimmman et Zahniser (1991) qui fournit 

également un indice de compétences perçues en leadership et qui est composé des mêmes items 

que ceux de Florin et Wandersman auxquels quatre items ont été ajoutés. Enfin, six nouvelles 

questions ont été ajoutées afin de documenter le niveau d'engagement envers le prqet et le 

sentiment d'efficacité collective en lien avec l'approche et les moyens proposés dans le cadre de 

l'action intersectorielle en promotion de la santé. Ces questions proviennent du questionnaire 

(( Community team memkr survey r> de Kumpfer et al. (1993). 

Le questionnaire  environnement de î'ecole~ (voir Annexe A-1: Q-1) reprend deux des dimensions 

mentionnées cidessus : 1- le niveau d'insatisfaction ressentie face a l'environnement dans lequel 

évoluent les enfants et face aux services offerts aux familles et aux enfants et ; 2- la valeur attribuée 

à cet environnement. L'insatisfaction A l'@ad de i'environnement autour de l'école a B1é mesurée à 

I'aide d'une série de questions (Q.2.A à Q.2G) qui portent sur certaines caractéristiques (surtout 

physiques) de cet environnement, défini à partir de sept items tels que la sécurité, la proprete, le 

bruit, etc. Les membres du groupe qui avaient une bonne connaissance de cet environnement 

devaient évaluer ces caractéristiques à l'aide d'une échelle en six points (ex. : de dangereux (1) 

(( sécuritaire N (6). De plus, les répondants devaient répondre à une question à propos des 

problèmes qui prévalaient dans la communauté ((2.4). Cette question comprend plusieurs items se 

rapportant a divers problèmes pour lesquels le niveau d'importance devait être indiqué (pas sérieux a 

très sérieux). Quant au niveau d'insatisfaction à i'égard des ressources et services offerts aux 

familles et aux enfants, il a été mesuré B l'aide de deux questions ((2.5 et Q.7)' dont les réponses se 

situent sur une échelle en cinq points, de très insatisfait (1) à très satisfait (5). Deux questions 

ouvertes portaient également sur les besoins de ressources pour les familles et les enfants (Q.6 et 

(2.9). La deuxième dimension, soit la valeur atiribuée B cet environnement, englobe le sentiment de 

contrôle perçu pour faire face aux problémes identifies dans la communauté (Q.9 et Q.10) et le 

sentiment d'appartenance a sa communauté ((2.1 1, Q.12 et (2.13). Ces questions ont des choix de 

réponse qui se situent sur une échelle en cinq points. 

Le deuxiéme questionnaire aLeade~hi~ et e f f i d  coIWvew (voir Annexe A-1: (2-2) aborde les 

dimensions liées aux compétences en leadership, le sentiment d'efficacité politique et le sens du 



devoir civil. L'indice portant sur les compétences de leadership comprend 8 items (Q.4, Q.5, Q.8, 

Q.lO, Q.12, Q.15, Q.17 et Q.19). Les compétences en leadership ont également été documentées 

par deux questions ((3.21 et Q.22) référant à la participation volontaire a une organisation du milieu 

ainsi que la fréquence de participation et le rôle de leadership assumé au sein de cette organisation. 

L'indice sur les croyances aux actions des décideurs du secteur politique regroupe 7 items (Q.2, (2.3, 

Q,6, Q.7, (2.9, (3.1 1 et Q.13) alors que l'indice portant sur le sens du devoir civil est défini par 4 items 

((2.14, Q.16, Q.18 et Q.20). Enfin, l'engagement envers le groupe a été mesuré a l'aide de trois items 

(Q. 30 a Q.32), alors que la croyance en l'efficacité collective renvoie également à trois items dont 

les deux premiers portent sur la croyance dans i'efficacité des moyens d'action mis en œuvre pour 

atteindre le but fixé ((2.34 et (2.35) et le troisiéme sur la capacité du groupe à réaliser ses objectifs 

((2.33). Les réponses aux items des différentes dimensions se situent sur une échelle en quatre 

points (Totalement en désaccord a Totalement d'accord). 

Quant au questionnaire  fonctionnern ne nt du aroupe intersectorieb (voir Annexe A-1: Q-3), il est une 

adaptation et une traduction de l'instrument "129-item Self-administered SurveyVéveloppé par 

Butterfoss, Goodman et Wandersman (1996). Ce questionnaire couvre plusieurs aspects du 

fonctionnement en équipe tels que la participation des membres aux activités; le processus de prise 

de décision au sein du groupe; le &eau de relations d'échanges au sein du groupe et avec d'autres 

membres de la communauté; le climat oqanisationnel; les bénéfices et les coiits associés à leur 

participation; et enfin le niveau de satisfaction en ce qui a trait à différents aspects de leur travail en 

équipe. L'indice sur le climat organisationnel est composé de cinq dimensions : l'innovation (Q. 22a, 

Q.229, (2.2211 et Q.22~); la direction (orientation) (Q. 22b, Q.22 h, (2.221, Q.22~ et Q.22~); la cohésion 

(Q. 22c1 Q.22, (2.220, Q.22k et Q.221); i'expressionlconfiance perçue dans le groupe (Q.22fl Q. 22s, 

Q.22v, et Q.25); l'expression du &pondant au sein du groupe (Q. 22d, Q.22eI Q.22r), et le respect 

mutuel entre les membres (Q. 22aa1 Q.22bb et Q.22~). 

Le questionnaire arEvaluation des rencontres de formation avec les répondantsi, (voir Annexe A-1: Q- 

4) est une traduction du questionnaire "Meeting Effectiveness Inventoiy and Project lnsight" de 

Goodman et al. (1996). Cet instrument a été utilisé pour évaluer l'efficacité des rencontres de 

formation et d'échanges entre les chercheurs et les répondants. II comprend une série de questions 

complétées par chaque répondant à la fin de chacune des rencontres. Les dimensions abordées 

référent à leur participation, au style de leadership exercé, au processus de prise décision, b la 



résolution de conflit et a la productivité. Le choix de réponses à ces questions se présente sous 

forme d'échelle en cinq points. Deux questions ouvertes suivent cette série de questions afin de 

recueillir les commentaires et suggestions des participants à propos du contexte des rencontres. 

Enfin, un instmment a également été développé afin d'évaluer l'adéquation du plan d'intervention 

élaboré par le groupe intersectoriel en se basant sur tes critères qui avaient été établis en relation 

avec rapproche préconisée et en conformit6 avec les priorités identifiées pour répondre aux besoins 

des enfants de leur communauté. Les interventions retenues dans le plan devaient donc être multi- 

cibles, multi-stratégies, multisectorielles, intégrées et rézlistes (dont la faisabilité avait été vérifiée). 

De plus, pour chacune des interventions, les critères suivants étaient appliqués : définition d'objectifs 

ctairç, spécification des populations visées, dbfinition opérationnelle des activitks retenues, 

identification des ressources nécessaires, partage des responsabilités, établissement d'un 

échéancier réaliste et identification de critères d'évaluation. Une orgrille d'évaluation du dan 

d'intervenfionu a ainsi été élaborée afin de pouvoir estimer le niveau d'atteinte des objectifs 

mentionnés cidessus (voir Annexe A-1 : Q-5). Pour chacun des objectifs, i'évaluateur devait indiquer 

le niveau d'atteinte sur une échelle en dix points (1 = Pas du tout atteint; 10 = Tout a fait atteint) pour 

une série de douze objectifs. La grille d'évaluation a été complétée par les deux répondants lors des 

entrevues de décembre 1998 et par l'un des m-chercheurs, durant la même période. L'évaluation a 

été faite de façon indépendante et h i'aveugle. Les b i s  évaluateurs devaient se référer à la version 

écrite du plan, mais les répondants ont pu être influena% par le contexte de la mise en œuvre de 

certaines des interventions, qui avaient débuté en septembre 1998. 

Les instruments de mesute n'ont pas tous été complétés au mëme moment. Pour le questionnaire 

 environnement de l'écolen ainsi que la partie du questionnaire aLeadership et efficacité  collective^ 

qui porte sur les indices de leadership, ils ont bt6 administrés une seule fois à tous les membres du 

groupe intersectoriel peu de temps après la formation du groupe intersectoriel, soit de mai 1997 b 

septembre t 99718 (To). 

la Bien que le groupe se soit fornie offi lement en juin 1997, celuid a démané ses activités en septembre 1997, soit 
aprés la période de congé esüual. 



La deuxième partie du questionnaire  leadership et efficacité  collective^, relative au sentiment 

d'efficacité collective, a été complétée par tous les membres au To, et à douze mois (T4, c'est-à-dire 

en juin 1998. Le questionnaire ((Fonctionnement du groupe intersectorieln a été complété par tous 

les membres du groupe a deux reprises, soit environ six mois après la formation du groupe, en 

janvier 1998 (Ti), et à douze mois, en juin 1998 (T2). La grille d'évaluation du plan global 

d'intervention a été remplie après la finalisation du plan, en décembre 1998. Enfin, le questionnaire 

  évaluation des rencontres de formation> a été rempli à cinq reprises par les répondants au cours 

de la première phase du projet. Pour ce questionnaire exclusivement, les résultats portent sur 

l'ensemble des répondants des trois sites (N=6) étant donné que ces membres faisaient partie 

intégrante de la dynamique de ces rencontres. 

Les instruments de collecte ont été prétestés auprès des répondants des trois sites, c'est-à-dire que 

leur contenu a été revu et modifié avec eux avant de les utiliser. L'ensemble des qualités 

psychoméîriques des instruments comportant des indices n'a pu être vérifié dans le cadre de la 

présente étude compte tenu du faible nombre de participants. Le choix des items sewant à définir 

ces indices a donc été établi a partir des résultats d'analyse factorielle obtenus pour les instruments 

originaux (Butterfoss, Goodman et Wandersman, 1996; Florin et Wandersman, 1984; Kumpfer et al., 

1993). Toutefois, la consistance interne des indices a été analysée à paflir des données provenant 

de l'ensemble des participants (N=33) des trois sites. Le tableau 3.1 présente les coefficients a de 

Cronbach obtenus dans le cadre de la présente étude pour les indices des questionnaires 

aLeadership et efficacité collectiven et  fonctionnement du groupe intersectoriet~. 



Tableau 3.1 

Coefficienk a de Cronbach pour les indices 

Questionnaires Moments d'obenration 
To [nl Tl ln1 1 2  [nl 

(à 6 mois) (à 12 mois) 

" Leadership et efficacité collective " 

. Sentiment d'efficacité collective ( 3 items)' ,es Pal t 

. Engagement envers le groupe ( 3 items)' ,88 [28j t t 

. Sentiment d'efficacité personnelle (poliiue) ( 7 item) 
'83 [321 Compétences perçues en leadership (8 Rems) 
,75 [33] I 4 

. Sens du devoir civil ( 4 items) 
176 P41 t 

" Foncîionnemant du groupe intanectoiid " 
. Innovation ( 4 items) 
. Direction ( 5 items) ,79 [311 ,n [251 
. Cohésion ( 5 items) t 81 p l ]  ,84 [25] 
. Expression dans le groupe ( 4 items) + '90 p l ]  ,a6 [25] 
. Expression individuelle ( 3 items) t ,86 [30] ,85 [25] 
. Respect mutuel ( 3 items) t ,78 [32] ,87 [25] 

t '88 [31] ,81 [35] 
' Ne s'applique pas. 
l Les quesb'ons rattachhs B ces deux dimensions ont été répondues par les trois sites au To mais seulement par le site 

a i'etude pour le Tz. En raison des effectifs réduits, les coefficients ne sont donc pas disponibles pour le T2 

Une des synthèse des principaux eiéments d'évaluation et des méthodes de collecte utilisées pour 

les documenter est présentée au tableau 3.2. Ces éléments sont en lien avec les conditions externes 

(contexte et caractéristiques des partenaires) et les conditions internes (composantes de 

l'intervention : rechercheaction participative, mobilisation, etc.). En œ qui a trait aux composantes 

de l'intervention, les éléments d'évaluation portent sur leur description et leur appréciation de même 

que sur ies variations enregistrées au niveau des facteurs susceptibies d'influencer ia structuration 

de i'action intersectorielle. II est ainsi possible de vérifier si les moyens ou procédures retenues en 

lien avec chacune des composantes ont activé ces facteurs. 



Tableau 3.2 

Synlhese des MmenG cl'évaluation et des 
méthodes de collecte de données 

Êidments d'4valuation MBthodw de collecte 

1. Conditions extemes: 

1.1 Contexte 

1.1.1 -des-: 
kv8nernents. influences qui touchent les tamiiies et les 
enfants, ressources disponibles: transformation des secleurs 
(famille, Bcole, santb, municipalitb) et des politiques qui les 
concernent. 

1.2 Caractéristiques des partenaima {individuels et 
organisationnels): 

. . 
1.2.1 Variation dans te -4hns- 

. . 
t .2.2 

3. tnsatisfaction lace B la situation actuelle 
> Croyance (intersectonalit6) 
; Engagement envers le gmupe 
i. Motivation 
k Compdtences en leadership 

2. Conditions internes (Composantes de l'intervention) 

. . 
2.1.1 -deladémaLFhk; 
Aciivités r6alisées. ressources investies, moyens et 
procedures utitisds, fonctionnement 

2.1.2 &&c&an de la d h n m k  . . 
Conditions favorables et défavorables, satisfadion, adéqualon 
des ressources, des moyens et proc8dures, suggestions 

2.1.3- 
. . 

+ InMgralion tfibrie eL pratique (transfert des 
connaissances) + Collaboration entre chercheurs et praüciens 

2.2 Mobilisation dis p u k n a i m  

2.2.1 -bon de la demarehe: . , 

AcüviteS rbalisées, durde, ressources investies, moyens ou 
procedures uîili6s, fonctionnement : recrutement, 
fonctionnement organisationnel. 

2.2 
. - 

O i f f i c u m = ~  favorables et défavorables. 
effels non-anticipes, adéquation des ressources. niveau de 
satisfaction. &entes, suivi, suggestions. 

Outil d'analyse de milieu (voir annexe 
A-3 : Recueil des outils et methodes 
R-1) 
Entrevues de groupe, Oocuments 
existanîs 

Joumal de bord 1 Pmcbs verbaux 
Quesîionnaire: Informations gdnérales 
(annexe A-2 : Q-1), Rappom annuels 
des organisations 

Questionnaire a Environnement de 
1'8cole i, TI (annexe A.2 : Q-1) 
Questionnaire a Leadership et efîica- 
cite collective 1 I (annexe A-2 : Q-2) 
Entrevues individuelles T2 

Joumal de bord 1 observation 
Entrevues individualles 

Entrevues individudies 
Comptes rendus des rencontres avec 
les rdpondants 

Enlrevues individuelles 
Comptes rendus des rencontres avec 
les rêpondank. Quesiionnaire 
* haluatian des rencontres avec les 
r&pondanis B (annexe A-2 : Q-4) 

Journal de bard / observation 
Entrevues individuelles 

Entrevues individuelles 
Comptes rendus des rencontres 
multisectorielles 
Compte rendu des rencontras avec 
!es ~pm!aft!s 
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Éldmenh d'6valuatian Methodes de collecte 

2.2.2 : 
. . 

+ Recrutement des partenaires provenant de d i i  secteurs + Niveau d'implication des partenaires (participation) + Motivation + Entente sur un mode de fonctionnement : structure 
organisationnelle. rôles et responsabilités de chaque 
partenaire, mbcanismes de prises de dMsion, climat de 
travail (confiance, cohhsion, entraide. rehtions 
interpersonnelles). mécanismes de négocialion et de 
régulation. résolution de conflits. 

2.3 Analyse du milieu 

2.3.1 l&a@!on de la dbniarehg: 
. * 

Activiths realishes, dur&, ressources investies, moyens ou 
procédures utilisds, fonctionnement (parücipaüon. prise de 
dhcisions,). 

2.3.2 & & t & g n  de la m: . . 
DiHicultbs rencontrees, conditions favorables et défavorables, 
effets non-anücipbs. adéquation des ressources, niveau de 
satisfaction, attentes, suivi, suggestions. 

2.3.3 
. . 

+Rdalisation du portrait du milieu 
+Amélioration des connaissances sur le milieu 
+DBveloppement d'une compréhension integr&! et parlagh 
de la situation des enfants. 

2.4. Consensus de basa (valeurs et orienbtions) 

2.4.1 de la d8manhe: . .  
Activith réalisbes, durbe. ressources investies, moyens ou 
procedures utilis&s, foncüonnement. 

2.4.2 AoprBciatina de la dtmrch: . . 
Difficultbs rencontrbes. conditions favorables et défavorables, 
effets non-anticip8s. adhuation des ressources, niveau de 
satisfaction, attentes, suivi, suggestions. 

2.4.3 v: . . 

Entente sur les valeurs et les orientations de base du projet. 

2.5 Piioiisation âos besoins 

2.5.1 L&W&QD de la d8maiche : . . 
Procedures et critbres utilids pour dbterminer les priorMs, 
activites réalisées, durée. ressources investies, 
fonctionnement 

2.5.2 : 
. . 

Dicultés rencontrées. anditions favorables et défavorables, 
effets non-anticipés, ad~uation des ressources, niveau de 
satisfaction. attentes, suivi, suggestions. 

2.5.3 -: 
. . 

+ Sélection des besoins et des pmbl8mes prioritaires 
psar Cies &u!tatS de !'~n~(yqe du w#eu P! de k rierirame 

de priorisaüon). + Ptiorisation des cibles d'action en promotion de la santé. 

Entrevues individuelles 
Compte rendu des rencontres 
muitisectorielles 
Questionnaire u Fonctionnement du 
groupe intersectoriel B 
(annexe A-2 : (2-3) 

Outil pour l'analyse du milieu, Journal 
de bord, observation, compte rendu 
des rencontres multisectorielles, 
entrevues individuelles 

Compte rendu des rencontres 
multisectorielles, entrevues individuel- 
les. compte rendu des rencontres 
avec les rdpondanîs 

Documentation écrite (portrait). entre- 
vues individuelles, compte rendu des 
rencontres mulüsectorielles, question- 
naire a Fonctionnement du groupe 
intersedoriel (annexe A-2 : Q-3) 

Joumal de bordlobsewation, matbrie1 
audiovisuel 

Entrevues individuelles, compte rendu 
des rencontres multisectorielles, 
compte rendu des rencontres avec 
les rbondants 

Obsecvaüon. entrevues individuelles 

Journal de bordlobsewation 
Compte rendu des rencontres mulü- 
sectufleiles, entrevues individuelles 

Entrevues individuelles, pumal de 
bord, compte rendu des rencontres 
avec les Wndants 

Compte rendu des renconb'es multi- 
sectorielles. entrevues individuelles 

Dacurnenîs produits 



Él6menk d'bvdustion Méthodes de collecte , 

2.6 Élaboration du plan d'lntmrvmtionr globrl 

. . 
2.6.1 de la de-: 
Acüvitbs r6alisbes, durbe, ressources investies, moyens ou 
procédures utilisbs, fonctionnement. 

2.6.2 &&&QLI de la derna-: 
. . 

Difficultbs rencontr&s, condiîions favorables et d6favarabtes, 
Effets non-antici@s, adéquation des ressources, niveau de 
satisfaction, attentes, suivi, suggestions. 

2.6.3 ' 
. . 

+~Iabo-s.eIon les critères 
suivants : 
Multisectonalitb, multi~ibleslrnulti-strat&bs, intégration des 
projets (bvite le dédoublement. augmente l'échange de 
ressources), faisabilitb. 
.)Qualit6 du plan selon cntbres retenus 

.)Consensus des partenaires B Mgard du plan d'intewentions 

Journal de bord/observation 
Compte rendu des rencontres multi- 
sectorielles, entrevues individuelles 

Entrevues individuelles, compte rendu 
des rencontres avec les repondants 

Entrevues individuelles 
Compte rendu des rencontres 
rnultisectorielles, plan d'intervention 
(document produit) 

Grille d'évaluation du plan global 
d'intervention (annexe A-2 : (2.5). 

Entrevues individuelles 

3.5 ANALYSE DES WNNEES El PROCEDURES DE VAUOATDN 

3.5.1 Analyse combinatoire des données qualiîativ85 et quantiîatives 

Le nombre de facteurs qui interviennent dans ce type de processus est trés élevé et appartiennent a 

un réseau trés serre et trés dense d'interactions réciproques. Afin de cemer la signification 

contextualis& de ces facteurs et de clarifier leur dynamique interne, l'analyse a débuté par une 

inspection attentive des données et par leur organisation de manihre à pouvoir mettre en relation 

plusieurs types de données en tenant compte de la dimension temporelle, qui est fondamentale dans 

l'étude d'un processus. Cette pracédure a été réalisée en combinant la façon d'organiser la base de 

données, telle qu'on la retrouve la figure 3.2, et la synthèse des résultats se rattachant aux 

éléments d'évaluation pour chacune des méthodes retenues (voir tableau 3.2). 

L'analyse a donc débuté par le traitement indépendant des données qualitatives et quantitatives. Les 

données qualitatives ont été organisées (codiication et réduction) en utilisant le logiciel QSR 

NUD'IST 4 (1997). La création de codes et t'élaboration des catégories et des thèmes ont été 

effectuées en s'appuyant d'abord sur une structure élémentaire prédéfinie qui régrait aux 

composantes de l'intervention et aux facteurs d'influence retenus à partir des écrits. Toutefois, la 



codification restait ouverte à d'autres thèmes ou catégories qui ressortaient des données. Une partie 

de la codification était davantage descriptive (description des différents aspectç des wm posan tes) 

alors qu'une auire était plutôt interprétative et explicative (appréciation du déroulement des 

composantes et thèmes centraux a la collaboration interçectorielle). L'élaboration des thèmes et des 

patrons s'est effectuée u manuelfement P, sans avoir recours au logiciel de traitement des dannées. 

L'analyse des données quantifatives, tirées des différents questionnaires, est essentiellement 

descriplive et a été effectuée à I'aide du progiciel SPSS. Les pourcentages et les moyennes 

observés entre le premier et le deuxième moment d'obseruation ont été comparés. Les différences 

statistiquement significatives entre les deux moments d'observation ont été établies a I'aide du test 

non paramétrique de Wilcoxon p u r  échantillons pairés, a un seuil alpha 5 ,05. Le niveau d'accord 

inter-juges pour les scores obtenus avec la grille d'évaluation du plan global d'intervention a été 

mesuré avec le coefficient intraçlasse (two-way ANOVA). 

Pour chacun des types de données disponibles, l'analyse des données a été effectuée de maniere a 

pouvoir: 1) décrire le contexte d'intervention ainsi que le déroulement des activités, le niveau de 

réalisation, I'adépuation des ressources pour chacune des composantes de l'intervention. Cette 

premiére organisation &quentielle des données vise b donner une indication de l'intensité et de 

f'adéquaîion de l'implantation des composantes de i'action intersectarielie (Tréno et Holder, 1997); 2) 

suivre I'évolution et les variations des principes d'action (ou facteurs) qui sous-tendent I'action 

intersectorielle. Par exemple, si l'on considére la participation active des membres, qui est 

considérée comme un facteur déterminant par la plupart des auteurs qui étudient œ type d'action, 

I'analyse des données a été effectuée de fapn à en dégager la signification et ses différentes formes 

a travers les étapes de l'action intersectorielle, de meme qu'A identifier les autres facteurs qui l'ont 

influencé positivement ou négativement selon les circonstances; 3) montrer b s  liens entre les 

activités ou procédures mises en place (pour chacune des composantes) et les facteurs d'influence, 

tels que la participation des membres. 

Comme nous l'avons souligné p ~ e m m e n t ,  l'analyse s'est appuyée tout d'abord sur certains 

concepts provenant des écrits en promation de la santé. Ces concepts, que nous avons présentes à 

la fiyre 3.1. se rattachent aux facteurs susceptibles d'influencer k déroulement de i'action 

intersectorielle. A cet égard, les instruments de mesure retenus ont fourni un ensembie de traits pour 



caractériser ces concepts. Ils ont constitué un point de départ utile pour étudier les principes d'action 

qui sous-tendent l'action intersectorielle, d'autant plus que les composantes de l'intervention 

reposaient largement sur ces concepts. Toutefois, compte tenu qu'ils n'épuisent pas l'ensemble des 

dimensions ou propriétés possibles de ces principes dans des contextes particuliers, les donnkes 

quaiitatives ont permis de les appréhender a partir de l'expérience contextualis& des acteurs. 

Une stratégie de triangulation a été utilisée pour analyser les éléments d'évaluation qui ont été 

documentés à partir de méthodes de collecte diverses. Ainsi, les résultats provenant des mesures 

standard prises aux T l  et T2 du projet et qui se rapportent a certaines des dimensions reliées à 

i'atteinte des objectifs (ex.: coûts et bénéfices) ont été mis en parallèle a ceux obtenus i partir des 

données qualitatives (ex.: entrevues individuelles réalisées auprès des répondants et des partenaires 

au T2). Bien que des méthodes variées produisent rarement des résultats complètement équivalents 

ou reproductibles, lorsque ces méthodes portent sur un même phénomène à l'intérieur d'une même 

période de temps, ces résultats devraient avoir une certaine correspondance (Stake, 1994; 

Huberman et Miles, 1994; Silverman, 1993). Une convergence dans les résultats obtenus A partir de 

différentes sources permet donc d'accepter ceuxci avec plus de confiance que ne le ferait une seule 

source (Windsor, Baranowski, Clark et Cutter, 1994; Patton, 1987). Par ailleurs, certaines des 

données obtenues par des méthodes différentes ont également été utilisées de façon 

complémentaire, ce qui a permis d'étudier différentes facettes d'un phénomène et d'en fournir un 

contenu plus exhaustif. 

Pour effectuer l'analyse de convergence, tous les résultats provenant des différentes sources 

d'information ont été plaeés sous forme de matrice (Dimensions ou thèmes retenus X Mlhodes X 

Sources d'information), ce qui permettait de traiter l'information de façon systématique et d'en 

d4gager les convergences et les divergences de meme que les variations. Lorsque des divergences 

apparaissaient, les données brutes étaient revues afin de vérifier I'exactihide des propos relevés et 

afin de s'assurer d'une interprétation la plus fidèle possible. Dans certains cas, les données devaient 

etre reconsidérées à la lumière d'un contexte plus large, en les mettant en relation avec d'autres 

données. Lors de ces situations, les deux chercheurs et l'agent de recherche confrontaient alors leur 

compréhension et leur interprétation respectives des données afin d'en arriver à une seule et même 

compréhension. Le cas échéant. des informations originales étaient présentées aux informateurs afin 

tien valider le contenu et de vérifier le sens qu'ils leur donnaient. Une synthése préliminaire des 



rbsultats produits a également été présentée aux répondants et aux autres partenaires du groupe 

intersectoriel afin de vérifier l'exactitude des faits rapportés, afin de s'assurer que les extraits 

rapportés respectaient le sens de leurs propos et enfin pour recueillir leurs commentaires quant à 

l'interprétation de certaines situations liées au déroulement du projet. 

Une fois traitées, les données ont été interprétées, agencées et représentées à l'aide de figures afin 

de poursuivre le questionnement théorique qui permettrait de construire un modèle conceptuel sur le 

processus de structuration de l'action intersectorielle. Cette étape a nécessité plusieurs essais afin 

de dégager le meilleur ajustement possible entre les données empiriques et les construits théoriques, 

ajustement qui tenait compte de l'ensemble des faits et de leur cohérence interne de même que de 

leur plausibilité au regard des corpus théofigues disponibles. C'est principalement a cette &ape que 

les corpus théoriques appartenant à la théorie d a l e  cognitive et à la sociologie des organisations 

ont joué un rde dans l'interprétation globale des données et dans leur agencement sous forme de 

modèle conceptuel. 

3.5.2 Sûategie analytique pour I'éIaboration du modèle conceptuel 

Globalement, la stratégie analytique qui a été utilisée pour élaborer le modèle conceptuel est 

consistante avec la stratégie a d'explanafhn-building B de Yin (1989). Yin décrit la construction 

graduelle de l'explication (explanation-building) comme un processus de raffinement conceptuel qui 

se déroule sous un mode itératif et dont les principales étapes consistent à: 1) émettre une 

proposition (modèle ou schéma) initiale; 2) examiner et comparer les donnés du cas avec cette 

proposition; 3) réviser la proposition (en lenant compte des explications rivales provenant des 

résultats du cas); 4) examiner et comparer d'autres détails du cas B partir de la nouvelle perspective 

de la proposition révisée. A mesure que l'analyse progresse, les notions théoriques de base sont 

ainsi évaluées et réévaluées a la lumière des données empiriques et des perspectives théoriques qui 

permettent d'en rendre compte. II importe toutefois de préciser que cette construction de l'explication, 

tel que nous l'avons stipulé, n'est pas restreinte à un cadre femé et prédéterminé. Compte tenu que 

l'expérimentation ne consiste pas à suivre a la trace un phénomène dont le trajet aurait été déterminé 

à l'avance et pour lequei nous voudrions en vérifier la conformité ou l'écart, la construction de 

l'explication a été réalisée dans fe va-et-vient des données du terrain et des éléments théoriques 

disponibles et pertinents qui permettaient d'en rendre compte. 



Le processus d'interprétation ayant guidé l'élaboration du modèle conceptuel concernant les 

mécanismes d'action sous-jacents au processus de structuration de l'action intersectorielle a reposé 

sur une confrontation graduelle entre les données empiriques tirées de l'expérience et les écrits 

théoriques. Dans ce mouvement de va-et-vient, le chercheur a proposé en cours d'action une 

interprétation mettant en relation les données empiriques disponibles (interprétations fournies par les 

acteurs, observations des interactions et des activités entreprises) avec les connaissances 

théoriques. L'interprétation avancée par le chercheur, à différents moments du parcours, a été 

soumise à l'ensemble des acteurs pour fin de discussion, fournissant ainsi une lecture ou une 

explication provisoire, sujette à une confrontation ultérieure avec la pratique. Lors de cette réfiexion- 

critique, le chercheur ne traitait pas le point de vue des acteurs comme étant une explication. Comme 

le souligne Silverman (1993)' la signification ne réside jamais dans un simple terme. 

Conséquemment, la compréhension de l'articulation de plusieurs éléments était essentielle au travail 

d'interprétation. Dans cette optique d'exploration-action-réflexion, une multitude de micm boucles 

reliant I'exp6rience des acteurs à des connaissances théoriques plus vastes a donc éhi présente. 

Aussi, la stratégie globale utilisée pour élaborer le modèle conceptuel n'a pas été strictement 

inductive puisque certaines connaissances nouvelles (expénentielles et théoriques) étaient intkgrées 

a l'action et qu'il était alors possible d'en vérifier la pertinence. Une alternance entre les modes 

d'investigation que sont l'exploration et la vérification a donc été à l'œuvre tout au long de ta 

recherche-action. 

Par ailleurs, le travail d'interprétation qui se situe A un niveau plus conceptuel (3e ordre 

d'interprétation), tout en s'appuyant sur la réflexion conjointe réalisée dans le cours de l'action, a 

nécessité une distanciation du chercheur face au milieu de recherche afin de poursuivre le travail 

d'analyse a un niveau plus global, reliant l'horizon particulier du contexte étudié aux connaissances 

théoriques disponibles. Aussi, malgré cette multitude de boucles présentes dans le contexte de 

recherche-action, l'élaboration du modéle conceptuel n'est arrivée a son terme qu'A la toute fin du 

processus d'expérimentation et d'évaluation, lorsque l'ensemble des données empiriques recueillies 

et des interprétations construites en cours de processus ont 416 mises en relation. Cette étape a été 

effectuée essentiellement par le chercheur (auteur de la présente thèse). Comme l'a mentionné 

Silveman (1993), les K évidences io qui émergent dans le cours de l'action doivent btre soumises 8 



toute vérification possible, par une inspection attentive des données et ce, de manière synchronique 

et diachronique. 

3.5.3 Procédures de validation 

Selon plusieurs auteurs qui utilisent des methodes qualitatives ou mixtes, la validité implique la 

corroboration de multiples évidences en provenance de sources variées et indépendantes, qui sont 

en lien avec les conclusions et confirmées par les personnes impliquées (Posavac et Carey, 1989). 

Lors de l'analyse, les principales procédures utilisées pour augmenter la crédibilité des résultats et 

des inférences et pour assurer une rigueur méthodologique ont été : la saturation des données qui 

s'appuie sur le principe de redondance et de répétition, lequel vient confirmer les attributs des 

concepts en tenant compte de leur variation (Lapierre, 1997; Strauss et Cohin, 1994; Stake, 1994; 

Silverman, 1993; Huberman et Miles, 1994); la tthngulation, abordée dans le paragraphe précédent 

(Greene, 1994; Stake, 1994; Hubeman et Miles, 1994; Patton, 1987); la consistance interne ou la 

stabilité des interprétations a travers les situations et le temps (Silverman, 1993); la recherche des 

cas négatifs, qui consiste a contraster les informations entre elles, selon les circonstances, et a 

repérer les informations qui vont à l'encontre de l'explication (Deslauriers, 1997; Huberman et Miles, 

1994b; Greene, 1994; Stake, 1994); la vérification des interpdtations par des pairs et la restitution 

des résultats aux acteurs (Greene, 1994; Strauss et brbin, 1994; Huberman et Miles, 1994; 

Silverman, 1993; Pourtois et Desmet, 1989). 

€tant donné la nature participative de la recherche, les partenaires du groupe intersectoriel, sollicités 

sur une base volontaire, ont été impliques dans le choix des @les d'éthique. La confidentialité des 

informations recueillies a été discutée avec eux et les pkautions ont ét6 prises pour s'assurer que 

les droits et libertés de tous les sujets participant h la recherche soient respectés. Lors de l'utilisation 

des questionnaires et des autres méthodes de collecte de données, le motif et le but leur étaient 

expliqués en détail et leur consentement demandé. Aucune information nominative n'apparaissait sur 

les questionnaires. Chaque partenaire était identifié par un numéro de code. Un certificat de 

déontologie a été obtenu du comité de déontologie de 11Universit6 du Québec à Hull (voir Annexe A- 

2). ûiff4renls fornuiaires de mnsentemi uiit & produits afin de pr&iser ies r@ks d&ntüi~giques 

propres aux différents contextes de collecte de donnkes. 



Compte tenu du nombre restreint d'individus composant le groupe intersectonel, l'anonymat des 

participants a été scrupuleusement respecté de maniere a ne pas divulguer d'informations pouvant 

causer préjudice à certaines personnes ou accentuer des tensions latentes dans le groupe, ce qui 

aurait été contraire aux objectifs poursuivis par ce type de recherche. Aussi, bien que les deux 

répondants aient été impliqués dans la collecte de certaines informations aupres de membres de la 

communauté, seuls les co-chercheurs et l'agent de recherche avaient acds aux données relatives 

aux interactions entre les membres du groupe. Êtant donne que les résultats ont été validés avec les 

partenaires du groupe, toute u indiscrétion B ou information compromettante pour un individu pouvait 

être relevée lors de ces rencontres el comgk au besoin. Pour toute question éthique concernant les 

écoles, les élèves et les enseignants, les régles des commissions scolaires ont été respectées. Pour 

les activités de recherche qui touchaient les enfants ou la famille, des formulaires de consentement 

ont été préalablement envoyés aux parents des ékves. Leur consentement était requis avant 

d'entreprendre toute activité de collecte de données auprès d'eux. 



CHAPITRE 4 : LECTURE THÉORIQUE DU PHÉNOMÈNE DE L'ACTION INTERSECTORIELLE A 

L'ensemble des définitions rattachées aux concepts de coalitions, d'alliances ou d'action 

intersectorielle, que nous avons présenté dans la recension des écrits en promotion de la santé, met 

en lumière l'obligation de coopérer pour les individus concernés par un problème qu'ils ne peuvent 

résoudre seuls. Le point central dans l'étude des coalitions ou de I'action intersectorielle à base 

communautaire est donc celui de I'action collective entreprise par des individus qui sont obligés 

d'unir leurs propres efforts à ceux des autres pour atteindre un but commun (Gray, 1985). Dans ce 

chapitre, nous présentons une synthèse critique de corpus théoriques appartenant à la psychologie 

sociale et à la sociologie des organisations, Ces corpus théoriques se sont imposés dans le cours de 

l'expérimentation car ils permettaient d'éciairer certains aspects de I'action intersectorielle sur le 

terrain, de même qu'ils fournissaient certains concepts nous permettant d'éclairer le processus 

interactif entre les facteurs individuel et organisationnel qui sont à l'œuvre dans ce type d'action. 

L'appariement ou le amatch)) entre les données empiriques et ces concepts a ainsi permis de 

dégager certains éléments charnières permettant de mieux saisir et articuler les niveaux individuels 

et organisationnels. Notre lecture de ces corpus repose ainsi sur la confrontation entre les 

connaissances théoriques qui leur appartiennent et les connaissances extraites de l'expérience 

pratique des acteurs. De cette lecture, il nous a donc été possible de suggérer certaines dimensions 

essentielles a la compréhension du phénomène de I'action intersectorielle à base communautaire, 

dimensions qui serviront d'assises théoriques au modèle conceptuel que nous proposons 

ultérieurement. 

4.1 CONTRIBUTION DE LA SOCIOLOGIE DES ORGANlSATIONS ET M LA THEORE SOCIALE 
COGNITIVE A L'ETUDE DU MENWENE DE L'ACTION INTERSECIORIELLE 

L'approche organisationnelle proposée par Crozier et Friedberg (Friedberg, 1993; Crozier et 

Friedberg, 1995) offre une avenue féconde, bien qu'incompkte, pour la compréhension de l'action 

collective dans des contextes divers. Bien que cette approche ne revendique pas le statut de grande 

théorie, elle fournit certaines assises conceptuelles et méthodologiques qui permettent de mieux 

appréhender le phhnoméne de l'action collective mganis&. Toutefois, nous croyons que certains 

aspects de l'approche organisationnelle méritent d'Abe éclaircis et enrichis à l'aide d'éléments qui 



appartiennent à d'autres corpus théoriques provenant de la sociologie des organisations (sociologie 

de la régulation et science de l 'act i )  et de la psychologie sociale (théorie sociale cognitive). 

L'approche organisationnelle constitue en quelque sorte le creuset nous ayant permis d'élaborer un 

cadre théorique plus large pour la compréhension de I'action intersectorielle. Ce choix a été effectue 

en raison de notre adhésion aux prémisses sur lesquelles repose cette approche et parce qu'elle 

permet d'articuler les notions de pouvoir et de régulation qui semblent incontournables a i'étude de 

I'action intersectorielle comme le suggèrent certains écrits en promotion de la santé et comme il nous 

a été possible d'en faire l'expérience à &vers l'expérimentation. Les éléments appartenant aux 

autres corpus ont été retenus parce qu'ils sont compatibles avec les constituantes de l'approche 

organisationnelle et qu'ils peuvent y apporter un complément fertile, particuliérement au niveau de la 

régulation. A cet égard, la théorie sociale cognitive de Bandura (1986, 1997) offre une perspective 

psychosociale de la régulation qui représente un complément utile b celle plus politique de l'approche 

organisationnelle. La théorie sociale cognitive s'intéresse plus particuli6rement aux mécanismes qui 

permettent d'expliquer la construction et l'organisation de I'action humaine ainsi que la manière dont 

celle-ci est activée et régulée. Elle insiste sur le rôle particulièrement important joué par les 

processus vicariants, symboliques et auto-régulateurs dans le fonctionnement humain et fournit 

certaines balises quant à la façon de renforcer les compétences et les fonctions auto-régulatrices qui 

gouvernent la motivation et l'action humaine. 

Malgré que ces deux courants théoriques partent de perspectives différentes, ils se rejoignent dans 

leur tentative pour établir un pont entre le comportement humain et I'action collective organisée. Ces 

courants retiennent une vision transactionnelle de la personne et de l'environnement qui s'accorde 

avec celle de l'approche écologique en promotion de la santé. Dans le présent chapitre, nous 

présentons les prémisses de base et les dimensions clés de l'approche organisationnelle de méme 

que certains liens de parenté entre les deux perspectives théoriques retenues. Ensuite, nous 

présentons les compléments qui permettent d'obtenir une compréhension plus complète de I'action 

collective organisée. Cette synttrése, en lien avec la recension des krits présentée au chapitre 

précédent, sert d'assise théorique au phénomène de l'action intersectorielle a base communautaire. 

C'est a travers la confrontation des éléments provenant des corpus théoriques à la réalité terrain que 

s'est édifié le cadre conceptuel sur le processus de structuration de l'action intersectorielle. dans une 

approche globale et intégrée en promotion de la santé. 



4 L'approche organisationnelle de Cmzier et Friedberg19 et quelques liens de 
parenté avec la ttrdarle sociale cognitive de Bandura 

Pour Crozier et Friedberg, l'objet ou la préoccupation de l'approche organisationnelle n'est pas 

i'organisation en tant que cadre formel, mais plutôt I'étude des processus d'action collective 

organisée (Friedberg, 1992; Crozier et Friedberg, 1995). L'approche organisationneHe est donc 

indissociable d'une réfiexion plus large sur la structuration des champs d'action collective. Dans la 

perspective organisationnelle de Fried berg (1 W), ta dichotomie entre organisation formelle, telle 

que l'entreprise, et les formes plus diffuses d'action collective, comme les mouvements sociaux, n'a 

pas sa raison d'être puisque le probléme sociologique central est le mëme, quel que soit le niveau de 

formalisation organisationnelle. Ce probléme est celui de I'intbgration de comportements d'acteurs 

non spontanément convergenls et donc de la gestion des interdépendances entre les acteurs du 

champ d'action considéré. Quel que soit le degré de formalisation, il existe donc une similitude dans 

les mécanismes à l'œuvre pour la constniction de l'action collective et la coordination de l'action 

(Chazel, Favereau et Friedberg, 1994). La différence entre ces champs d'actions en serait plus une 

de degré que de nature. L'organisation, ou l'action collective organisée, est donc envisagée en tant 

que continuum d'espaces d'action, définis non pas uniquement à partir de leur formalisation, mais 

aussi à partir de leur finalisation, leur degré de conscience et leur délégation explicite (Friedberg, 

19%'). 

L'étude de ces processus organisationnels soulève deux questions fondamentales. La première 

renvoie à une analyse politique des processus de négociation et des dynamiques de pouvoir qui 

relient entre eux les acteurs interdépendants d'un espace d'action donné. La seconde conœme les 

mécanismes de régulation et de stabilisation de ces processus de négociation et de pouvoir entre 

ces mêmes acteurs. Les prémisses de base de I'appmhe organisationnelle se rapportent à quatre 

notions essentielles qui font d'ailleurs les titres des deux ouvrages maintenant classiques des 

19 Cette approche est le pro(ongement de ranalyse sh!@que propos& par Cmzier 8 Friedberg (t977). L'approche 
organisationndle est associee plus directement à ['auteur Erhard Fnedberg (1993). Compta tenu de la contribution 
respecûve des deux auteurs a œ que représente rapproche organisationnelle, nous i'asso9ons dans le p&nt e- 
aux deux auteurs. 



auteurs : E( L'acteur et le svstème N de Cmier et Friedkrg (1977) et a Le muvoir et la réale u ,de 

Friedberg (1993). 

4.1.7.1 L'acteur 

L'approche organisationnelle s'intéresse à l'action collective et repose sur une théorie de 

I'acteurlagent en tant qu'auteur de cette action. Cette théorie s'appuie sur la proposition d'un acteur 

stratégique et empirique dont les comportements sont l'expression d'intentions, de rbflexions, 

d'anticipations et de calculs qui ne peuvent être entièrement explicables par des éléments antérieurs 

à l'espace d'action dans lequel ils se trouvent (Crozier et Friedbergl1977). On pose donc d'emblée la 

marge de liberté des acteurs qui s'inscrit dans leur capacité de choisir leur conduite en fonction 

d'occasions considérées parmi un éventail plus ou moins large de conduites possibles. Bien que leur 

rationalité et leur capacité de choix soient influencées par leur appartenance à des cultures nationale, 

professionnelle ou organisationnelle, leur comportement n'est jamais réductible à une structuration 

englobante. L'approche organisationnelle s'oppose donc aux courants de pensée qui écartent ou 

ignorent le problème de l'intervention humaine dans la stnictufation des contextes d'action. Aussi, les 

espaces d'actions se composent d'acteurs capables de perception, de compréhension, d'évaluation 

et d'anticipation intelligente ieur permettant de s'ajuster à une situation et de déployer certaines 

actions en conséquence. La manière dont une organisation gère son rapport l'environnement et 

décide d'y rbpondre est le résultat de la façon dont tous les individus et groupes qui composent 

l'organisation perçoivent et analysent les occasions et les contraintes de leur contexte commun 

d'action et décident de les intégrer 4 leur comportement. Ces individus sont des &es actifs qui 

n'absorbent pas passivement le contexte gui les entoure, mais qui le stnicturent a leur tour 

(Friedberg, 1993). L'analyse de I'action organisée ne peut donc faire l'économie des acteurs. 

Cette position est tout à fait concordante à celte préconisée par la théorie sociale cognitive (Bandura, 

1986,1989; Maddux, 1995; Lent et Maddw, 1997). La théone sociale cognitive stipule que la plupart 

des comportements sont orientés vers la réalisation d'un but et sont guidés par l'attente de résultats. 

La capacité d'anticipation rend les humains capables dl&e motivés par la perspective des 

conséquences de leurs actions. Hs peuvent ainsi influencer teur propre comportement par le biais des 

motivations et des conséquences qu'ils observent et créent pour eux-mêmes. Les gens ont ainsi une 

certaine influence sur ce qu'ils font b travers les options qu'ils consiâèrent pour atteindre les résultats 



recherchés, la vaieur pl& dans ces résultats, leur perception des contraintes et des occasions 

environnemeniales et l'évaluation de leur capacité à exécuter les options qu'ils envisagent. 

L'influence de l'agent implique la capacité de se comporter différemment de ce que les forces 

environnementales dictent plutôt que de s'en tenir inévitablement à elles (Bandura, 1997). De ce fait, 

toute action comporte parmi ses déterminants, les influences produites par le sujet lui-mbme. Ainsi, 

les structures sociales n'apparaissent pas par génération spontanée, elles sont le fruit de l'activité 

humaine. En retour, les structures sociales imposent certaines contraintes et fournissent des 

ressources pour le développement personnel et le fonctionnement quotidien. A i'intérieur des 

structures de régulation, il existe une forte variation personnelle quant à leur interprétation, leur 

adoption, leur renforcement ou leur opposition active. La théorie sociale cognitive conçoit ainsi les 

processus régulateurs en terme de deteminisrne réciproque. Dans cette vision transactionnelle de la 

personne et de la société, les facteurs personnels internes, tes comportements et hs événements 

environnementaux opérent tous en tant que déterminants interactifs qui s'influencent de façon 

bidirectionnelle (Bandura, 1991). Dans ce paradigme, I'agent humain opère de façon g6nératrice et 

pro-active, et non seulement de façon réactive, et peut ainsi exercer un certain contrliie sur sa 

destinée en raison de ses capacités d'anticipation, d'auto-réflexion et d'auto-régulation (flandura, 

1 997). 

La notion d'acteurs, faut-il le préciser, réfère exclusivement aux être humains, les seuls capables de 

stratégies d'actions (Friedberg, 1993). Cette position est donc contraire celle prise par un auteur tel 

que Callon (1986) lequel, dans la sociologie de la traduction, englobe kgalement les entités non 

humainesa lorsqu'il réfère aux acteurs ou actants. A cet égard, nous sommes d'accord mec 

Friedberg (1993: p. 207) a l'effet que : u la démarche de Callon et Latour revient suivre 

Dans la sddogie de la traduction, Callon (1986) propose (ou s'impose) de retenir cenains prinapes de mithode pour 
étudier la so&té, dont i'un d'eux est celui de symebie g8nMi, lequel consiste Baiter faits de Nature et faits de 
sociétti en uslisant le même regisbe. La Wudion d'un phhomhe passe ahsi par quatre é(apes qui visent 
essentiellement la résclution d'un probléme: (a) la proMatisabori @) i'inteiessement (c) l'enrdlement et (d) la 
mobilisation. A travers celle s&ie d'btapes, un traducteur (chercheur) indique aux autres aciww ou actants (qu'ils soient 
humains ou pas, on les iraiie de la &me façon) les déplacements et d6hn A consenta (changements dans les 
interprétabjons de la situation et dans l'agir) pour modifier la situation, et pour cela les alliances a sceller entre ewr Dans 
œ ca~ci*, les acteurs représentent toute entité, humaine ou nonhumaine, qui doit se deplaeer ou se mobiliser, avant 
d'&e stabilisée, pour obtenir un rtsultat Ces alliances sont sous ['influence d'un des acteurs {le traducteur) qui occupe 
une position de ceniralité, lequel est le seul a pouvoir induire le probihe en solution. Ce qui signifie que œ prinape de 
symétrie sur le plan de la rr&aiode i'est peut-e(re du point de we du traducteur mais non du point de vue des autres 
3cWs, dûnt srbins si @âloriniit hür&ïs. 



exdusivement la pensée du ou des traducteurs au détriment de tous les autres acteurs (humains) B. 

Comme nous le verrons subséquemment, cette position a une incidence importante sur les 

dispositifs de lecture et de rétroaction comme aide a la décision des acteurs du champ. Le processus 

de réflexion et d'apprentissage organisationnel, en tant que capacité de changement et d'innovation 

pour les acteurs concernés, pose certaines limites lorsqu'on traite de manière identique (ou 

symétrique) humains et non-humains. 

La conception de i'acteur préconisée dans l'approche organisationnelle s'appuie sur deux cadres de 

référence complémentaires pour analyser l'action humaine. Le premier se rapporte aux travaux du 

mouvement des relations humaines qui s'est développé dans les années 30 et 40 en réaction au 

modéle taylorien2l des organisations. A l'intérieur du courant des relations humaines, on insiste sur 

l'importance des facteurs affectifs et sur les aspirations et besoins des individus pour comprendre les 

comportements humains dans les organisations. L'organisation ne serait pas seulement un univers 

technique, mais aussi un univers humain. Bien que reconnu par les auteurs de l'approche 

organisationnelle, ce volet n'est pas explicité et développé dans le cadre de leurs travaux. A cet 

égard, la théorie sociale cognitive peut apporter un éclairage en expliquant comment ces facteurs 

influencent l'action collective. 

Le deuxième cadre a avoir influencé l'approche organisationnelle a été celui de la relativisation de la 

notion classique de rationalité au cours des trente dernieres années et qui est également une critique 

du mouvement de rationalisation et de la vision mécaniste de l'organisation véhiculk par la tradition 

tayloflenne. Selon Taylor, pour tout problème, il existerait une solution optimale (one best way) 

(Friedberg, 1993). La critique de cette conception de la rationalit6 stipule que tout choix repose en 

fait sur une information partielle et sur l'impossibilité d'optimiser les solutions &tant donne que toute 

véritable optimisation dépasse de beaucoup les capacités de traitement des informations et de 

raisonnement de i'être humain. On conteste donc le fait qu'il y aurait une forme d'organisabon, 

définie dans l'abstrait et de façon universelle, qui permettrait la meilleure performance. 

21 La théorie classique de Taylor stipule que les comportements a erratiques r au sein dune organisation seraient la 
conséquence d'un probléme de structure et de technique dans I'organisah (Fnedberg, 1972,1993). 



La réflexion empirique sur les mécanismes cognitifs et sociaux qui guident les choix humains a 

permis le développement d'un modèle plus réaliste de la rationalité, laquelle serait limitée et relative. 

La notion de raiionalité limitée insiste sur le caractdre contingent et opportuniste du comportement 

humain. Ainsi, les êtres humains seraient incapables (( d'optimiser D. La plupart du temps, ils 

décident de façon séquentielle en retenant la première solution qui correspond pour eux a un seuil 

minimal de satisfaction". Comme le souligne @alement Camall (1986), la notion de rationalité 

cohabite avec le doute, l'incertitude, les intérêts personnels et une certaine ignorance du monde 

dans lequel on vit. Conséquemment, il serait illusoire de considérer le comportement humain comme 

toujours réfléchi et calculé en fonction d'objectifs prédéterminés, La rationalité limitée propre à toute 

action humaine imprègne les comportements humains de mBme que les structures qui sont sensées 

les régulariser et les articuler à des objectifs collectifs. 

Cette conception amène les auteurs de l'approche organisationnelle a considérer l'acteur comme 

étant stratégique et empirique. Le caractère empirique de l'acteur suppose que toute définition a 

prion de celui-ci en fonction de motifs et d'intérêts est intenable au regard de la rationalité limitée, La 

notion d'acteur empirique se rattache a une dimension proprement méthodologique qui oblige le 

chercheur a reconstruire empiriquement les acteurs du champ qu'il étudie. Dans cette optique, les 

intérêts et les motifs qui sous-tendent les comportements observés ne sont pas posés a priori mais 

sont mis a jour seulement à la fin du processus de recherche. L'action d'un acteur empirique, que 

celui4 soit individuel ou collectif, ne peut jamais être réduite a sa dimension instrumentale et 

utilitariste, même si elle l'inclut toujours. Les acteurs n'existent pas indépendamment du systéme 

d'actions concret qui façonne leur rationalité, leurs choix, leurs actions, leurs valeurs et leurs intérêts. 

La théorie sociale cognitive, tout en reconnaissant le caractère limité de la rationalité, se distingue de 

l'approche organisationnelle par l'étude des mécanismes qui permettent de régulariser le 

foncüonnement humain et d'améliorer la performance. À ce titre, la thborie sociale cognitive insiste 

sur les mécanismes auto-régulateurs, tels que l'efficacité personnelle et l'efficacité collective perçues, 

* Le raisonnement des auteurs s'appuie ia sur k s  &ultaQ d'4hides de Marçh et Simon (1958) qui montrent que la M u t i o n  
de probYmes dans las organisations est influend par de multiples contraintes - cognitives, affecaves, organisationnelles - 
qui empechent les acteurs de rechercher la solution optimde et les poussent au contraire a arrêter leurs choix sur la premiére 
sdution qui leur praaire un seuil minimum de satisfacoon (Cr- 6 Frieâberg, 1977, p. 46). 



comme facteurs pouvant influencer le choix des individus, leur motivation, leurs actions et leur 

performance. Selon la théorie sociale cognitive, tes gens cherchent a exercer un certain contrôle sur 

leur comportement de façon a atteindre les résultats qui ont une valeur pour eux et pour prévenir 

ceux qu'ils jugent indésirables. Toutefois, l'exercice efficace du contrôle requiert l'orchestration de 

connaissances, d'habiletés et de ressources pour gérer les situations qui changent. Celles-ci 

comprennent non seulement des habiletés cognitives et comportementales, mais également des 

habiletés auto-régulatrices nécessaires pour diagnostiquer les tkhes demandées, pour construire et 

évaluer des lignes d'action alternatives, pour fixer des buts intermédiaires qui guideront ces efforts, 

pour créer des incitatifs de façon à soutenir l'engagement envers des activités plus exigeantes et 

pour faire face au stress et aux pensées perturbatrices qui peuvent apparaître. Bien que des 

compétences spécifiques soient nécessaires p u r  répondre a des situations particulieres, ce qui est 

généralisable, c'est la croyance dans la capacité a mobiliser les efforts nécessaires pour réussir dans 

différentes entreprises. 

Cette auto-régulation n'est jamais totale, mais son renforcement permet vraisemblablement de 

maintenir et d'améliorer la performance, méme en présence de conditions difficiles. A cet égard, on 

pourrait dire qu'elle représente un moyen d'élargir les choix passibles et d'aller audelà du seuil 

minimal de satisfaction. Les résultats provenant de plusieurs études sont relativement consistants et 

montrent que les croyances en l'efficacité affectent les processus de la pensée, le niveau de 

persistance de la motivation et les états affectifs, lesquels sont bus d'importants contributeurs pour 

l'accomplissement de performances (Bandura, 1997). Les fonctions adaptatives de la croyance en 

l'efficacité personnelle au niveau du biendlre émotionnel et au niveau de la motivation et de I'action 

ont été mises en évidence à travers plusieurs cultures (Bandura, 1997). 

4.1.1.2 Le systeme d'action concret 

L'organisation, telle que définie dans l'approche organisationnelle, est une notion fort éloignée de 

celle proposée par une vision fonctionnaliste, c'est-Mire qui présente l'organisation comme une 

entité unifiée et cohérente, sous-tendue par une rationalit4 unique. Dans la perspective 

organisationnelle de Crozier et Friedberg (1977), on est en présence d'une notion beaucoup plus 

complexe et diffuse qui fait appel a des concepts de jeux et d'espaces d'actions concrets dans 

lesquels les acteurs panriennent A stabiliser, au moins provisoirement, leurs négociations et leurs 



interactions stratégiques. Ce système est un ensemble constitué d'entités interdépendantes qui 

possède un minimum de structuration et qui se distingue conséquemment du simple agrégat (Crozier 

et Friedberg, 1977). De plus, ce systeme local d'interactions est relativement autonome par rapport 

aux mécanismes globaux de régulation du fait que les règles du jeu médiatisent toujours les 

contraintes psychologiques et mietales (Crozier et Friedberg, 1995). 

ttudier la dimension organisationnelle de I'action sociale conduit alors a considérer la structuration 

de tout contexte d'actions comme une solution à chaque fois spécifique que des acteurs, 

relativement autonomes et agissant dans les contraintes générales d'une rationalité limitée, ont 

trouvé pour régler leur coopération conflictuelle et polir gérer leur interdépendance stratégique. Le 

champ social dans lequel agissent les acteurs ne serait ni homogène ni unifié, mais plut& fractionné 

par la concurrence et caractérisé par une multitude de régulations locales. C'est a ce contexte 

d'action que renvoie la notion de système d'action concret. Celui-ci correspond a l'ordre local 

construit qui structure et stabilise l'ensemble des interactions stratégiques d'acteurs interdépendants. 

II articule l'action réciproque entre le système et ses acteurs. 

Giddens (1984) a également proposé une façon d'articuler systeme et acteurs qui rejoint la 

conception de l'approche organisationnelle. Pour lui, les stmctures sont a la fois medium et résultats 

des pratiques qu'elles organisent. Elles ne façonnent pas les actions des individus d'une manière 

externe, car ces structures n'existent pas en dehors de ces actions. Les propriétés structurelles des 

systèmes sociaux, qui imposent des limites tout en fournissant des occasions aux individus, sont 

plutbt constituées et reconstituées travers les actions des individus. 

La perspective d'analyse adoptée pour i'étude de l'action collective se situe donc à un niveau local, 

c'est-à-dire sur le terrain où cette action se déroule. Elle accorde la priorité à la découverte du terrain 

et à sa structuration toujours spécifique et contingente. En ce sens, les systémes d'action ne se 

réduisent jamais a des modèles a prionet n'impliquent aucune hypothése substantive sur la nature et 

les limites de ces systèmes (Crozier et Friedberg, 1977). Ce n'est qu'au terme du processus de 

recherche, lorsque les mécanismes de régulation assurant l'intégration effective des comportements 

et des stratégies des acteurs sont mis en évidence qu'il est possible de caractériser ce systéme. 



L'approche organisationnelle définit l'interaction sociale comme étant toujours potentiellement 

instable et conflictuelle. Les acteurs, placés dans le champ de l'action collective, ont des intérêts qui 

ne son! pas spontanement convergents, ce qui signifie qu'un déauilibre ou que des affrontements 

sont prévisibles. L'action sociale revët ainsi un caractère politique oii le pouvoir est au centre de 

l'analyse. L'action collective organisée peut être envisagée wmme un espace ou s'opposent et 

s'affrontent une multitude de rationalités dont la convergence n'est pas spontanée mais construite. 

Le pouvoir, dans la conception des auteurs, n'est pas un attribut, mais une relation d'échanges 

déséquilibrés et nnégociés de possibilités d'actions entre un certain nombre d'acteurs individuels ou 

collectifs. Dans l'approche organisationnelle, la coopéralion conflictuelle forme la trame et la base de 

toute action collective. L'expression a partenairesladversaires B utilisée par les auteurs refféte bien le 

lien inéductible entre pouvoir et coopération, entre pouvoir et échange, d m e  si cet échange est 

asymétrique (Crozier et Friedberg, t977, 1995). La coopération n'est donc pas gratuite, mais à base 

conflictuelle et, conséquemment, pour être possible, elle nécessite des échanges négociés entre 

acteurs. 

L'approche organisationnelle considbre que, dans ces processus d'échanges négociés, les acteurs 

tentent d'exploiter les contraintes et les occasions de la situation pour répondre de façon favorable a 

leurs intéréts propres. C'est en ce sens que l'on peut parler d'acteurs stratégiques, car ceux4 

essaient toujours de conserver une marge de liberté qui pourra leur être avantageuse au regard des 

containtes du moment. Toutefois, compte tenu qu'ils ont besoin des autres pour réaliser leur projet, 

leurs transactions doivent ëtre négociées et plus ou moins réciproques. Cet échange négocié est 

structuré de telle sorte que tous les participants en retirent quelque chose bien que certains puissent 

en retirer davantage. 

Le fait qu'il y ait conflits, affrontements et intérêts ne signifie pas, tel qu'il a été énoncé 

précédemment, que ces intéréts puissent être définis a prion ou que le pouvoir constitue un mobile 

d'actions. L'analyse consiste plutôt a étudier les processus par lesquels une congruence partielle est 

obtenue et maintenue. Selon FRedberg (1993)' la prise en considération de valeurs fondatrices ne 

serait aucunement utile pour étudier le fonctionnement d'un système d'actions : a L'intérêt d'une 



analyse en terme de pouvoir est de permettre l'économie d'une telle hypothése, lourde et 

encombrante D (p. 272). Les e l e s  du jeu mises en place pour contraindre la liberté des participants 

seraient suffisantes pour figer un compromis ou un accord sur les termes de l'échange. Les jeux 

stabilisés autour de tels accords ou compromis donneraient naissance a un ensemble de valeurs et 

de normes communes qui cimenteraient les arrangements implicites auxquels les acteurs du champ 

seraient parvenus. Aussi, Friedberg reconnaît que certains principes ou valeurs accompagnent 

souvent l'action collective et structurent le système d'actions correspondant, mais ii ne les considère 

pas comme premiers : 

oc En en faisant une condition fondatrice de l'existence d'un système d'actions, on se 
condamne 8 une vision qui met en avant les valeurs et les mobiles d'actions des 
acteurs, c'est-à-dire finalement à une vision consensuelle etlou culturaliste oii se 
sont les valeurs partagées qui fondent I'actiin collective. u (p. 275) 

On peut toutefois se demander 8 quoi référent les arrangements implicites auxquels il fait allusion et 

sur quoi ils se fondent? Nous reviendrons sur ce point lorsque nous aborderons les compléments 

utiles A l'approche organisationnelle. 

4.1.1.4 La régulation (la *le) 

ttant donné que les contraintes et les impératifs d'action des individus ne coïncident jamais 

totalement, ceux-ci se retrouvent dans une situation d'interdépendance déséquilibrée qui a besoin 

d'être régularisée. La dimension organisationnelle de cet univers instable et conflictuel correspond 

aux contraintes qui permettent de stabiliser et de coordonner les comportements et les interactions 

stratégiques des acteurs. Cellesci constituent ce que Friedberg a appelé le point de passage 

obligatoire ( Friedberg, 1972) des relations de pouvoir qui va lier les acteurs entre eux et définir leurs 

stratégies d'action. Cette idée indique clairement que la coopération et la convergence ne vont pas 

de soi mais qu'elles passent par de nombreux arrangements et compromis négociés qui visent 

subordonner les intérêts individuels aux intéréts collectifs. Cet a ordre B négocié, qui est construit et 

expérimenté à mesure que les acteurs composent avec de nouvelles situations, n'est jamais complet 

et assuré. 

Le concept de jeu utilisé dans l'approche orpnisationnelle permet de concilier les not i is de liberté 

et contrainte, c'est-à-dire l'autonomie des acteurs et l'intégration de leur comportement. Deux 



logiques d'actions sont prises en compte dans ce jeu: celle de la stratégie u égoïste n de l'acteur et 

celle de la cohérence finalisée de l'ensemble, c'estàdire les résultats du jeu. 

Le jeu, avec ses régles, garantit la stabilité de la relation et c'est par lui qu'a lieu la structuration 

sociale du champ. II définit les exigences minimales que chaque joueur doit satisfaire pour être 

accepté des autres joueurs et pour avoir des transactions avec eux. II réduit donc la liberté d'action 

et la marge d'arbitraire de chacun des partenairesladversaires et avec elle leur possibilité de 

s'exploiter mutuellement. Les règles sont donc le fiuit d'une négociation à travers laquelle sont 

échangés les comportements dont les uns et les autres ont besoin pour réaliser leur entreprise. Elles 

fondent un équilibre qui, sans être égalitaire et permanent, constitue un arrangement ou un 

compromis acceptable afin de rendre la coopération possible. En ce sens, les kgles assurent la 

régulation des rapports de coopération conflictuels même si elles ne parviennent jamais a stabiliser 

complètement ces rapports. Par ailleurs, comme le souligne Friedberg (1992), le jeu organisationnel, 

en tant que construit humain, dépend des capacités cognitives et relationnelles des joueurs, tout en 

étant contingent. 

La théorie sociale cognitive s'intéresse pius particuliérement à ces capacités cognitives et aux 

compétences auto-régulatrices généralisables qui habilitent les gens améliorer leur performance 

dans une variété d'activités. Ces capacités constituent donc un atout lorsqu'on s'intéresse au jeu de 

la coopération. Selon Bandura (1991), l'efficacité personnelle perçue ne médiatise pas seulement les 

effets de la plupart des influences externes mais fournit la base pour la poursuite d'actions. 

L'efficacité personnelle perçue régularise le fonctionnement humain à travers quatre processus 

majeurs qui agissent de concert : (1) le processus cognitif; (2) le processus motivationnei; (3) le 

processus affectif et (4) le processus de sélection (Bandura, 1992). 

L'établissement de standards et de buts personnels que l'individu se fixe pour lui-mbme est influend 

par I'autoévaluation de ses capacités. Plus les croyances en l'efficacité personnelle sont élevées, 

plus les défis que se fixe l'individu sont élevés et plus ferme est son engagement envers ceuxci 

(Bandura, 1991). Ce sentiment d'efficacité personnelle influence également la qualité de la pensée 

analytique (scénarios de succés anticipés, exploration de solutions, orientation vers la tâche même 

en face de i'adversité) qui y ide  et soutient la performance, c'est-à-dire l'accomplissement de œ qui 

permet à i'indiviâu de réaliser ses buts (Bandura, 1993). 



L'efficacité personnelle perçue joue également un mk dans la régulation de la motivation. La 

motivation réfère à un ensemble de mécanismes qui gouvernent la sélection, I'activation et la 

direction soutenue de comportements pour l'atteinte de certains buts (Bandura, 1990). En ce sens, 

I'efficacité personnelle représente un facteur déterminant pour I'accomplissement de certaines 

performances et I'atteinte de certains buts. Dans la théorie sociale cognitive, la motivation a base 

cognitive est la source de motivation la plus puissante pour expliquer la performance de 

comportements complexes. Les individus se motivent eux-mêmes et guident leurs actions de façon 

anticipatoire. Les résultats futurs (finalités) ne sont pas la cause de la motivation actuelle (ceci n'est 

pas mécanique), mais c'est par représentation cognitive dans le présent que les résultats futurs sont 

convertis en motivation et en régulation de comportements. La projection dans le futur est traduite en 

incitatifs et en actions a travers des mécanismes auto-régulateurs tels que l'efficacité personnelle 

perçue qui joue un rôle clé dans l'auto-régulation de la motivation. Trois fomes de motivateurs 

cognitifs sont utiles pour expliquer la réalisation de performance (Bandura, 1989). La première 

source de motivation a base cognitive opère à travers la perception qu'a l'individu des causes de sa 

performance. Selon la théorie de I'atîribution, lorsque les compétences sont envisagées comme des 

attributs acquis qui ont été développés à travers l'effort, les défis représentent alors des occasions 

d'élargir les connaissances et les compétences, et les erreurs font partie intégrante du processus 

d'apprentissage. Au contraire, les personnes qui conçoivent lwrs compétences en relation avec des 

capacités innées choisissent des activitbs qui diminuent les risques de dévoiler leurs faiblesses et 

optent rarement pour un dépassement individuel. Un fort sentiment d'efficacité personnelle amene 

les gens a considérer leurs échecs comme la conséquence d'efforts insuffisants ou en raison de 

situations difficiles, et non comme étant le résultat d'une incornpetence intin&que. 

La deuxième forme de motivation est en lien avec la aibrie de la valeur attendue qui stipule que la 

force de la motivation est gouvernée conjointement par l'attente que des actions particulières 

produiront des résultats spécifiés et la valeur placée dans ces résultats. Ainsi, peu d'efforts sont 

consentis dans des activités qui sont considérées comme n'ayant que peu de valeur pour la 

personne. Toutefois, aucune intention ou attente de résultats ne peut avoir d'effets si les gens 

manquent de capacité pour exercer une influence sur leur propre motivation ou comportement. 

Aussi. la conviction de I'individu quant à sa capacité d'exécuter les comportements de manière 

efficace pour atteindre ce résultat est essentielle. 



La troisième source importante de rrwtivation opére a travers le processus d'établissement des buts 

et de rkactions autoévaluatives (Bandura, 1982). La théorie des buts stipule que la capacite a 

s'auto-influencer a travers la poursuite de défis personnels et a travers I'autoévaluation de ses 

propres réalisations représente un mécanisme cognitif majeur de la motivation et de l'auto-direction. 

Toutefois, les buts opèrent largement à travers des processus auto-référents plutôt que de réguler 

directement la motivation et l'action. Ainsi, la motivation basée sur des aspirations personnelles 

(standards) implique un processus de comparaison cognitif. En établissant la satisfaction comme 

conditionnelle a la réalisation des buts fixés, les gens donnent une direction a leurs actions et créent 

des incitatifs pour persister dans leurs efforts jusqu'a ce que leurs performances atteignent leurs 

buts. L'écart perçu entre la performance et les standards de référence personnels motive a 

entreprendre des actions pour réduire cet écart (auto-motivation). 

Une motivation durable doit toutefois considbrer les défis personnels en accord avec les capacités 

personnelles perçues et les progrès réalisés. Les accomplissements augmentent le sentiment 

d'efficacité personnelle et accroissent l'intérêt que l'on porte aux activités accomplies. Toutefois, 

l'intériorisation de critères sevéres d'auto-évaluation peut également constituer une source 

incessante de détresse personnelle. Les aspirations élevées n'aboutissent pas 4 i'auto- 

découragement si les accomplissements courants sont évalués en fonction de sousobjectifs 

réalistes, plutôt qu'en terne d'objectifs éloignes et inutilement élevés. Les sous-objectifs de difficulté 

modérée sont ceux qui sont les plus motivants et les plus satisfaisants. L'auto-motivation est aussi 

maintenue par des sous-objectifs proches, explicites et instrumentaux qui permettent d'atteindre 

progressivement les objectifs situés dans un futur plus éloigné. Des intentions trop éloignées dans le 

temps n'auront pas un effet motivationnel suffisant pour l'action, particulièrement lorsqu'il y a 

beaucoup d'influences qui entrent en compétition, comme c'est habituellement le cas. Les sous- 

objectifs aident a créer des facteurs de motivation p u r  I'action, tandis que le fait d'atteindre ces 

sous-objectifs fournit i'auto-satisfaction qui renforce et maintient les efforts personnels dans la 

direction souhaitée. Dans ce processus de motivation, les gens gagnent une satisfaction a partir de 

progrès dans la maîtrise d'une activité plutôt que de suspendre tout sentiment de satisfaction ou de 

succès jusqu'à ce que le but ultime soit atteint. 



Sur le plan affectif, l'efficacité personnelle perçue affecte la nature et l'intensité des expériences 

émotionnelles lors de situations difficiles en opérant un exercice de contrôle sur les patrons de 

pensée perturbateurs (Bandura, 1992). Le contrÔ!e sur la pensée est un facteur clé pour régulariser 

les pensées dérangeantes et les ruminations qui génèrent du stress. Les personnes qui sont 

sceptiques dans leurs capacités à exercer un contrôle adéquat sur leurs actions ou qui croient 

qu'elles ne peuvent gérer les difficultés qui se présentent (capacité de u coping D inefficace) tendent 

a amplifier les risques potentiels et adoptent une façon de penser qui occasionne du stress, de 

l'anxiété, des préoccupations et un niveau de détresse qui réduisent leurs capacités analytiques et 

leur niveau de fonctionnement (Bandura, 1995). 

Enfin, les jugements quant à l'efficacité personnelle peuvent également affecter les trajectoires de 

développement personnel en influençant la sélection d'activités et des environnements dans lesquels 

la personne évolue. Ainsi, les gens évitent souvent les siîuations ou activités pour lesquelles ils ne se 

jugent pas suffisamment compétents (bien qu'ils possèdent en réalité les compétences nécessaires 

pour les accomplir ou les améliorer) et se privent ainsi d'expériences qui pourraient les amener i~ 

cultiver certaines potentialités et réaliser certaines performances. 

La force de conviction dans leur propre efficacité affecte donc vraisemblablement la manière dont les 

individus composent avec une situation donnée. Dans un contexte d'innovation çociale, cet aspect 

est particulièrement important. Les réalisations collectives et le changement social demandent 

souvent de lourds investissements en temps, en effort et en ressources (Goodman et al., 1996). Elles 

impliquent de nouvelles pratiques qui peuvent menacer le statut existant et les relations de pouvoir. 

En addition aux demandes pour de nouvelles compétences, l'incertitude à propos des effets de ces 

innovations provoque parfois de l'appréhension. De plus, les bénéfices sont souvent réalisés 

graduellement à travers un long processus de raninement développemental comportant de nombreux 

reculs. Ces obstacles peuvent être perhirbateuw et miner la confiance et la motivation des individus 

qui participent à l'entreprise innovabice tout en nuisant à la prise de décision, Conséquemment, les 

innovations exigent une efficacité personnelle robuste pour gérer les émotions perturbatrices et 

dépasser les résistances sociales de toutes sortes. Cette efficacité est nécessaire pour demeurer 

centré sur les tâches à accomplir lorsque les demandes situationnelles se font pressantes et que 

certains reculs ou échecs peuvent avoir des conséquences personnelles et sociales négatives. 



L'efficacité personnelle est également importante pour maintenir l'effort et la persistance (Bandura, 

1992, 1995). 

Comme le souligne Bandura (1995)' sans iin sentiment de soi énergique, les gens sont facilement 

dépassés par l'adversité dans leur tentative pour améliorer la qualité de vie de leur milieu à travers 

un effort collectif. Ainsi, la réunion de personnes qui doutent continuellement ne permettra pas de 

forger facilement une force collective efficace. Le sentiment d'efficacité personnelle, dans un 

contexte de groupe, n'est toutefois pas détaché des processus de coordination et d'interaction qui 

affectent les capacités opérationnelles des membres individuels (Bandura, 1997; Zaccaro, 1995). 

La théorie sociale cognitive reconnait que les alliances de travail qui sont formées de différents 

groupes d'intérêts ayant leur propre agenda et leur politique interne demandent un très haut niveau 

d'efficacité au niveau de la coordination au sein du groupe. De telles tentatives requièrent en effet 

une coordination étroite au niveau des d e s  et des stratég-ies, au niveau de la communication, de 

l'établissement de buts communs et d'ajustements mutuels concernant les performances de chacun. 

Dans ce type d'alliance, chacun doit compter sur les autres pour une performance efficace et pour la 

réalisation des buts fixés. Des lors, en réalisant les choses collectivement, l'efficacité perçue est 

reliée à I'efficacité collective. Le concept d'efficacité collective est proposé pour désigner le sentiment 

de compétence collective partagé par les membres d'un groupe concernant l'allocation, la 

coordination et l'intégration de leurs ressources, en tant que réponse concertée à des demandes 

situationnelles spécifiques (Zaccaro, 1995). La croyance en I'efficacité collective est un attribut 

émergent au niveau du groupe plutôt que simplement la somme des efficacités personnelles perçues 

de ses membres. Ce qui signifie que la réunion d'individus efficaces peut avoir une efficacité très 

médiocre en tant qu'unité si les individus ne travaillent pas ensemble de façon appropriée. La 

capacité d'un groupe à atteindre un niveau adéquat de performance en tant qu'acteur collectif peut 

donc varier largement selon les dynamiques interactives et coordonnées de ses membres, surtout si 

l'on tient compte que les valeurs, les intérêts et les pratiques des acteurs ne convergent jamais 

totalement. 

Alors que l'efficacité personnelle perçue reffète les croyances d'un individu en ses propres capacités 

à orchestrer ses connaissances et ses habiletés afin d'accomplir certaines tâches, le sentiment 

d'efficacitb collective réfère aux croyances partagées des membres en ce qui a trait, non seulement 



aux compétences de chacun d'eux pour accomplir les taches requises au sein du groupe, mais aussi 

à la façon dont l'ensemble des membres peuvent coordonner et combiner leur ressources 

(Bandural1997). Ce dernier aspect fait ressortir I'importance des perceptions en ce qui a trait à la 

capacité du groupe d'allouer et d'intégrer les ressources individuelles de ses membres. Les éléments 

clés de ces perceptions sont les jugements des membres quant (a) aux ressources et compétences 

que possèdent les autres membres du groupe et (b) à leur volonté de contribuer à l'effort collectif par 

la mise en commun de leurs ressources, leur connaissance et leurs habiletés (Zaccaro, 1995). 

4.1.2 Nature des mécanismes par lesquels sont stabilisés les pmcessus de 
négociation dans l'approche oiganisationnelle 

L'approche organisationnelle stipule que I'action collective organisée est une construction sociale qui 

n'existe et ne se poursuit que dans la mesure ou elle s'appuie sur des mécanismes permettant 

d'intégrer les stratégies divergentes de ses membres. Les propriétés de ces mécanismes gui 

apprivoisent et gèrent les phénomènes de pouvoir entre individus forment l'essence méme de la 

capacité collective d'un groupe d'acteurs. Un groupe qui, dans les conditions de l'action, a appris h 

gérer les conflits, les tensions et les marchandages au lieu de les nier ou de les éviter, a de ce fait 

acquis une capacité organisationnelle ou collective (Friedberg, 1993). Cette régulation est en fait le 

défi qui se pose à toute coalition. 

Force nous est alors de s'interroger sur la nature des mécanismes par lesquels sont stabilisés les 

processus de négociation qui permettent de forger l'action collective organisée. Autrement dit, il faut 

identifier ce qui permet à la convergence de l'emporter sur la divergence. Comme nous i'avons 

mentionné précédemment, tout contexte d'actions est en fait sous-tendu par un systhe d'actions 

concret ou système d'action organisé (Friedberg, t993), qui structure par des règles, la pertinence 

des problèmes et des enjeux autours desquels les acteurs intéressés peuvent se mobiliser, se 

coordonner et échanger. Ce que nous dit Friedberg (1992)' c'est que la d'iérence qui peut apparaître 

entre les systèmes d'action ne réside pas dans I'existence ou la nonôxistence de tels mécanismes, 

mais dans la gradation de leurs caractéristiques. Ainsi, le phénomène a organisation io ne peut étre 

envisagé de manière dichotomique en plaçant d'un c6te des espaces d'action structurés et organisés 

et de l'autre des situations non structurées. En fait, la régulation qui s'effectue b l'intérieur d'un 

syst6rrie Y'au!icr, est !c@xs mixte, c'est-t&re qu'elle reps à ta k is  çüi des fikziiimes fsmds 

(règles prescrites et codifiées) et informels (valeurs, n o m s  et @les non officielles). 



Friedberg (1992) propose d'envisager les contextes d'action en plaçant sur un continuum chacune 

des quatre dimensions de leur a organisation n. La première dimension réfère aux mtkanismes 

formels alors que les autres relèvent davantage de i'informel. Celles-ci correspondent a: 1) la nature 

plus ou moins explicite et codifiée de leur structuration, c'est-adire la formalisation et ses 

règles prescrites; 2) l'existence de buts plus ou moins clairement définis autour desquels sont 

articulés les mécanismes de régulation; 3) la prise de conscience et d'intériorisation de ces buts par 

les participants; et enfin 4) la prise en charge par certains participants d'une responsabilité, au moins 

partielle, de la régulation. 

La première dimension réfère au degré de formalisation. La régulation de I'organisation se fait ici 

partir de sa structure formelle ou à ce que certains auteurs (Thévenot, 1986) appellent des 

investissements de forme qui cimentent et stabilisent les relations d'interdépendance et la 

coopération entre acteurs. Mintzberg (1982) nomme œ parambtre la formalisation du comportement 

en spécifiant qu'il réfère a : u la façon qu'a I'organisation de limiter la marge de manœuvre de ses 

membres 0 (p.97). La structure formelle est l'expression d'une négociation ou d'un compromis entre 

les participants qu'elle entend sceller. Les règles formalisées représentent donc des contraintes qui 

visent à réguler les interactions entre les acteurs et les protéger contre la méfiance et la défection 

des autres (Friedberg, 1992). Ses caractéristiques sont profondément liées aux pratiques des 

participants et aux capacités organisationnelles de ceux-ci, c'est-à-dire à leur capacité cognitive et 

relationnelle à jouer le jeu organisationnel de la coopération et du conflit. Bien entendu, ces 

capacités sont façonnées par la structure formelle dans la mesure ou celle-ci met les participants 

dans l'obligation de gérer plus ou moins directement leur coopération conflictuelle. Toutefois, la 

régulation qu'opère la structure formelle n'est jamais totale car les pratiques réelles des acteurs 

s'écartent toujours plus ou moins des prescriptions contenues et inscrites dans ces formes. Aussi, 

l'efficacité d'une organisation, c'est-à-dire sa capacité à canaliser effectivement les comportements 

de ses membres au service de ses objectifs, d w n d  largement de mécanismes infomels de 

régulation qui dépassent dans certains cas le système d'acteurs de ce champ. 

La deuxidme dimension, soit celle de la finalisation, renvoie au degré d'intégration des résultats 

poursuivis au sein des échanoes entre les acteurs, de l'intériorisation de ces résultats en tant que but 

de leur action et enfin de la subordination de leurs transactions au service de ces buts, c'est-Mire 



l'acceptation de concessions face à leurs partenaireshiversaires d'interactions lorsque la situation 

l'exige. 

La troisième dimension correspond à la conscience qu'ont les acteurs de leur interdépendance et a 

la nécessite de la réguler. Cette dimension passe par la prise de conscience des résultats de la 

coopération ou de la nonçwpération et renvoie en premier lieu aux dispositifs d'évaluation qui 

permettent de rendre visibles les résultats positifs de la coopération et de ses modalités. En second 

lieu, elle renvoie à l'a interconnaissance s des acteurs et au degré d'information réciproque dont ils 

disposent et qui conditionnent leur capacité d'anticipation des jeux stratégiques. Lorsque le degré 

d'interconnaissance et de contrôle réciproque est élevé, il favorise une confiance mutuelle et un 

fonctionnement plus souple au sein du système d'action. 

Enfin, la quatrième dimension est celle de la déléaation exdicite de la responsabilité de la régulation. 

Tout système d'actions concret dispose de ses agents a intégrateurs D qui opèrent certains 

ajustements et équilibrages entre les intérêts divergents des acteurs et sans lesquels le système ne 

pourrait survivre. Ces agents jouent donc un rôle de régulation au sein du système. 

En croisant ces quatre dimensions, Friedberg (1992) mentionne qu'il est possible d'esquisser les 

seuils d'une séquence de I'émergence de systèmes d'action concrets, obéissant a des mécanismes 

de régulation de plus en plus explicites, conscients et finalisés. Pour que de tels systémes évoluent 

et progressent vers une structuration plus consciente et explicite, il faut, selon Friedberg, que les 

acteurs développent une perception des résultats positifs de leur coopération, et avec cette prise de 

conscience, qu'ils proposent des moyens pour mesurer ces résultats. Aussi, la coopération n'est pas 

valorisée en elle-même mais en relation avec les résultats concrets qu'elle produit pour chacun des 

participants et pour l'ensemble. 

4. t 3  L 'appmhe organisaîionnelle : un outil de connaissance et d'intervention 

Comme le soulignent Crozier et Friedberg (1995)' l'approche organisationnelle ne cherche pas h 

formuler une théorie générale des systèmes d'actions ou des lois concernant l'émergence et 

l'évolution de leur forme. La connaissance générée par l'approche organisationnelle est spécifique et 

limitée et ne permet de fonder que des rnodéles d'interprétation 8 validité locale. L'étude comparative 



d'expériences terrain peut toutefois permettre d'étendre la gtinbralitk des modèles en formulant des 

hypothèses plus générales, mais sa pertinence est avant tout spécifique et locale. L'analyse qui en 

découle permet de produire une connaissance concrète de la réalité humaine sous-jacente au 

contexte d'actions analysées et, par ailleurs, elle aide les acteurs intéresses a se situer face à cette 

connaissance et a en dégager des conséquences pour leur pratique. 

L'impact d'une analyse organisationnelle est donc inséparable de sa valeur pragmatique, c'est-àdire 

de sa capacité à déclencher chez les acteurs I'apprentissage d'un autre raisonnement sur leur 

contexte d'actions. Sa pertinence est donc liée a sa capacité a nourrir une confrontation constante 

avec le terrain qui sera utile a la décision. L'approche organisationnelle représente en ce sens une 

méthodologie de l'action et un instrument d'intervention dans la mesure ou elle fournit un cadre 

d'analyse et des orientations pour comprendre et piloter l'action de changement dans les systèmes 

organisés. 

La nécessité de changement est sauvent associée a une impulsion initiale qui est l'expression d'une 

insatisfaction face à l'état présent des choses. 81e requiert toujours, pour commencer, une série de 

décisions initiales qui sont a même de dévernuiller la situation (Friedberg, 1992). Toutefois, une 

intervention qui vise le changement n'est pas une décision ponctuelle mais un piocessus. Elle 

suppose la modification de comportements réels qui demande un investissement dans la durée et 

surtout dans la gestion de la durée. Comme le souligne Friedberg (1993 : p. 322) : 

(( II ne s'agit pas seulement de donner une impulsion initiale, il faut assurer un 
pilotage continu qui recadre les vicissitudes au jour le jour dans une vision de 
développement organisationnel a moyen terme qui amorce, accompagne et soutient 
les processus d'apprentissage nécessaires et qui construit les boucles d'information 
permettant de suivre, d'interpréter et de corriger l'évolution sur le terrain. 8 

Aussi, un processus participatif est nécessaire pour fournir les relais qui permettront de prolonger et 

concrétiser l'impulsion initiale. La creation de marges de liberté nouvelles permettant aux individus 

concernés par le changement, de réflkhir, d'expérimenter et de travailler sans être immédiatement 

rappelés à l'ordre constitue donc une condition essentielle au changement (Friedberg, 1993). 

Dans un cûnie~ie d'iriwvaii'ûn oü de dïangereiitl le yairi s: Uhifiqüe 3 U'üne er$dir~itâiiûn 

dépend d'un dispositif d'accompagnement et de suivi capable d'opérer les évaluations périodiques 



de l'expérience qui permettront de tirer les leçons utiles pour corriger son évolution sur le terrain. A 

cet égard, les connaissances produites et restituées dans un contexte d'approche organisationnelle 

représentent un dispositif d'accompagnement utile pour les acteurs. Piloter un processus de 

changement signifie également conduire les membres du système a faire leur propre apprentissage, 

qui consiste ici a tolérer une plus grande transparence et à mieux accepter l'ambiguïté, les 

différences et les inégalités réelles qui ne peuvent pas toutes être éliminées. C'est en ce sens que 

Friedberg (1993: p. 317) afiirme que: da contribution de l'approche organisationnelle est avant tout 

cognitive)). 

La connaissance produite dans ce contexte ne peut toutefois jouer son rôle de pilotage que si elle est 

partagée et acceptée par les intéressés eux-mêmes. La restitution est donc un dispositif central pour 

l'approche organisationnelle, car elle permet une itération essentielle entre le terrain et 

l'interprétation. L'accord des intéressés sur tes faits présentés et leur mise en scéne est important 

dans la perspective d'une intemention, car il constitue un principe de réalité structurant pour les 

échanges futurs au sein du groupe. Dans la section qui suit, cet aspect sera étayé davantage en 

montrant comment ce dispositif d'accompagnement peut également senrir à la régulation en 

permettant aux acteurs de se rallier autour d'idées et de lignes de conduite partagées pour la 

rkalisation de leurs buts communs, de même que pour les aider A suivre les progks rbalisbs en 

cours de route. 

4.2 LES COMPLEMENTS THEORlUüES A L'APPROCHE ORGANISAIIONNELLE 

4.2.1 Divergences et convergences : les nigulations en jeu 

Comme on peut le constater, l'approche organisationnelle présente une vision peu angélique du jeu 

des acteurs. Cette perspective nous semble pertinente du fait qu'elle permet d'éviter l'écueil de la 

naïveté qui accompagne souvent les initiatives d'action intersectorielle. Dans la théorie sociologique 

de la régulation, Reynaud (1989) affirme égaiement, que le fait que des individus aient un intérêt en 

commun n'est pas suffisant pour qu'ils agissent ensemble pour i'atteindre. Ainsi, tel que I'énonce 



Mancur Olsonz3u (Reynaud, 1989; p.65) : u Les difficultés que les actions collectives rencontrent ne 

sont probablement pas dues à l'aveuglement des individus ou a leur lâcheté mais a la réalité du 

paradoxe u. Ainsi, même si un groupe a un intérêt à ce que le bien collectif soit produit, celui-ci ne 

se réalisera pas ou se réalisera de manière sous-optimale si chacun agit conformément à ses 

intérêts personnels. Ce paradoxe met également en lumière que les passions ne sont pas une base 

aussi solide et aussi durable pour une action collective que le calcul des intérëb. Les bonnes 

intentions et la poursuite d'un but commun ne seraient donc pas sufisantes pour produire la 

convergence nécessaire au travail de collaboration intersectorielle. 

L'intérêt de l'approche organisationnelle réside dans le fait qu'elle interroge la façon dont les acteurs 

en cause trouvent les moyens de coopérer malgré des intérèts divergents. Elle pose donc la question 

de la nécessite d'une régulation, dont la création n'est pas la conséquence directe d'un 

rassemblement ni le résultat spontané de convictions communes préétablies, mais l'élaboration 

d'une stratégie collective (Reynaud, 1988). La régulation se pose bien en termes de contrainte, car il 

y a tentation d'agir autrement que dans l'intérêt commun. Aussi, pour toute action collective, la simple 

rencontre des intérêts ne suffit pas. Comme le souligne Reynaud (1989), l'action collective exige une 

forte charge morale et affective et une forte contrainte sociale pour aboutir. Pour se d&elopper, elle 

requiert une mobilisation qui traduit I'afiimation d'idées, de convictions, d'attaches communes, et qui 

crée une conscience collective. 

Dans l'approche organisationnelle, la régulation nécessaire pour obtenir cette convergence ou cet 

équilibre conjoncturel est plus fortement enracinée dans sa dimension formelle 8 que dans celles 

de finalisation et de conscience qui servent également a la régulation et qui correspondent peuteh 

davantage a une régulation intériorisée et partagée. Ainsi, les mobiles d'actions des acteurs ne sont 

pas considérés puisque parler de congruence au niveau des mobiles d'actions supposerait un 

consensus ou un accord à propos de certaines valeurs fondatrices partagées par tous, œ Ci quoi tes 

auteurs de l'approche organisationnelle s'opposent. 

23 Reynaud fait r6f6rence ici a la d6monstration de Manair Olson, dans Logqw da l'action collective (1978), qui d&it 
les difiwlûis d'adh85ion que rencontrent les -aiions même quand celieci défendent des inWîs trés concrets et 
que leur utiliîd et leur efficaatd sont reconnues. 



On pourrait toutefois argumenter que si les acteurs sont dotés de valeurs, d'intér4ts et de rationalité, 

ce que l'approche organisationnelle reconnaît, ils ne les acquièrent pas uniquement dans le jeu de la 

coopération conflictuelle comme le laissent supposer Crozier et Friedberg (1977; p. 183) : 

(( II ne faut pas réduire les capacités relationnelles des individus a de simples 
éléments de leur psychologie ou de leur personnalité. Acquises et développées 
dans et pour l'action, ces capacités sont inséparables des structures a l'intérieur 
desquelles doit se déployer l'action sociale des individus. )) 

Cette affirmation mérite quelques nuances, car les acteurs ne sont pas des coquilles vide~2~ qui 

prendraient vie avec leur participation dans le champ de l'action collective. Même au moment de 

l'impulsion initiale, les individus sont dotés d'expérience, d'information, de valeurs, d'intérêts et de 

motivations qui représentent un bagage culturel dans lequel les acteurs peuvent trouver certains 

points de convergence pour la poursuite de buts communs. Ces derniers serviront alors de principes 

structurants a l'action collective. 

Cette idée de continuité et de discontinuité est nécessaire pour rendre compte du passage de 

l'acteur d'un système à un autre et comment il arrive a le transformer. A ce sujet, Giddens (1984) 

suggère que la structuration de l'action ne se réalise qu'a travers le processus de rationalisation et de 

conscience pratique des acteurs. Giddens introduit la notion de conscience pratique pour définir la 

rationalité des êtres humains lorsque ceux-ci accomplissent ce qu'ils ont a faire. Ainsi, les individus 

seraient conscients de ce qu'ils font et pouquoi ils le font (production de certains effets) de meme 

qu'ils u monitoreraient D ce qu'ils font de façon informelle. C'est a l'intérieur de ces pratiques que les 

propriétés structurales des systèmes sociaux sont constituées en tant que dgles et m u r c e s  

permettant d'obtenir les effets désirés. Ces régles et procédures dkfinissent la connaissance 

mutuelle ou la culture pratique commune des individus. C'est donc parce que ceux-ci ont conscience 

de ce qu'iis font et pourquoi ils le font que les systèmes sociaux existent. Cette conscience pratique 

24 NOUS sommes conscients ici d'employer cette expcpressian dans un sens diff8cent de celui que lui donne F M b q  
(1993). Celui-ci i'uülise surtout pour illustrer la notion d'acteur empirique qui consiste B ne poser aucune ontologie de 
l'acteur, et I'obligation pour le chercheur de reconstniire empiriquement les acteurs du diamp. Twîefois, cette idée, bien 
que valable sur le plan m&hodologique, pose certaines limites sur le plan oibnque puisqu'elle exdut de son explication 
te capacités que possédent les acteurs au moment d'initier l'action cdlective. 



est donc importante pour comprendre la reproduction des systérnes sociaux. Par ailleurs, )es 

changements dans les pratiques des individus impliquent une restructuration de cette conscience 

pratique el de leur connaissance mutuelle par un processus de u conscience discursive D ou de 

réflexion collective qui amène les acteurs à devenir plus conscients de leurs patrons de mnduite et à 

ajuster leurs pratiques de manière plus consistante avec les valeurs ou les théories épousées. Les 

changements de pratique impliquent bien un changement au sein du système, mais cela ne signifie 

pas le changement d'une entité qui ewisterait indépendamment des agentslacteurs humains. 

La sociologie de la régulation de Reynaud reconnait également de maniere explicite l'existence d'un 

terrain social qui vient baliser en quelque sorte ta structuration de l'action collective. Le contexte dans 

lequel émerge l'action collective n'est donc pas une page vierge. La coalition repose sur un projet qui 

apparait dans un univers social ou existent déja des liens communautaires. u Elle utilise les pièces et 

les morceaux hérités du passé, elle reüsse comme elle p u t  le üssu des liens communautaires.~ 

(Reynaud, 1989; p.01). Cette position renforce l'idée qu'une coalition n'est pas une construcüon 

abstraite, élaborée à partir d'un plan rationnel et unique que tous les acteurs partageraient, mais bien 

un projet qui s'édifie sur la base de la diversité et de la complexité des traditions et des relations qui 

s'entrecroisent et se combinent. La stnicturation de l'action se construit donc i'intbrieur d'un 

système existant qui délimite en partie l'espace de jeu a a déverrouiller B. Aussi, bien que le système 

d'action soit toujours spécifique et contingent, il n'en demeure pas moins que celui-ci est structuré à 

partir de connaissances tirées de l'expérience passée dans d'autres contextes d'action, que 

l'entrepreneur sociaPs et les acteurs apportent avec eux dans le champ de I'action. 

Même si on ne peut déterminer les motivations et les intérêts a phfi du fait qu'ils ne répondent pas à 

des besoins psychologiques innés ou à des motivations naturelles chez les individus, cela ne signifie 

pas que des points de convergence entre les intérêîs des acteurs soient inexistants, surtout au 

regard des finalités du système. Ces intérêts ne constituent pas le fondement naturel de i'action 

collective et ne sont certes pas immuabies. Ils sont plutbt la représentation partagée des enjeux, de 

la valeur attribuée aux résultats (finalités) que les acteurs perçoivent lorsqu'ils s'associent d'autres 

a Celui-ci mespond i'acteut ou I'initiateur qui se fail le pDtteparde de la necessité de changement dm le champ 
d'action. (Friedberg, 1993) 



acteurs pour la réalisation d'un projet commun. Comme le souligne Reynaud (1989)' les groupes 

sociaux ne se définissent pas par le fait d'être ensemble, mais plutôt par une finalité, une intention, 

un projet. En ce sens, ces points de convergence en terme de valeurs partagées, de buts communs 

et de motivations appartiennent a la culture des individus et sont l'expression, en partie, de leurs 

capacités relationnelles et intériorisées provenant de leur expérience passée. Comme le souligne 

Chazel (p.93) : (( Culture, valeurs et cadres cognitifs représentent un stock de compétences et 

d'orientations par rapport auquel les acteurs se situent et se définissent. )) (Chazel, Favereau et 

Friedberg , 1 994). 

Tel qu'exposé précédemment, la théorie sociale cognitive stipule que tout comportement est régule 

par l'anticipation de buts intériorisés et que cette capacité a envisager les résultats qui découlent 

d'une série d'actions, contribue a la motivation et à l'adaptation humaine (Bandura,l997). Cette 

théorie considère les croyances en l'efficacité personnelle perçue comme un régulateur puissant au 

sein de ce processus. Ces croyances sont formées a partir de diverses sources d'informations 

provenant de l'apprentissage observationnel, des inférences tirées d'expériences passées, de 

i'instruction verbale et des synthèses cognitives nouvelles de connaissances antérieures. Les 

représentations cognitives qui découlent du traitement de ces informations servent de standard 

inteme pour faire les ajustements et les corrections dans le développement de comportements 

efficaces et pour la production d'actions. Ainsi, les accomplissements réalisés dans le passé 

contribuent au développement du sentiment d'efficacité personnelle des membres et celui-ci, en 

retour, influence leur niveau d'aspiration, leur disposition a se mesurer a des situations nouvelles, 

leur niveau d'efforts et leur persévérance lorsqu'ils essaient de réaliser certains buts. 

Ces points de convergence, tels que définis cidessus, guident au départ les comporîemenls des 

individus et se modifient dans le cours de l'action. Ceux-ci, transformés par le processus de 

négociation et de régulation, sont traduits dans les pratiques des acteurs et permettent de 

développer un nouveau calcul d'intérêts. Ils permettent également de définir l'identité du groupe et 

représentent une force régulatrice du systérne d'action collective. Si la mise sur pied d'une entreprise 

commune exige la création de contraintes collectives, ou de règles, adopter celles-ci ne consiste pas 

seulement a se soumettre B une obligation, c'est aussi donner un sens particulier A ses actions. 

Comme le souligne Reynaud (1989), ce sur quoi un groupe essaie de se mettre d'accord en créant 

une régulation et en la négociant, c'est aussi un sens B l'action sociale, c'est la création dune 



rationalité partagée entre les acteurs du systeme. Les règles représentent son identité, elles fixent 

ses frontières et ses critères d'appartenance. 

En affirmant qu'il n'y a jamais de convergence spontanée ou totale entre des individus 

interdépendants qui poursuivent un but commun, les auteurs de l'approche organisationnelle posent 

les jalons d'un raisonnement qui accorde la primauté aux relations de pouvoir et aux échanges 

asymétriques entre les acteurs du jeu organisationnel. Cette position les conduit, selon nous, a 

minimiser I'existence de relations qui pourraient prendre racine non pas dans les inté@ts divergents 

mais dans ceux qui convergent. Pourtant, les auteurs reconnaissent I'existenœ d'objectifs partagés : 

(( Postuler qu'il n'y a pas d'unicité des objectifs au sein d'une organisation ne signifie pas qu'il ne 

peut pas y avoir d'objectifs partagés. D (Crozier et Fn'edberg, 1977). Toutefois, leur raisonnement 

laisse supposer que la a zone d'incertitude B générée par les intérêts stratégiques des acteurs 

domine le champ d'action et rend superflu le questionnement sur l'existence d'une zone de 

consensus. Même si ceux-ci affirment la nécessité d'une coopération entre les acteurs, celle-ci revét 

d'emblée un caractère conflictuel compte tenu des intédts stratégiques particuliers en présence. II 

semble alors pratiquement impensable que la coopération puisse s'édifier a partir d'intérêts 

stratégiques communs qui ne soient pas à base conflictuelle. Mais, comme le souligne Reynaud 

(1989) : a Si on considère les intérêts et les appétits divergents, comment expliquer ce minimum de 

règles qui fait que tout n'explose pas? D 

En faisant du conflit la trame fondamentale de l'action collective, il est compréhensible que la @le 

formelle en soit le principal mécanisme de régulation, car elle assure ainsi la stabilisation obligée ou 

imposée de compromis. Ce qui définit la @le et sa réalité est bien la contrainte qu'elle exerce sur 

l'individu (Reynaud, 1989; 1990). Toutefois, le fait de focaliser sur les intérêts divergents a une 

incidence sur la façon d'expliquer comment s'exercent cette contrainte et l'activité de régulation. Bien 

que Friedberg fasse mention de quatre dimensions interdépendantes pour l'étude de l'action 

collective organisée, l'approche organisationnelle accorde manifestement une attention particulière a 

la formalisation comme moyen de structuration et de régulation de l'action collective. Cela nous 

amène alors à nous interroger sur les autres mécanismes régulateurs à l'œuvre qui permettent aux 

acteurs de coopérer malgré leurs i n w t s  divergents et compte tenu de certains int6rêts et valeurs 

partages. 



Crozier et Friedberg (1977 : pp.189-191) avaient amorcé une ouverture face a l'analyse culturelle en 

la présentant comme une deuxième logique de fonctionnement des ensembles organisés, logique 

d'ordre affectif et culturel permettant l'intégration des conduites humaines. Cette autre face n'est 

toutefois pas élaborée et intégrée a l'approche organisationnelle : 

a Les règles peuvent alors être envisagées comme construits politiques que les 
acteurs, avec leurs capacités relationnelles et leurs moyens d'action, ont inventé pour 
contenir les risques de tensions excessives et rendre possible leur coopération au sein 
d'ensembles finalisés. En prenant pour cible ces capacités et leur développement, 
l'analyse culturelle peut être considérée comme l'autre face de l'analyse stratégique, 
celle qui permettrait de comprendre l'utilisation effective par les acteurs des 
potentialités et des opportunités d'une situation, B 

La conception de la régulation proposée par Reynaud peut être éclairante a cet effet puisqu'elle fait 

intervenir une dimension culturelle intégratrice qui permet de prolonger et d'approfondir le 

raisonnement de I'approche organisatiinnelle quant à la dimension de finalisatan et de conscience, 

La théorie sociale cognitive est également éclairante sur ce point, car elle explique comment les 

mécanismes auto-régulateurs nous permettent d'influencer notre propre comportement par le biais 

des motivations et des conséquences que nous créons. 

Selon Friedberg (1993), le problème est qu'on ne peut considérer les êtres humains comme des 

êtres désintéressés, c'est-à-dire sans stratégies et sans intérêts particuliers et, par conséquent, on 

ne peut faire l'économie d'une interprétation en terme de pouvoir et de capacité d'actions pour 

répondre a de telles questions. En évoquant Habermas, Friedberg nous dit qu'il n'y a pas de situation 

de communication idéale où tous communiqueraient sans bruit, sans amère pensée, c'est-à-dire 

dans une situation de transparence sociale (p. 263). Nous acquiesçons à ce point, mais nous 

sommes d'avis qu'on ne peut faire I'économie d'une interprétation en terme de relations 

consensuelles, qui sont aussi des capacités d'action, et cela sans nier pour autant les conflits, les 

divergences et les inégalités qui accompagnent la stnichiration de l'action collective organisée. 

Accepter la coexistence d'intéets dont certains sont divergents alors que d'autres sont convergents 

ne signifie aucunement que la structuration de l'action collective se fasse sans conflit, sans stratégie, 

sans négociation et sans compromis. Cela ne présuppose pas que I'on puisse établir une hiérarchie 

entre ces intérêîs ou que I'on puisse attribuer a prion' plus de poids à certains qu'à d'autres pour 

expliquer I'action collective. 



Contrairement aux auteurs de l'approche organisationnelle et l'instar d'Amblard, Bemoux, Herreros 

et Livan (1996)' nous croyons que le champ d'action coltective organisée doit étre envisagé comme 

un lieu multiforme, composé tout autant de rivalités, de relations d'échanges asymétriques, de e l e s  

formelles, que de compromis, de partage et d'accords. Cette prise en considération des intérêts 

convergents et des motivations liées aux résultats permet d'envisager la cohérence finalisée de 

l'ensemble (intégration des comportements) en s'appuyant sur des mécanismes de régulation moins 

formels. 

La non différenciation de la nature des différentes formes d'action collective et les jalons posés pour 

aborder les quatre dimensions de leur a organisation n offrent une avenue intéressante pour 

l'exploration des espaces plus (( diffus n de l'action collective, comme c'est le cas pour le phenomene 

des coalitions ou des alliances, orientées vers le changement et l'innovation (ces contextes d'action 
plus flous). Toutefois, les dimensions de finalisation, de conscience et de dékgabon, qui renvoient 

davantage a l'univers des relations humaines et A l'intérêt commun, donc a ce qui est plus 

unificateur, ne sont pas suffisamment étayées par les auteurs de l'approche organisationnetle. 

L'extension de ces dimensions pourrait a notre avis apporter un wmplbment fructueux l'approche 

organisationnelle, dans une optique davantage centrée sur les possibilités de convergence, 

permettant ainsi d'envisager plus explicitement la construction de la coopération. Pour effectuer cette 

extension, nous allons revenir sur les idées maîtresses qui se rattachent à chacune des trois 

dimensions R non formelles n suggérées par Friedberg (1992) et y présenter les compléments utiles 

pour une articulation plus soutenue entre pouvoir et culture26. 

26 Le l e m  culture est utilisé en réference à la signification que lui donnent Cm* 8 Fnedberg (tgn), c7est-Mre aux 
qacités relaîionnelies et aux moyens dé-s et acquis par les actwrs pour rendre passiMe leur wopbm au 
sein d'ensembles tinalisés. Ibid. op. 189.1 91. 



4.2.2 Les dimensions non fonndles de le *dation 

La conception de la régulation suggérée par Reynaud introduit la dimension de finalité et l'importance 

de rendre explicite le lien entre finalités et régulation pour ceux impliqués dans l'action (Reynaud, 

1988, 1989). La régulation devient alors bel et bien un enjeu autour duquel les capacités du groupe 

vont se déployer. Cette conscience rend possible l'existence d'une régulation interne27 chez les 

acteurs par l'intériorisation des %les (et la force de leur représentation) comme moyen légitime 

d'obtenir les résultats visés et en acceptant la subordination des intérêts particuliers aux intérêts 

communs. Cette idée s'inscrit en continuité avec celle de Çriedberg (1992) lorsqu'il affirme que la 

prise en considération des buts par les participants favorise l'intégration réelle du systéme sans pour 

autant en augmenter la formalisation. 

La régulation interne n'est guère séparable des buts de l'action. Même si elle n'est ni complète ni 

définitive, elle représente, avec la régulation plus formelle, une force intégratrice permettant 

d'envisager une zone de consensus ou d'alignement des intérêts en contrepoids a la zone 

d'incertitude qui menace ou bouscule la stabilité des accords et des compromis. Cette notion de 

régulation interne signifie bien que toutes les contraintes ne prennent pas force institutionnelle, 

celles-ci empruntent différentes voies pour qu'un minimum d'intégration et de stabilité soit possible. 

Certaines règles s'entretiennent d'elles-mêmes dans la mesure où le calcul des intérêts individuels 

coïncide avec le respect de la kgle. 

Les régles sociales, comprises comme des vateurs, des nomes, des articles de loi ou de convention 

permettent a un groupe latent de devenir un groupe actif et servent d'appui h la défense d'intérêts 

collectifs. Pour que ces kgles soient en vigueur, elles doivent avoir quelque légitimité pour les 

différents acteurs de même qu'elles doivent satisfaire diverses contraintes que ceux-ci imposent. 

Reynaud (1989) utilise le terme de régulation conjointe pour désigner toute régulation comme le 

résultat de la rencontre de plusieurs légitimités. La légitimité est elle-même en partie dépendante de 

La r&gulaüon interne @f&e ni pius ni moins aux dcsWsitifs et comrxtrtements (definis comme porteun de sua& face à 
certains résultats recherchés) que ies individus accep.mt dadoptef en vue da dekm buts qu'ils ont faits leurs. 



la réciprocité des échanges, c'est-adire du sentiment de loyauté et de justice ( r  fahess B )  perçu par 

les acteurs impliqués. Comme le souligne Goutdner (1975, cité dans Camall, 1986, p. 750): 

a Any one stnicture is more likely to persist if it is engaged in reciprocally functional 
interchanges with some others; the l a s  reciprocal the functional interchange 
between structures the less likely is either structure or the pattemed relation 
between them to persist. P 

La structuration de l'action collective est un pmcessus dont le point de départ n'est pas toujours le 

même. Parfois, elle part d'un projet proposé par un u entrepreneur social N et ceux qui y croient se 

joignent a lui. Le groupe se constitue, s'organise et s'étend. Tantdt, l'acteur collectif est premier : face 

à un adversaire, le groupe se constitue presque spontanément et découvre progressivement ce qui 

définit son projet. Reynaud met eii lumière I'associalion nécessaire entre la régulation et le projet 

pour lequel elle existe et ce, peu importe l'origine du regroupement, L'invocation de la @le réussit 

dans la mesure oii elle est conforme au projet auquel les membres ont adhéré, même si œ n'est que 

partiellement. Sa légitimité provient de son efficacité dans le projet et la règle est alors envisagée en 

tant qu'instrument d'un projet pour atteindre un but ou un objectif. L'action wliective se définit donc 

par un projet autour duquel se consthe un acteur collectif grâce a des régles partagées qui n'ont de 

force obligatoire (de légitimité) qu'au nom de ce projet et que pour ceux qui s'y associent. 

Cette contrainte, torsqu'elle est consentie de plein gré, peut ainsi être envisagée en tant que moyen 

de liberté collective, au sens ou elle représente une capacité pour le groupe de réaliser un projet 

commun. On retrouve donc également chez Reynaud cette conciliation de la libertb et de la 

contrainte. Toutefois, contrairement rapproche organisationnelle, cette conciliation ne prend son 

sens que si l'on introduit également la notion d'acceptabilité ou de consentement en lien avec une 

finalité. Ainsi, la liberté individuelle trouve-telle écho dans la liberté collective (capacité réaliser la 

finalité du systéme), elle-même rendue wssible par les contraintes, clestMire les règles qui 

permettent de rallier les intérêts individuels en une force commune. 

a La règle est salvatrice, non parce qu'elle est contraignante, mais parce que sa 
contrainte est acceptée .... La @le a b i  une force r. apaisante i, mais œ n'est pas en 
disciplinant l'individu, c'est en lui permettant individuellement ou coltectivement de se 
sortir d'une négociation et de la conclu re... elle arbitre un débat entre des prétentions 
opposées. Elle yrmet la conclusion d'un contrat, que œ soit par l'affirmation d'une 
îégitimité communément reconnue ou par le simple effet de la convergence des 
attentes mutueiles. r (Reynaud, 1989 : pp.239-242) 



Pour une organisation 4 adhesion volontaire, comme c'est le cas pour les coalitions a base 

communautaire, le respect de régies partagées par l'ensemble des acteurs repose pour I'essentiiel 

sur une contrainte que te groupe exerce sur lui-même. Cette contrainte s'appuie sur l'existence 

d'obligations, mais également sur des engagements u moraux ii et des standards personnels quant à 

I'accornplissement de buts collectifs. Dans cette optique, la sîructuration du champ d'action collective 

et son niveau de cohésion interne dépendent largement du degré de finalisation et du degré de 

conscience quant la nécessité de réguler les transactions et les interdépendances entre les acteurs 

du système. 

La théorie sociale cognitive reconnaît également qu'un groupe sans buts accomplit peu. Les buts 

établis par les gens canalisent les activités du groupe et fournissent la base pour juger du sucœs de 

leurs efforts. Cette théorie affirme que l'établissement de standards et de buts personnels intériorisés 

et l'engagement envers ceuxxi représentent un mécanisme cognitif majeur de la motivation et de 

l'autodirection (8andura,1990), La relation entre les buts intériorisés, la motivation et l'activation de 

comportements est par ailleurs médiatisée par les mécanismes auto-régulateurs que sont les 

croyances en l'efficacité personnelle et collective. 

Tel que nous l'avons mentionné précédemment, le sentiment d'efficacité collective renvoie aux 

croyances partagées par les membres d'un groupe dans leurs habiletés conjointes a organiser et 

exécuter des lignes de conduite requises pour obtenir certains résultats visés. L'accent mis sur les 

croyances partagées signifie que ces jugements deviennent partie prenante des normes du groupe 

ou de la culture du groupe. Ces croyances affectent la façon dont les membres du groupe définissent 

et interprètent leurs expériences collectives et peuvent fortement déterminer comment le groupe 

réagira dans des situations analogues dans le futur. 

4.2.2.2 La conscience 

L'approche organisationnelle souligne que la finalisation, c'est-à-dire I'inténorisation des résultats 

souhaités, permet aux acteurs d'accepter certaines concessions face a leurs partenairesladversaires 

d'interaction lorsque la situation l'exige. Cette intériorisation est elle-même facilitée par la prise de 

conscience des r6stiiiaW de ia mpkratiün qui mni famis pair les diqmiîiîs il'6vciiuaWi ioniinue* 
Dans ce contexte, ies connaissances générées par l'analyse et transférées aux intéressés ont un 



rôle d'aide à la décision et peuvent faciliter des changements de comportement en modifiant, le 

raisonnement face aux problémes organisationnels (Friedberg, 1993). L'approche organisationnelle 

ne précise pas toutefois par quels mécanismes le système d'action permet cet apprentissage 

relationnel à partir de l'intégration des résultaîs de recherche pour les finalités du systeme. 

La posture méthodologique adoptée dans le cadre de l'approche organisationnelle, laquelle 

correspond sommairement a une stratégie de recherchea~tion2~~ offre cependant une avenue pour 

explorer davantage ces mécanismes. Ce type de recherche se caractérise par le fait que l'objet de la 

rechercheaction est toujours idenlifie et placé dans son contexte spatio-temporel et lié au domaine 

de la connaissance et de l'expérience pratique. La pratique sert a la formulation de la théorie, qui est 

locale. On retrouve également l'idée de spirale dans la production des connaissances et le retour au 

terrain qui apporte une certaine validation des stades précédents. L'approche organisationnelle, 

conçue en tant qu'outil de pilotage et d'intervention, permet d'établir un pont entre les dimensions de 

finalisation et de conscience. Ainsi, les résultats de l'évaluation continue du processus de 

coopération conflictuelle et de ses conséquences au regard des buts communs poursuivis peuvent 

favoriser chez les acteurs une prise de conscience des bénéfices et des coûts associés à leur façon 

de coopérer et leur permettre ainsi d'augmenter leur capacité relationnelle lorsqu'ils intègrent cette 

connaissance dans le jeu organisationnel. 

Toutefois, la prise de conscience des bénéfices et des coûts, des conséquences et des progrés 

réalisés ne peut se faire sans un processus d'auto-réflexion conduisant les acteurs à intégrer les 

nouvelles compréhensions et tes nouveaux savoirs dans leurs pratiques. En ce sens, le processus 

de structuration de l'action collective doit accorder une importance à l'apprentissage organisationnel 

de façon a renforcer la capaciié du système a s'auto-étudier. A travers cet apprentissage, les 

individus sont progressivement amenés a mieux comprendre les forces sociales en opération, Ci 

envisager de nouvelles possibilités pour ambliorer leur situation et à renforcer leur sentiment 

d'efficacité collective. Cette idée reconnaît la possibilité d'agir différemment en tant que résultat d'un 

a Selon Kurt Lewin (1946), considéré comme i'un des préairseurs de œ type de recherche, la recherche-acüon est un 
processus cydique de production de ecmnaissances qui implique le diagnostic d'une situation pmblhatique, b 
pianificalion ei i:impiantation des ë i  de i 'auh, et enh i'evaiuation des kuiiais iat6 par Eiden ei Cnisiiaim, i W). 



apprentissage progressif à partir de l'expérience (McTaggart, 1994; Cousins et Earl, 1992) et d'une 

auto-réflexion. 

Cette idée d'auto-réflexion et d'apprentissage, sans être entièrement nouvelle par rapport au modèle 

classique de la recherche-action29, est toutefois plus explicite dans les nouvelles formes de 

recherche-action en ce qui a trait aux dispositifs organisationnels qui permettent cet apprentissage 

(Karisen, 1991 ; Elden et Chisholm, 1993; Reason, 1993; Elliot, 1993; Israël et al., 1994). À l'intérieur 

du nouveau paradigme, la recherche-action est souvent considérée comme une forme de recherche 

auto-réflexive qui implique les participants (chercheurs et praticiens) dans la planification des actions, 

dans l'observation systématique du processus de mise en œuvre et dans l'évaluation de leurs 

actions. 

La science de I'action (Action inquirj et Action science) mrrespond a une variante de ce type de 

rechercheaction. Parmi les principaux tenants de œ courant, mentionnons Argyris et Schon (1971, 

1993)' Schon (1996) et Torbert (1976, 1991). L'approche retenue par ces auteurs prend racine dans 

la psychologie sociale et propose une théorie du changement basée sur une forme de dialogue et de 

régles de communication qui permettent aux individus d'améliorer leurs compétences a auto- 

réflexives o. Dans la perspective adoptée par la science de I'action, l'apprentissage organisationnel 

apparaît quand les actions de l'organisation sont améliorées à travers l'intégration de nouveaux 

construits au sein des structures cognitives existantes des membres et quand les systkmes cognitifs 

et les souvenirs sont developp6s et partagés par les membres de l'organisation. Par exemple, les 

travaux de Torbert (1991) focalisent sur la mise en évidence des rnodéles cognitifs implicites des 

praticiens et s'intéressent également au processus permettant de développer la conscience ou la 

réflexion des individus sur leur propre comportement dans I'action. Le processus de réflexion doit 

conduire la personne a devenir de plus en plus consciente que ses perceptions sont toujours définies 

à partir de suppositions et que ces suppositions peuvent étre testées et transformées à partir de 

cadres alternatifs. En s'engageant dans l'action avec les autres d'une façon auto-réflexive, la 

personne prend davantage conscience de ses comportements. La qualit4 de ce processus de 

n Le rnodéle dassique concevait davantage la recherche mm une fame d'engine8nng mal penneliant d'augmenter 
la pwfwmance et la producfivit6 des organisations, Dans ce M i e  dassique, ie chercheur est I'expwt en charge du 
changement et du sens des dannées produites (Elden et Cnisnolm, 1993; P e m  et Rooinson, 1 Wj. 



réflexion au sein du groupe est déterminée A partir de l'intégration et la congruenœ ,de 

connaissances qui portent sur quatre dimensions : 1) les buts du système; 2) les stratégies 

développées pour les atteindre et les théories qui les soutiennent; 3) les comportements qui s'y 

rattachent (connaissance pratique) et enfin; 4) les conséquences de ces comportements. Cette 

démarche rejoint les propositions de la théorie sociale cognitive au niveau du processus d'auto- 

régulation qui guide et motive les actions humaines. Ce processus opère a travers l'établissement de 

buts (défis), la valeur attendue (liens entre une série de comportements et l'atteinte des buts), la 

mobilisation de leurs compétences et de leurs efforts (efficacité perçue), l'auto-appréciation 

(rétroaction sur les progrés accomplis) et les ajustements nécessaires qui s'imposent en fonction des 

résultats obtenus (apprentissage). 

Une des composantes clés de œ type de recherche est donc le processus d'apprentissage mutuel a 

travers lequel les participants insérent leurs théories et leurs connaissances (Israël et ai., 1994; 

Elden et Levin, 1991). Ce processus doit permettre d'intégrer les différentes connaissances et visions 

des participants afin de produire une théorie locale qui constiîue un nouveau cadre partagé de la 

réalité, qui sera testé dans l'action. A travers t'évaluation continue, les participants peuvent obtenir 

des évidences que les représentations de la réalité construite conjointement pour remplacer la 

représentation initiale sont plus utiles et plus efficaces et que celles-ci consüîuent un arrangement 

conceptuel qui organise mieux i'acüon (Beausoleil, Guédon, Larivière et Mayer, 1990). 

Toutefois, ce processus de mise en commun ne va pas de soi et peut être la source de tensions plus 

ou moins importantes entre les participants. Ainsi, des difficultés peuvent apparaître en raison des 

mandats spécifiques qui leur sont dévolus dans leur travail, de l'appui qu'ils reçoivent de leur 

organisation et de la disponibilité qui leur est accordée (Boutilier, Mason et Rwtrnan, 1997). De 

façon plus générale, leur appartenance à des cultures professionnelles ou organisationnelles 

différentes orientent les façons d'interpréter et d'expliquer la réalité qui ne se concilient pas toujours 

aisément (Degeling, 1995). 

Aussi, cette collaboration n'estelle jamais acquise une fois pour toute, elle évolue avec la 

négociation et le dialogue parmi ceux qui y participent (Elden et Chisholm, 1!393). Pour qu'un 

rapprochement soit possible: il faut que ceux qui sont impliqués dans ce processus acceptent les 

questionnements et la mobilité ou la pmbabilité des frontières professionnelles et 



organisationnelles en vue d'explorer de nouvelles pratiques. Ils doivent développer des capacités qui 

leur permettent d'aller audel8 du sens commun et de procéder à une analyse critique et 

systématique de leurs propres pratiques (Mayer, 1990). 

A cet effet, ce type de rechercheaction requiert l'engagement de chaque participant, une ouverture 

face à la critique et a la réévaluation de même qu'une capacité a faire évoluer ses propres 

conceptions, ses pratiques et ses relations interpersonnelles a mesure que le projet se développe. 

De cette façon, les différentes cultures qui façonnent les pratiques des groupes appartenant aux 

sous-systèmes ont plus de chance de se développer sur une base de compréhension partagée 

(Elliot, 1993). Torbert (1976) abonde dans le même sens et souligne que des compétences telles que 

la capacité de réflexion critique, les compétences interpersonnelles et en leadership au sein du 

groupe sont requises pour contourner les réponses de défense dans le processus d'auto-réflexion 

(Reason, 1994). 

Cet apprentissage est par ailleurs inséparable du sentiment de réciprocité que les individus 

expérimentent dans les relations d'échanges. Lorsque les individus ont le sentiment d'être traités 

équitablement et d'avoir une légitimité face aux autres, ils acceptent plus facilement de s'ouvrir et de 

se faire mutuellement confiance (Koorsgaard, Schweiger et Sapienza, 1995). En ce sens, la structure 

organisationnelle doit favoriser un contexte de travail orienté vers des régles de communication 

ouverte, vers la gestion du stress et le développement de l'entraide entre les membres de façon à 

réguler les pensées dérangeantes et les états émotifs qui nuisent aux capacités analytiques et au 

fonctionnement du groupe. En diminuant l'incertitude, le jeu des acteurs peut alors être plus ouvert et 

les possibilités d'exploration et d'apprentissage plus grandes. Cette ouverture est nécessaire pour 

que puisse avoir lieu la réflexion critique chez les acteurs A propos de leur situation et de leurs 

pratiques. 

De plus, pour que cet apprentissage mutuel soit possible, les organisations ont besoin d'occasions 

pour l'interprétation sociale de l'information. II leur faut un espaceltemps afin de pouvoir partager et 

discuter les représentations, les expériences et l'information. L'exploration et l'innovation ne 

sauraient être possibles sans des dispositifs organisationnels qui augmentent la probabilité que les 

acteurs s'interrogent sur leurs pratiques et s'engagent dans une réfiexion constante sur leurs actions 

(Denis, Brémont, Contandriopoulos, Cazale et Leibovich, 1997). Cet espacehmps est également 



essentiel afin de maintenir la participation des membres et ainsi favoriser la continuité des 

apprentissages au sein de l'organisation, continuité qui est essentielle pour réaliser les changements 

souhaités et augmenter l'efficacité collective. 

Dans sa version participative et réflexive, la rechercheaction représente ainsi un dispositif qui permet 

de guider et de structurer l'action et le changement organisationnel en le faisant précéder d'une 

transformation dans les modes de pensée et d'agir des acteurs. Elle entend développer les capacités 

relationnelles et réflexives des participants de façon a ce qu'ils intègrent les nouvelles connaissances 

ou apprentissages dans leur pratique et qu'ils créent une force collective orientée vers des 

changements organisationnels ou structuraux (normes sociales, politiques sociales) qui en retour 

viendront les renforcer. 

En ce sens, ce type de rechercheaction s'apparente à une approche de développement 

organisationnel étant donné qu'elle lie les changements individuels et organisationnels en vue 

d'altérer certaines normes et pratiques qui pourront avoir un impact sur des changements plus larges 

(Thomson et Kinne, 1990; Gortner, Malher et Nicholson, 1993). Cette forme de changement social se 

concentre, pour reprendre les termes de Frankish et Green (1994), sur l'élaboration d'un processus 

de changement de type x bottom-up 1) à travers l'engagement systématique des individus dont la 

participation représente alors un levier pour réaliser des cercles de changement de plus en plus 

étendus. 

Dans certains cas, l'accumulation de ces apprentissages collectifs en vient à produire une nouvelle 

régulation qui prendra la forme d'une (( révision déchirante B (le terne est de Reynaud) des @les 

établies. Lorsque cela se produit, la vie du groupe peut alors etre traversée de secousses plus ou 

moins importantes du fait qu'elle bouscule le jeu des acteurs, c'est-à-dire leurs pratiques et leurs 

modes d'interaction, sur leur terrain propre, mais également en référence A l'ensemble plus vaste 

dans lequel ils évoluent, c'est-à-dire en relation avec d'autres acteurs collectifs du système plus 

large. Les mouvements qui se manifestent au sein des coalitions sont par conséquent inévitables et 

a normaux D si l'on accepte que les intérêts et les valeurs des acteurs ne sont jamais totalement 

convergents et que ceux-ci évoluent a mesure que certains changements se font sentir dans 

l'environnement inteme et externe du systéme d'action wncret. 



4.2.2.3 La délégation explich de fa mponsabililb de la t6guIation 

Tel que mentionné p ~ e m m e n t ,  le fait que les intédts des acteurs ne soient jamais entièrement 

concordants requiert de procéder h des équilibrages et a des négociations (régulations) sans 

lesquels le système ne saurait survivre. Les deux dimensions p W e n t e s  ont fait ressortir 

l'importance de dispositifs organisationnels permettant aux acteurs d'intégrer leurs comportements et 

de renforcer leur capacité d'ajustement et d'innovation en vue d'atteindre les buts poursuivis. 

Considérant que le changement n'est jamais automatique ou naturel, il nécessite ce que Friedberg 

(1 993) appelle un enlrepreneu~hip social, c'est-à-dire un leadership capable d'aider au pilotage de 

cette entreprise. Aussi, tout systhe d'action concret dispose d'agents u intégrateurs ia qui guident le 

processus de régulation au sein du système. 

L'impulsion initiale qui amène les individus a se regrouper est souvent l'affirmation d'une 

insatisfaction quant a la situation qui prévaut. Elle est l'expression d'une volonté de changement, 

L'entrepreneur social, singulier ou pluriel, en proposant une interprétation des dysfonctionnements 

que l'on peut observer a partir d'informations valides, se fait le porte-parole de la nécessité de 

changement à i'intérieur du systéme en place (Fiedberg, 1993)30. Loin d'être contradictoire avec une 

démarche participative du changement, la prise d'initiatives et le (eadership en sont une condition 

fondamentale. Pour réussir, l'agent intégrateur doit cependant être capable de mobiliser l'expérience 

et les contributions des acteurs intéressés par le changement autour d'un projet. Piloter le processus 

de changement signifie alors un leadership capable de conduire les membres du système a aligner 

leurs intérêts et leurs convictions, c'est-à-dire à développer une zone de consensus autour d'un 

Ceci rappelle certaines étapes de la soadogia de la tradueticn propos& par Cdlon (1986) pour ainstituer une 
allinœ et dont nous avons fait mention precédemment (wir note 24). Ces et-s sont (a) la problématisation (b) 
l'intéressement (c) I'enrdtement et {d) la mcbilisatiori. Ainsi, la p r e m i h  Btape consiste h problémaüser, c'est-Mire h 
identifier les adeurs et tes obstades qui les empdchent d'atteindre leurs objectik. La deuxiéme &ape représente la mise 
en place d'actions ou, de disposiofs d'intéressement, qui parnieltent de railier las acteurs autour de la praMdmaûque et 
d'o@eciifs p W s  en vue de modifier et de stabiliser leur idenm. La troisieme etape decoule de l'ensemble des 
négociations autour de l'intéressement et conespond A sa iransposition dans un ensemble de rdles qui sont dévolus aux 
acteurs et qui soulignent leur engagement face i'aetion. Dans œ casà, intéresser, c'est s'inkrposeren interprélant œ 
que sont et veulent les acteurs. Enfin, la mobilisation M e  a la Minai ion de porte-parole représentatifs qui traduisent 
œ que i'ensernble des acteurs disent et veulent en une forme unifiee et inteIlim. Dans œ casci toutefois, la position de 
centralite qu'oaxipe le baduûeur se demarque de celle que nous avons Wquée cidessus ou de celle qui revient a 
i'enbepreneur social dans l'approche organisationnelle. Les mitions d'appreniissge organisationnel et d'autwefiexion 
comme capacités d'action sont également absenles dans la soàologie de la Iraduetion, c e l W  Blant peu compaîibies 
avec la délinilion et la position des acteurs (humains et non humains) adoptees paf la soadogie de la ûaduction. 



projet et à mettre en place les dispositifs d'accompagnement permettant aux acteurs d'explorer et;de 

tester de nouvelles façons de penser, d'interagir et d'agir en vue d'améliorer leur capacité d'action. 

Les dispositifs d'accompagnement réfèrent en partie au processus de recherche auto-réflexive de 

même qu'a la mise en place d'un ensemble de règles légitimes pour les acteurs, Ces régles sont de 

nature diverse. Certaines d'entre elles prescrivent les opérations a réaliser pour atteindre un objectif 

déterminé alors que d'autres portent sur les façons de se comporter, de décider collectivement et 

d'échanger l'information ou encore sur la différenciation des d e s  et la répartition des ressources 

(Reynaud, 1989). Comme nous l'avons souligné précédemment, les règles prescrites ne sont 

toutefois pas les seuls mécanismes de régulation. Les dimensions de finalisation et de conscience 

contribuent également à la régulation interne. Toutefois, ces dimensions ne prennent tout leur sens 

que si le contexte organisationnel permet aux acteurs de participer pleinement, s'il favorise la 

réflexion critique et l'exploration dans un climat de confiance et de respect mutuel propice a 

l'apprentissage. Au départ, ce contexte organisationnel sera plus facilement créé si les agents 

intégrateurs possédent des compétences interpersonnelles et organisationnelles. 

Dans un contexte d'apprentissage organisationnel, ces compétences wrrespondenl a ce que 

Kurnpfer et al. (1993) dénomment un style de leadership u empowering B .  Prestby et Wandersman 

(1985) ont montré que les leaders qui adoptent ce style de leadership sont très engagés envers le 

projet, qu'ils encouragent la contribution active des membres et soutiennent leurs efforts de 

planification, qu'ils utilisent des mécanismes de décision démocratique et qu'ils encouragent le 

partage d'informations. Par ailleurs, les agents intégrateurs ou les leaders doivent avoir des 

compétences en coordination, en planification et en évaluation qui sont compatibles avec un contexte 

d'apprentissage et de réflexion critique. Compte tenu des conflits susceptibles d'apparaître dans le 

groupe, les compétences au niveau de la résolution de probl&mes et de la gestion des conflits sont 

également un atout important pour maintenir un climat organisationnel base sur la confiance et 

l'ouverture. Des conflits non résolus s'accompagnent généralement d'émotions négatives et de 

stress qui peuvent affecter les capacités cognitives nécessaires à l'évaluation adequate des 

situations et à la recherche de solutions, en conduisant a une simplification des évbnemenîs, a une 

méfiance et a des procès d'intention qui réduisent à leur tour la capacité à penser de manière plus 

globale et intégratrice (Kumar. 1989). À cet égard. le sentiment d'efficacité personnelle représente un 

atbibut important chez les leaders puisqu'il leur permet de maintenir leur motivation et leurs efforts 



face aux difficultés rencontrées, de gérer le stress et de maintenir leur capacité d'analyse et leur 

réflexion critique. Ils sont ainsi mieux outillés pour renforcer les compétences des autres partenaires 

par l'apprentissage vicariante (en tant que modèle), par la persuasion verbale et par 

l'accompagnement dans la maîtrise de certaines compétences. 

4.3 CONCLUSION SUR LA SYNTHESE CRITIQUE DES CORWS THEORIQUES : LES DISPOSITIFS 
DE REGULATION COMME PRINCIPES STRUCTURANTS DE L'ACTION INTERSECTORIEUE 

Ce qui ressort de cette lecture du phénomène de l'action collective, ce sont les régulations, ou plutôt 

les auto-régulations que l'action collective nécessite pour équilibrer les rapports d'échange et de 

pouvoir entre les acteurs de manière à intégrer leurs stratbgies et leurs intkets en une force 

collective. La synthèse de ces corpus théoriques mus permet d'examiner l'articulation entre les 

dispositifs de régulation individuels, tels que présentes par la théorie sociale cognitive, et les 

dispositifs de régulation organisationneis, tels qu'ils apparaissent travers l'approche 

organisationnelle et les compléments provenant de la sociologie de la régulation et de la science de 

I'action. 

En outre, les quatre dimensions de I'approche organisationnelle, bien qu'elles ne soient pas 

élaborées, présentent un potentiel heuristique en raison de la possibilitk qu'elles offrent de 

considérer la tension qui existe entre les forces divergentes et convergentes qui sont Ci l'œuvre dans 

I'action collective et, par conséquent, de metire en lumière le caractère formel et informel de la 

régulation en jeu. Ainsi, la formalisation fait ressortir I'irnporlance d'ktablir des régles fornielles au 

sein de la coalition afin de procéder aux équilibrages des intéMs opportunistes ou divergents des 

membres, par la négociation et les accords qui sont scelk. Les autres dimensions que sont la 

finalisattion, la conscience et la délégation canalisent plutôt les comportements des membres en 

s'appuyant sur le potentiel convergent qu'offre la réunion de membres qui acceptent de travailler 

ensemble pour réaliser un but commun. L'articulation des quatre dimensions montre par ailleurs que 

la formalisation n'a de sens et de légitimité qu'en prenant en considération les finalités du systéme et 

qu'en faisant appel à la conscience des acteurs. Régulations formelle et informelle sont donc 

indispensables à la sttucturation d'une action intersectonelle. Ce qui revient ti dire que I'action 

intersectorielle ne se décnite pas ou ne s'impose pas, et que par ailleurs, elle n'aboutit pas a une 

!cm CO!!&I~ par !e rimple ?ait d'être ensemble et de le vouloir. 



Le choix des corpus théoriques présentés cidessus, de même que l'intégration de certains de leurs 

éléments, est le produit d'une réflexion théorique alimentée par une expérience pratique qui est 

amvée à terme à la toute fin de la recherche. II s'agit donc d'une sélection et d'une lecture théorique 

qui fait écho a l'expérience. Dans le chapitre qui suit, nous présentons les résultats empiriques de 

l'expérimentation qui retracent l'implantation concréte du modèle d'intervention qui a permis de 

structurer une action intersectorielle à base communautaire, dans une perspective globale et intégrée 

en promotion de la santé des enfants. Les principales composantes de ce modéle d'intervention et la 

manière dont elles sont agencées reflètent notre interprétation de l'expérience terrain. Elles 

permettent d'entrevoir les dispositifs qui ont été activés en cours d'expérimentation et comment ceux- 

ci ont favorisé ou contraint la structuration de l'action intersectorielle de même que la production du 

plan d'action en tant que résultat intermédiaire de cette lb phase du projet. Nous pouvons ainsi dire 

que la présente lecture, de meme que les résultats empiriques du prochain chapitre, ne représentent 

que la dernière boucle de cette spirale de production de connaissances qui a été à I'œuvre durant 

cette expérimentation et dont le produit final se résume dans le modèle conceptuel expoçé dans le 

dernier chapitre. 



CHAPITRE 5 : RÉSULTATS 1 IRES DE L'EXP~RIENCE PRATIQUE (L'É~UDE DE CAS) 

Dans ce chapitre, nous présentons les résultats qui portent sur la description et l'appréciation des 

composantes de l'intervention qui ont été implantées dans le cadre de l'expérimentation, en les 

mettant en relation avec les principes (facteurs) internes et externes de l'intervention qui ont 

influencé le processus de structuration de l'action intersectorielle dans sa phase de planification. Ces 

résultats servent de points d'ancrage, dans la réalité, aux perspectives théoriques présentées au 

chapitre précèdent. Tel que nous l'avons mentionné, le modèle initial qui a été utilisé au moment 

d'entreprendre ce projet (voir figue 3.2) a été modifié en cours de processus de façon a mieux rendre 

compte de notre expérience et de notre compréhension du phénomène de I'action intersectorielle. 

Aussi, le modèle d'intervention, tel qu'il apparaît dans œ chapitre, reflète l'ajustement qui a été 

effectué en cours d'expérimentation. II illustre certaines lignes de conduite qui ont été mises de 

l'avant afin d'actualiser le potentiel d'une action intersectorielle en promotion de la santé et du bien- 

etre, dans sa phase de planification. Bien qu'il présente un ensemble de procédures et de moyens 

concrets qui se sont avérés fructueux dans l'ensemble pour guider l'action, il n'épuise pas toutes les 

possibilités d'actualisation de l'action intersectorielle à base communautaire. Ce modèle 

d'intervention constitue plutôt une des variations possibles pour mettre en œuvre les principes 

d'action qui sont au cœur du modèle conceptuel. 

L'intervention a été amorcée au mois de mai 1997 et s'est étendue jusqu'au mois de décembre 1998. 

L'intervention réfère ici à l'édification d'une coalition a base communautaire, laquelle sert de 

catalyseur pour travailler a l'amélioration de la santé et du bien-être des enfants, a partir d'une série 

d'actions mutuellement renforçantes qui sont déployées à travers de multiples cibles et stratégies 

d'intervention. Selon certains auteurs, les coalitions A base communautaire combinent généralement 

deux modèles distincts, mais imbriqués, d'inîervention: le développement local et la planificaüûn 

sociale (Rothman et Tropman, 1987; Fawcett, Paine, Francisco et Vliet, 1993; Grills, Bass, Brown et 

Akers, 1996). Ces deux modèles se sont av& pertinents dans le présent contexte 

d'expérimentation puisqu'ils reprennent plusieurs des éléments théoriques que nous avons évoqués 

précédemment en lien avec l'approche écdogique en promotion de la santé et l'action collective. 

Le modèle de développement local est généralement associé au changement dans la communauté 

(Thompson et Kinne, 1990; Minkler, 1990). Ce modéle retient certains principes d'action tels que la 



participation des membres de la communauté à fa définition des problèmes qui les concement et aux 

solutions pour les résoudre, ainsi que l'autodétermination, c'est-à-dire le développement des 

capacités des membres a influencer leur destinée selon leurs propres aspirations (Barthobmew, 

Parcel et Kok, 1998). Le modèle de développement que nous avons retenu représente une variante 

de ce modèle. II correspond plus précisément à un modèle de développement organisationnel dont 

l'objectif est d'établir un pont entre les changements aux niveaux individuel et organisationnel en vue 

de modifier certaines normes et pratiques ou, modes d'organisation, qui peuvent avoir un impact sur 

des changements plus larges (Thomson et Kinne, 1990; Gorîner et al., 1993). Ainsi, la mobilisation et 

l'implication d'individus appartenant à des organismes clés de la communauté peuvent fournir 

l'impulsion pour une participation plus large à un processus de changement dans la communauté 

(Cohen et al., 1986; McKnight (1990), cite par Robertson et Minkler, 1994). Pour être en mesure de 

remplir son rôle d'agent de changement au sein de la communautè, ce regroupement d'individus doit 

toutefois se développer en une force collective organisée. Le modèle de développement 

organisationnel auquel nous référons ici se situe dans le prolongement de i'approche 

organisationnelle de Crozier et Friedberg que nous avons présentée au chapitre précédent. 

Quant à la planification sociale, qui vise à déteminer les priorités et les solutions à apporter pour 

améliorer la santé et prévenir les problémes de santé, elle est souvent associée à la conception 

atraditionnellen du changement planifié dans les organisations (Rothman et Troprnan, 1987; Minkler, 

1990). Denis et Champagne (1990) soulignent que les tenants de cette conception favorisent une 

stratégie hiérarchique, rationnelle et a prescfiptive u pour résoudre un certain nombre de problémes. 

A l'intérieur de cette conception de la planification, la détermination des priorités et des solutions est 

apportée par des experts ou des personnes en autorité qui exercent un contrdle sur l'ensemble des 

tâches a exécuter, conformément a un plan préalablement établi, afin d'obtenir des résultats précis. 

Contrairement a cette conception a traditionnelle r, la planification qui se situe dans un contente de 

développement local ou organisationnel renvoie plutdt à un processus prospectif et dynamique qui 

guide les agents de changement dans leur tentative de transformation de i'environnement et s'appuie 

fortement sur la participation active des agents à toutes les étapes du processus de planification, de 

la définition du problème à sa résolution (Haglund, Weisbrod et Bracht, 1990; Riikin 1988). La 

planification sociale comprend généralement trois grandes phases: 1) la planification du programme; 

2) l'implantation du programme et 3) son évaluation (Dignan et Carr's. 1981 dans Reabum et 



Rootman, 1997; K i m ,  Thompson, Chrisman et Hanley, 1989; Pineault et Davely, 1986; Green et 

Kreuter, 1991; Fawcett et al., 1996; Goodman et al., 1993). 

L'intervention qui a été implantée repose sur l'imbrication de ces deux modèles durant la phase de 

planification du prngramme, soit la phase 1 de la planification sociale. Cette phase comprend une 

série d'étapes à travers laquelle le groupe d'acteurs : 1) procéde à l'analyse de son milieu afin 

d'identifier les principaux problèmes sociaux et de santé qui affectent ia communauté ainsi que les 

conditions ou facteurs qui influencent ces problèmes et qui peuvent affecter la qualité de vie et le 

bien-être de la population; 2) établit les principaux buts et objectifs sociaux et de santé en lien avec 

I'analyse effectuée; 3) détermine les priorités et les stratégies d'action pour atteindre ces objectifs 

et 4) procéde au développement du plan du programme (Pineault et Daveluy, 1986). L'intervention a 

ainsi correspondu a un processus de structuration d'une action collective organisée durant l'exercice 

de planification du programme (phase 1) entrepris conjointement par un groupe d'acteurs provenant 

de secteurs divers d'une wrnrnu~auté. 

En accord avec les deux modèles qui viennent d'être présentes, les composantes de l'intervention se 

rattachent à deux niveaux d'intervention qui prennent appui i'un sur l'autre. Le premier niveau 

comprend deux composantes ou catalyseurs qui se présentent sous forme de processus continus et 

qui visent a soutenir le développement de structures de collabration entre les acteurs impliqués, de 

façon à pouvoir canaliser leurs comportements pour la réalisation d'objectifs communs. Ces 

composantes sont la mobilisation et la recherche-action participative. Elles référent a la dimension de 

développement organisationnel qui a été énoncée ci-dessus. Ces composantes balisent en quelque 

sorte I'ensembie des étapes de la planification (deuxiéme niveau) et font en sorte que l'exercice de 

planification soit négocie et réalisé conjointement par tous les acteurs provenant des différents 

secteurs de la communauté, 

Le deuxième niveau renvoie à la démarche de planification, laquelle se présente sous forme d'étapes 

qui viennent définir le projet dans son ensemble. Ces Btapes sont : I'analyse du milieu, le consensus 

de base, l'établissement des priorités et l'élaboration du plan global d'intervention. Bien que dans 

l'ensemble ces étapes se déroulent de façon chronologique, elles suivent une logique itérative plutôt 

que linéaire. La figure 5.1 illustre l'articulation des deux niveaux d'intenrention ainsi que de leurs 

composantes. 



Figure 5.1 

Composantes du modèle d'intervention pour la structuration d'une action intersectorielle 
base communautaire en promotion de la sant4 

Plan d'interventions 
global et iIlt6grd 

Dans les sections qui suivent, on présente pour chacune de ces composantes, les objectifs généraux 

qui étaient vis& dans le cadre de l'intervention, suivis d'une description et de l'appréciation de la 

démarche utilisée en terme d'activités, de proMures et de moyens pour atteindre ces objectifs, de 

même que les résultats qui ont été obsetvés en lien avec ces objectifs. Cependant, compte tenu que 

le déroulement d'une intervention en milieu naturel peut être largement influencé par les 

caractéristiques des acteurs individuels et organisationnels qui y participent ainsi que par le contexte 

dans lequel elle s'inscrit, une description sommaire des conditions externes qui ont prévalu lors de 

i'implantation de la lh phase du projet prhide la présentation des résultats portant sur les 

composantes de l'intervention. 



5.1 CONDITIONS EXTERNES A L'~NTERMNTION 

5 . 1  Histotique du projet a Écoles et milieux en santé r 

Rappelons que ce projet fait suite a une réflexion menée par le groupe de travail régional Enfance- 

Famille-Jeunesse de l'Outaouais qui a réuni différents partenaires institutionnels et communautaires 

de l'Outaouais entre 1995 et 1997. Les membres de ce groupe avaient comme mission de dégager 

des orientations communes quant aux activités de promotionlprévention destinées aux jeunes de la 

région, dans le contexte du a virage promotionlpréuention )) qui devait avoir lieu dans le cadre de la 

réforme du système de la santé proposée par le ministre Jean Rochon (Ministère de la santé et des 

services sociaux, 1997b). 

A la demande de ce groupe de travail, un comité de recherche a été formé afin de proposer un 

modèle d'intervention qui permettrait d'agir simultanément sur plusieurs déterminants de la santé des 

enfants. Une approche globale et intégrée en promotion de la santé a alors été proposée afin de 

réaliser cet objectif. Compte tenu de l'importance de la période d'âge scolaire pour promouvoir les 

compétences des enfants et assurer leur développement, et en raison des ressources régionales 

limitées pour les enfants de 6 a 12 ans, ce groupe d'âge a été privilégié en tant que population vide 

par l'expérimentation. De plus, considérant que l'école représente un milieu de vie important pour 

l'ensemble des enfants et qu'elle offre une occasion de rejoindre les enfants de tous les niveaux 

socio-économiques, de meme que leurs parents, le groupe de travail a convenu que i'écak servirait 

de porte d'entrée pour travailler avec les enfants, les parents, les enseignants et les autres acteurs 

qui se trouvent dans l'environnement immédiat des enfants et dont les activités peuvent affecter leurs 

conditions de vie et leur bien-être. Le but du projet dans son ensemble était d'amener un 

changement positif dans la réponse aux besoins de santé des enfants en renforçant la collaboration 

entre les acteurs clés qui se buvent dans l'environnement immédiat des enfants. Une stratégie de 

mobilisation des milieux a alors été développée afin de recruter des écoles-milieux intéressées 

participer à cette expérimentation. Au terme d'une tournée de présentations et de consultations 

auprés de certaines instances régionales et locales des secteurs de l'éducation et de la 

santélservices sociaux, trois directeurs d'école primaire acceptaient de s'engager dans Ie projet- 

pilote. Une des écoles se trouvait en milieu rural, une autre en milieu semi-rural, alors que la 



troisième était située en milieu urbain. Le site d'intervention retenu dans le cas présent se situe,en 

zone semi-rurale. 

5.1.2 Frontières et caractéristiques du site d'intervention 

La communauté autour de l'école participante est située en périphérie des centres urbains de Hull, 

Gatineau et Aylmer. Ces frontières ont été tracées par les membres du groupe intersectoriel dans le 

cadre de l'analyse du milieu qui correspond à l'une des étapes de planification du projet-pilote, 

comme nous le verrons plus loin. Les quelques infornations présentées ici sont tirées de ce porirait 

qui a été effectué par le groupe. 

La population de cette communauté est dispersée sur un vaste territoire dont l'occupation s'est faite 

historiquement a partir des industries forestières, agricoles et touristiques (stations de ski), bien que 

les premiers secteurs ne soient plus aussi actifs à l'heure actuelle. Une disparité économique et 

culturelle existe entre les différents secteurs de la municipalité. Les résidents de certains secteurs 

sont victimes de sarcasmes associées a la pauvreté ou a certains traits culturels (ex. : u les 

bûcherons »). Cependant, peu importe le secteur, on semble suffisamment reconnaître ses racines 

pour traiter a d'étranges 1, les nouveaux résidents de ta municipalité dont plusieurs travaillent en ville, 

soit pour le gouvernement fédéral ou dans des entreprises de consîruction. Un sentiment 

d'appartenance semble bien réel mais s'exprime davantage à i'échelle de la localité plutôt qu'à celle 

du regroupement municipal. t'école regroupe les deux cycles du primaire et dessert 374 Qléves. 

5.1.3 Formation et composition du groupe intmectodel pour le site a l'étude 

Peu de temps après l'identification des écoles intéressées à participer au projet-pilote, une première 

invitation a été lancée a différents représentants de chacun des milieux afin de vérifier leur intérét et 

recruter des partenaires potentiels. Pour le site if i'étude, cette invitation a été faite par l'entremise du 

directeur de la Maison de jeunes, qui était également membre du comité de travail régional Enfance 

Famille-Jeunesse. Cet acteur, qui était déjà très actif dans son milieu, a joué un rôle de premier plan 

au sein du groupe intersedoriel. A partir de son réseau professionnel, il a identifié les organismes et 

individus qui intemenaient dé@ auprés des enfants et les a conviés une rencontre d'information. 



A cette occasion, le chercheur et un agent de planification de la DSP, tous les deux membres du 

comité régional de travail en Enfance-FamilleJeunesse, ont présenté brièvement le projet-pilote a 

treize personnes du milieu provenant de divers secteurs (école primaire, institutions et organismes 

communautaires en santé et services sociaux, parents-mmmissaires, sécurité publique). Après avoir 

vérifié leur intérêt et leur volonté de s'impliquer dans le projet, il a été question de la nomination d'un 

répondant qui assurerait le lien entre l'équipe de rechercheaction et le groupe intersectoriel. 

L'éducateur spécialisé de l'école a accepté de jouer ce rôle. Lors des discussions, certains 

participants ont fait mention de l'absence de représentant municipal à cette rencontre et ont soulevé 

l'importance d'intéresser œ secteur au projet. Bien que la plupart des partenaires aient été contactes 

personnellement par le représentant de la Maison de jeunes au tout début du processus, une 

proportion d'entre eux a décidé de joindre formellement le groupe suite une demande de leur 

organisation. Plusieurs des acteurs prbsents à la rencontre d'information ont assisté par la suite aux 

premières rencontres multisectorielles du groupe nouvellement constitué. 

Le secteur de la santé et des seruices saciaux (CLSC, CJO, Clinique de santé mentale du centre 

hospitalier, organismes communautaires) a fourni le plus fort contingent dans la composition 

sectorielle du groupe alors que le secteur de l'éducation (école) a occupé le deuxième rang. Bien que 

le groupe ait compté dans ses rangs deux représentants de la municipalité (conseiller municipal et 

policier éducateur) au cours des premières étapes de la planification du projet, seul le policier 

éducateur était toujours présent à la fin de la phase 1. 

Quant au nombre de partenaires individuels, il a oscillé autour de dix entre le début et la fin de cette 

phase du projet. Lors de l'élaboration du plan d'intervention qui a débute en juin 1998, le groupe 

intersectoriel était composé de onze (1 1 )  partenaires. Certaines caractéristiques générales des 

partenaires qui étaient présents lors de l'élaboration du plan d'intervention sont présentées au 

tableau 5.1. On remarque que les femmes sont en nombre supérieur dans le groupe, ce qui peut 

s'expliquer par la prédominance des secteurs de la santé et des services sociaux et de l'éducation 

dans la composition du groupe intenectonel. Plus de la moitié des partenaires sont parents. La 

plupart d'entre eux possèdent un diplôme universitaire et ont en moyenne prés de dix années 

d'expérience dans leur champ de compétence, dont les plus fmuents sont la psychoéducation, le 

tnvai! secial, !'Mucation, !a psychologie: le a munselling u et la sécurité publique. Près de la moitié 

des partenaires occupe un poste de gestionnaire au sein de leur organisation. D'autres 



caractéristiques en lien avec certaines compétences qui sont importantes pour le travail conjoint sont 

présentées ultérieurement à la section qui réfère a la composante a Mobilisation B. 

Tableau 5.1 

caractéristiques générales des partenaires du groupe intenedoriel 

Caractéristiques 

Âge moyen des partenaires 35,6 (21-441' 
Sexe féminin (n) 9 
Parent (n) 7 
Occupe un poste de gesîionnaire (n) 5 
Nombre moyen d'annhs d'expérience dans leur champ de g,7 [,5-201 
competence 
Posséde une scolarité de baccalauréat ou plus (n) 10 
A déjh été bénevob pour une argnisation ou groupe 8 
communautaire (n) 

Intervalle des valeurs observées 

5.1.4 Formation d'une équipe de nicherehe-action parb'cipative 

Dés le début du projet, soit en mai 1997, une équipe de recherche-action a été constituée afin de 

réunir l'expertise en recherche et en planification dans le domaine de la promotion de la santé, d'une 

part, et l'expertise terrain, d'autre part. 11 faut souligner ici que l'ensemble du projet-pilote comprenait 

trois sites d'intervention bien que nous concentrions notre attention sur un seul de ces trais cas pour 

les fins de cette thése. Toutefois, ce contexte a eu un impact sur la démarche entreprise par 

l'ensemble des acteurs puisqu'il a déteminé, en parlie, la structure de collaboraîion mise en place 

entre les chercheurs et les membres des groupes intersectoriels. Ainsi, en raison des ressources 

limitées dont nous disposions, il nous était impossible de créer une équipe de recherche-action dans 

chacun des sites. Aussi, une structure intermédiaire réunissant deux répondants par site, deux co- 

chercheurs et un agent de recherche a été mise en place dés le début du projet (Figure 5.2). De plus, 

un des répondants du site à l'étude a également apporté un soutien ponctuel aux répondants des 

autres sites, en ce qui a trait a la mobilisation au sein de leur groupe, et ce, pour une période 

d'environ quatre mois. Ce répondant était la personne ayant fait la promotion du projet et le 

recrutement des partenaires dans son site. 



Figure 5.2 

Structure de coilaboration retenue pour la rechercheaction 

- C,, PARTENAIRES 
CHERCHEURS - œ DES GROUPES 

INTERSECTORIELS 

R: Ripandana sur chacun des sites 
AR: Agaiiedc recherche 

5.1.5 Confexte régional et local ayant prévalu lofs de /'implantation de la 
phase 1 du projet-pilote 

L'action intersectorielte s'est déroulée dans un contexte de turbulence caractérisé par une 

u rationalisation D des ressources et une vague de régionalisation. Ainsi, des changements 

structurels majeurs ont été amorcés dans les secteurs de la santé et des services sociaux, de 

i'éducation et du municipal. Au moment où s'amorçaient ces transformations, deux virages avaient 

été annonces dans te secteur de la santé et des seniiceç sociaux, soient le virage ambulatoire et le 

virage pmmoüonlprevenüon. Le virage ambulatoire a mobilisé de façon prioritaire les ressources du 

milieu (ex. : soins et maintien à domicile), œ qui a rendu difficile l'actualisation du virage 

promotionlprévention. Bien que les documenîs d'orientation du ministère de la Santé et des Services 

sociaux, tout particuliérement ceux en lien avec la santé pubiique? identifiaient les principes et les 

31 Le document r Pricrités nationdes de sant4 publique 1997-2002 B (Mnistére de la santé et des s- soOaur 1997) fait 
htat de œ virage qui met i'acœnt sur la mise en place et le renforcement d'actions en amont des pmbknes de sant6 et de 
bien4be. Ce doaiment éMwiee égaiement quatre principes diredeun qui devraient conslituer la base d'm en santé 
publique : amprendre et agir; s'engager auprés des communautes; Iuüer contre les inegdites en matière de sant4 et de bien- 
etre am une - de àbicppement m a i  et de mpe&n rnulmmie~ie et enM; i n m r  de façon eoncemée. 



mesures pour amorcer ce virage, son financement n'a pu assurer sa concréüsation32. Au moment où 

la reforme entreprenait son virage, un nombre plus élevé de personnes que celui envisagé se sont 

prévalues du programme de retraite anticipée, ce qui a contribué à une surcharge de travail de 

certaines équipes en place, compte tenu des effectifs moins nombreux et moins expérimentés. En 

outre, les structures administratives de plusieurs CLSC, centres hospitaliers et établissements de 

soins de longue durée de la région ont été fusionnées, entraînant beaucoup d'insécurité chez 

certains employés de ce secteur compte tenu, entre autres, de l'intégration de missions et de 

cultures organisationnelles différentes. Un climat d'insécurité et une certaine surcharge de travail ont 

ainsi caractérisé plusieurs des services de première ligne durant cette période. Alors que le a virage 

promotionlprévention n laissait présager un contexte favorable au développement d'intenrentions en 

promotion de la santé, il s'est révélé en définitive un mirage dans ce contexte de restriction 

budgétaire, offrant peu de marge de manœuvre pour explorer et développer de nouvelles pratiques 

en promotion de ta santé. 

Pour le site à I'étude, les changements structuraux notés précédemment se sont traduits par la 

création, en avril 1998, d'un nouveau territoire socio-sanitaire (CLSC), laquelle a occasionné des 

changements en matière de répartition des budgets et de distribution des services à la population. En 

cours d'année, plusieurs scénarios ont été discutés pour actualiser œ changement de structure. Une 

partie du budget de développement en promotionlprévention a été utilisée pour absorber certains 

coûts de fonctionnement occasionnés par cette restructuration. 

Dans le domaine de l'éducation, la réforme s'est amorch dans la région, comme partout ailleurs au 

Québec, avec le remaniement des territoires des commissions scolaires et de leurs missions. Les 

modifications apportées à la Loi sur l'instruction publique confient dorénavant a l'école de nouveaux 

pouvoirs qui lui permettent de disposer de I'autonomie nécessaire h la réalisation de ses mandats 

(insîruire, socialiser et qualifier) et à la mise en place des programmes pédagogiques. L'idée 

maîtresse de la réforme consiste B prendre le virage du succés et pour concrétiser cette idée, le 

ministère de l'Éducation a amorcé une révision en profondeur du curriculum scolaire au primaire, qui 

Certaines donnees qubbécoises montrent une diminution graduelle des heures bavaiIl& dans le domaine de la 
promotion de la sant4 et en prévention dans les étaMissetnentç du &au de la santé et des seruiœs @aux au cours 
US lâ $ik& 1333-i338 $üiiü?&d, ;33ôj. 



modifie, entre autres, la façon d'intervenir dans le domaine social et de la santé (ministère de 

l'Éducation, 1999a) au sein de l'école. Les documents du ministère de l'Éducation font également 

mention de la préoccupation en faveur de la concertation et du partenariat, qui devait se concrétiser 

par la mise sur pied (en 1998) de conseils d'établissement, lesquels visent à donner un rôle plus 

important aux parents, aux membres du personnel et à la communauté (ministère de l'Éducation, 

1999b). 

Ce secteur a également été affecté par le contexte de rationalisation qui prévalait au moment ou le 

projet fut initié. Localement, les restrictions budgétaires de I'année en cours se sont traduites par des 

coupures dans le transport scolaire et par une diminution du soutien spécialisé dans plusieurs écoles 

(ex. : une orthophoniste pour huit écoles, moins de soutien pédagogique de la commission scolaire). 

Ces changements ont créé de i'insécurité chez plusieurs enseignants et parents. De plus, des 

consignes syndicales ont incité les enseignants B ne pas participer à des tâches autres que celles 

requises par l'enseignement. Toutefois, pour la période d'observation couverte, I'équipe4cole du site 

à l'étude a refusé d'appliquer cette consigne. En plus de ces changements structuraux, l'école visée 

par le projet-pilote a changé de directeur, peu de temps aprés la formation du groupe intersectoriel 

(août 1997)' entraînant une période d'adaptation pour le nouveau directeur qui ne connaissait pas le 

projet. 

Au niveau municipal, l'ensemble des municipalités de l'Outaouais a également dû absorber des 

compressions budgétaires importantes. Dans ce contexte, la diminution de la masse budgétaire 

offrait peu d'occasions pour le développement de nouveaux projets pour améliorer la qualité de vie 

des enfants et des familles. Par ailleurs, malgré un contexte global caractérisé par des restrictions 

budgétaires, on observe pour le site à l'étude un ajout de quelques ressources. Ainsi, durant I'année 

1997, le service de sécurité publique de la municipalité, dans un accord de partenariat avec les 

commissions scolaires, prévoit i'affectation d'un policier-éducateur à chacune des écoles, œ qui 

créera une occasion pour le policier-éducateur du secteur de s'impliquer dans le projet. La Maison de 

jeunes a également bénéficié d'un financement qui lui a permis d'emménager dans des locaux plus 

grands et de disposer de nouveaux équipements, permettant ainsi d'augmenter i'accessibilité de 

certains services et ressources aux jeunes de la communauté. 

Enfin, il est important de mentionner que l'implantation de ce projet, qui était réalisé sous I'égide de la 

Direction de la santé publique, a également été affectée par la vague de resîricüons budgétaires et 



par les changements apportés par la réforme du système de la santé. Concrètement, une des 

personnes-ressource impliquée dans la promotion du projet s'est prévalue du programme 

gouvernemental de retraite anticipée durant I'été 1997. Ce départ a signifié pour l'équipe de 

recherche la perte d'une ressource irnporlante et stable pour l'implantation du projet. 

5.2 LES COMPOSANTES DE L'AC~~ON MTERSECTORIEUE (DESCRIPTION ET APPRECMTION) 

5.2.1 Le premier catalyseur de l'action intenecîorieIIe: la rechercheaction 
participative 

L'entreprise d'une action intersectorielle dans le présent contexte constituait une tentative d'innover 

en réponse à des situations qui rendent les pratiques établies problématiques (cloisonnement, 

fragmentation des actions, etc.). Le caractere novateur du projet nécessitait la création d'un contexte 

propice a la réflexion critique et l'exploration de nouvelles façons de comprendre et d'agir sur la 

réalité, et qui mettrait à contribution les connaissances théoriques et pratiques des participants. Le 

caractere "expérimentai" du projet nécessitait par ailleurs des ajustements continus quant a la 

démarche et aux moyens nécessaires pour réaliser cet exercice conjoint de planification. Aussi, un 

des principaux défis dans un tel projet était d'étre capable de traduire les connaissances théoriques 

disponibles en moyens concrets et efficaces pour t'action. La rechercheaction participative a 

représenté ce cadre permettant l'exploration et la mise en commun d'expertises diverses, de mème 

que l'apprentissage mutuel au sein de la coalition, de façon a soutenir le développement de 

I'intetvention sur le terrain. 

5.2.1.2 Description et apprkiation de la démarche liée à la rechercheaction 
paiticipative31 

La stmctufe de collaboration entre les chercheurs et les partenaires du groupe intersectoriel, que 

nous avons présentée a la Figure 5.2, a reposé en premier lieu sur un corpus de connaissances 

théoriques (modèle conceptuel initial) qui a orient6 au départ le déroulement de l'intervention ainsi 

A l'exception des rhl tats provenant du questionnaire sur le fonctionnement des rencontres avec les répondants et de 
remarque explicite, tous las h l t a t s ,  d e  mëme que les exlraits awiibalimm, référent au groupe intersectoriel du site 1 
!'4!1&. 



que ses composantes. En second lieu, I'expéience terrain a senri a valider ou invalider certains 

aspects du projet et a permis de réajuster, au besoin, les composantes du modèle d'intervention. 

Au sein de cette structure, le rôle des co-chercheursJ4 a consisté a développer des outils de 

recherche et de planification et, en collaboration avec les epondants, a adapter ces outils au 

contexte du projet et à les rendre accessibles aux partenaires impliques. Les chercheurs ont 

également encadre I'agent de recherche et joue un r61e de formation (transfert de connaissances) 

aupres des répondants et des autres partenaires en ce qui a trait aux différentes composantes de 

l'action inlersectorielle. Le chercheur de la DSP a également joué un rôle d'accompagnateur aupres 

des répondants et des autres partenaires du groupe intersectoriel a l'étude, bien que ce r81e ait étb 

principalement dévolu B l'agent de recherche. Ce rdle d'accompagnateur a consistb a rencontrer au 

besoin les répondants afin de les soutenir dans tes activités de recherche et de planification. Ce 

soutien consistait à leur expliquer plus en détail certains aspects de la démarche et a tes assister lors 

de l'application de certains outils ou procédures en fonction de leur propre contexte. Le chercheur a 

également rencontré les partenaires afin de présenter certains résultats (analyse du milieu, 

présentation des interventions disponibles en promotionlpréventian, rapport préliminaire de 

recherche). 

Quant au rde des répondants, il consistait a établir le lien entre l'équipe de recherche et le groupe de 

travail intersectoriel de teur temtoire, a participer aux rencontres de formation en recherche et en 

planification qui étaient offertes par les co-chercheurs et a collaborer aux activités de recherche. 

Ceux-ci ont ainsi été directement impliqués, avec la collaboration de certains des partenaires de leur 

territoire, dans la collecte et la validation de Ifinformation meil l ie. Au départ, un seul répondant 

assumait ce rôle. Toutefois, dans le but d'assurer une participation accrue et efficiente de l'ensemble 

3 Dés le depart, nous avions convenu que cette fecktche consîitueraii la base pour les travaux de doctorat du 
chercheur de la DSP, qui est l'auteur de cette thése. Une nbgmaüm mûe las deux chercheurs a 8t6 nécessaire au 
début du projet afin de dwer precisément la conûibutian de chacun. L'entente qui a 416 condue enire eux peut se 
réçumer ainsi : le chercheur de la DSP était responsable du volet portant sur i'acüon inteneetorielle de même que des 
aspects méttiodologques de la recherche alors que le vdet parlant sur l'approche globale en prumotbn de la sant6 des 
enfants était davantage sous la responsabiliY du chercheur de I'UQAH. Mentionnons par ailleurs que l'encadrement de 
l'agent de recherche de méme que ta plupart des rencontms de fomiation avec les répondants ont été principalement 
assumés par le chercheur de ta DSP. Les entrevues du site i9 l'élude ont kt6 tédisées exdusivement par le chercheur de 
la DSP, avec l'aide de l'agent de recherche. De Nus, toutes les anaiyses ont été réalisées sous la responsabilitd du 
;f;e;U;~üi de iâ YSP. 



des partenaires aux différentes activités, son rdle s'est étendu h celui de mobilisation (stimuler la 

motivation et ta participation des partenaires) et de coordination (circulation de l'information, 

convocation des réunions, etc.) au sein de son groupe, œ qui a conduit a I'ajout d'un répondant par 

site. 

Suite aux rencontres de formation et d'échange entre les répondants et les chercheurs, les 

répondants avaient la responsabilité de retransmettre I'infonnaüon aux partenaires, d'en discuter 

avec eux et d'entreprendre les activitbs correspondant a retape en question. Ces échanges avec les 

partenaires avaient lieu lots de rencontres mensuelles du groupe intersectoriel, qui ont été au 

nombre de dix-sept, pour la 1 h  phase du projet. Pmi ces rencontres, quatre ont été des formations 

données par les chercheurs, dont le contenu était en lien avec les différentes étapes de la 

planification, 

Mentionnons que la structure de collaboration mise en place a été plus bénbfique aux répondants 

qu'aux autres partenaires car elle n'a pu assurer un transfert des connaissanœs et une appropriation 

de la démarche aussi efficaces pour les partenaires que pour tes rbpondants. Lors des enkevues de 

juin 1998, quelques partenaires avaient parfois de la difficulté a établir certains liens entre les 

différentes étapes de la planification. Cette situation s'explique par la difficultb des répondants a 

retourner adéquatement l'ensemble de l'information aux partenaires et par l'implication plus réduite 

de certains des partenaires aux activités prévues. En œ qui a trait au transfert des connaissances, la 

nouveauté et la compiexite de I'apprhe requéraient du temps pour bien les assimiler avant de 

pouvoir les retransmettre. La disponibiiité réduite des répondants pour accomplir l'ensemble des 

activitbç (rencontres de fomation, rencontres avec leur groupe intersectoriel, activités de recherche 

et de planification) et les connaissances limitées en planification de la santé chez l'un des répondants 

a fait que celui-ci ne s'est pas toujours senti assez confiant ou préparé pour retourner adéquatement 

t'ensemble de l'information et pour susciter la participation des partenaires. 

"...on allait aux rencontres des répondanîs, et Ib, revenir expliquer ça aux 
partenaires, j'aurais mieux aimé que œ soit fait tout le mnde ensemble. Je sais 
que pour moi, c'est à œ moment-la (participation aux rencontres entre répondants 
et chercheurs] que j'ai commencé à trouver ça motivant et intéressant. P e u t & ?  
que ça aurait eu le m&ne effet chez les autres partenaires? Extrait dune 
entrevue avec un des répondants, juin 1998. 



Cette difficulté s'est trouvée amplifiée par te fait que ce répondant a joint le groupe aprés quelques 

mois de fonctionnement, ce qui a occasionné une période d'adaptation pour lui afin de bien 

comprendre la démarche. Le départ et I'amvée de partenaires au sein du groupe ont également 

ralenti et alourdi le processus car tes répondants n'avaient pas toujours le temps d'intégrer les 

nouveaux membres de façon appropriée. Pour ces nouveaux partenaires, il leur était donc plus 

difficile de bien saisir l'approche dans son ensemble ainsi que le lien entre les différentes étapes. 

La participation des partenaires aux différentes activités de planification et de recherche n'a donc pas 

toujours été optimale, en raison de leur disponibilité réduite mais aussi à cause d'une certaine 

ambiguïté quant a leur rôle durant cette phase du projet. Ainsi, seuls les rôles et les responsabilitks 

des répondants avaient été exposés a l'ensemble des partenaires au tout début du projet, en 

insistant sur les activités de recherche et sur le lien qu'ils établiraient entre les chercheurs et leur 

groupe intersectoriel. 

Bien que les chercheurs aient mentionné aux répondants l'importance d'impliquer les autres 

partenaires à chacune des étapes de la planification, il a parfois été difficile pour eux de susciter la 

participation des autres partenaires et de les convaincre de l'importance et de la nécessité 

d'accomplir les activités prévues. Le manque de responsabilité partagée au sein du groupe et la 

disponibilité réduite des répondants et des partenaires pour accomplir i'ensemble des activités a fait 

que les répondants se sont sentis débordés et essoufflés à certains moments, et qu'en certaines 

occasions, ils ont dû accomplir certaines îâches sur leur temps personnel. Par ailleurs, le fait d'étre 

deux à assumer le rôle de répondant leur a toutelois permis de s'entraider et de se partager le travail 

selon leur disponibilitb. Les commentaires suivants illustrent cet avantage, tout comme ils indiquent 

que la plupart des responsabilités leur incombaient. 

'Je pense qu'il faut être deux parce que pour une personne toute seule, c'est trop 
gros.' Extrait d'une entrevue avec un des répondants, juin 1998. 

u Moi j'ai aimé ça...j e pouvais appeler [autre répondant) et lui demander : peux-tu faire 
ça ou ça? Ca me soulageait, je savais qu'il y avait quelqu'un d'autre. B Extrait d'une 
entrevue avec un des répondants, juin 1998. 

A ce titre, la planification systématique et négociée dans une perspective globale et intégrée en 

promotion de la sant6 est un processus qui exige du temps. Cette exigence ne s'accorde pas 



facilement avec, d'une part, la vision et la pratique clinique des intervenanîs qui sont surtout 

orientées vers la prise de décision rapide et la recherche de solutions à court terme, et d'autre part, 

avec le contexte de travail des intervenants des milieux scolaires et de la santé et des services 

sociaux qui leur laisse peu de temps et d'espace pour explorer de nouvelles façons de faire. 

(( Des fois j'ai trouvé ça long mais ç'est à cause de ma formation ... Quand j'allais aux 
réunions, je savais que j'avais plein d'affaires à faire et quand je revenais, c'était fou, 
fou, fou. Mais il faut le prendre quand mbme le temps et si tu crois au projet, il faut que 
tu sois capable d'investir et de faire ton possible dans le temps que tu peux mettre. B 
Extrait d'une entrevue avec un des partenaires, juin 1998. 

Le fait que les moyens et les outils proposés pour atteindre les objectifs de chacune des étapes aient 

été développés et testés en cours de projet a aussi exigé plus d'effort et de temps de la part des 

partenaires pour réaliser l'ensemble de la démarche. Cette situation a été accentuée par le manque 

d'effectifs dans l'équipe de recherche/planilïcaüon, situation qui a eu pour effet d'occasionner des 

délais dans la livraison de certains produits et outils. Ces délais étaient également tributaires de 

l'implication réduite de certains partenaires pour réaliser certaines des activités prévues. Lors des 

entrevues de juin 1998, certains partenaires ont d'ailleurs soulevé que la longueur du processus les 

avait parfois démotivés, bien que certains d'entre eux reconnaissaient que leur faible participation y 

avait contribué. Le fait que certains partenaires se situaient plus en marge des activités a également 

contribué à leur impression qu'ils étaient en attente de passer à i'action, ce qui signifie dans l'esprit 

de plusieurs des partenaires, réaliser des activités pour les groupes visés de la communauté. 

K Ce qui me stimule le plus, c'est ce que I'on fait pdsentement [plan d'intervention]. Je 
n'aime pas les affaires qui trainent ... Ce qui me motive, c'est que là on est rendu au 
concret. On a sorti ce que I'on veut faire puis ça va btre applicable B l'automne. B 
Extrait d'une entrevue avec un des padenaires, juin 1998. 

Ce sentiment de lenteur était aussi lié au fait que les partenaires n'avaient pas bien saisi toutes les 

implications du contexte d'expérimentation. D'après certains commentaires émis lors des rencontres 

rnulti~ectorielles~ plusieurs partenaires s'attendaient à ce que les moyens proposés soient déj8 

adaptés et prêts à appliquer, ce qui aurait été conforme au mode courant d'interaction entre les 

professionnels de la direction de santé publique et les intervenants du milieu. Ce malentendu peut 

s'expliquer par le fait que les chercheurs n'ont peutdtre pas suffisamment insistb au départ sur les 

exigences qu'un tel contexte occasionnerait pour l'ensemble des partenaires. 



(( ... moi, [au début] je n'avais pas compris toute la partie recherche. Pour mai, on allait 
travailler ensemble a essayer de trouver des moyens pour aider les enfants. C'était 
vraiment ça, trouver des projets. u Extrait d'une entrevue avec un des partenaires, juin 
1998. 

Malgré que certains d'entre eux aient soulevé la longueur du processus, la plupart des partenaires 

reconnaissaient la pertinence du processus de réflexion et de planification préconisé dans le cadre 

de I'action intersectorielle. Les répondants et certains partenaires faisaient ressortir qu'il était 

toutefois difficile de l'intégrer dans leur pratique en raison de leur manque de disponibilité. 

Par ailleurs, les neuf (9) rencontres de formation et d'échange entre les répondants et les chercheurs 

ont été un lieu d'échange privilégié pour le transfert des connaissances et le partage des expériences 

entre ces acteurs. Elles ont été l'occasion de revoir systématiquement les objectifs poursuivis et les 

moyens retenus pour réaliser chacune des étapes, de discuter des progrès et des difficullés vécues 

en cours de processus et, au besoin, de recadrer les résultats obtenus a l'intérieur du contexte global 

d'action. Elles ont ainsi permis aux répondants de bien s'approprier la démarche d'action 

intersectorielle dans le contexte du projet <( lkoles-milieux en santé u et ont été une source de 

motivation pour eux. Lors des entrevues réalisées avec chacun d'eux a la fin de la phase I du projet, 

ceux4 pouvaient clairement établir les liens entre chacune des étapes et en demontrer la 

pertinence. Toutefois, tous les répondants ont exprimé que le projet-pilote avait été une démarche 

exigeante (surtout pour eux) et longue, dans ce cas tout particuiiérement pour les partenaires dont 

l'action est leur principal intérêt. 

a [En lien avec l'étape de l'analyse du milieu] C'est exigeant, c'est demandant, lourd et 
ça retarde le processus et tout ça. Sauf qu'il reste quand même qu'une fois que tu as 
les résultats, et que tu sais que c'est des résultats validés, en quelque part, tu sais que 
c'est une bonne base de travail, une base de compréhension solide. n Extrait d'une 
entrevue avec un des répondants, juin 1998. 



Les résultats provenant du questionnaire d'évaluation des rencontres de formation avec les 

répondants des trois sites35 (tableau 5.2) indiquent que le contexte des rencontres était favorable à 

un type d'union favorisant la participation, la cohésion et le consensus entre les membres. Certaines 

rencontres n'ont pas fait l'objet d'évaluation écrite car leur contenu ne s'y prêtait pas ou parce que les 

partenaires quittaient précipitamment, n'ayant pas le temps de le compléter. L'évaluation a ainsi été 

réalisée pour 5 des 9 rencontres qui ont eu lieu pendant la lere phase du projet, Quatre de ces 

rencontres ont été animées par le chercheur de la DSP et une d'elles par le chercheur de I'UQAH. 

Lors de certaines rencontres, les chercheurs ont également invité les répondants a leur 

communiquer toute modification qu'ils souhaiteraient apporter pour améliorer le fonctionnement de 

ces rencontres. Les commentaires des répondants étaient en général positifs et aucune suggestion 

n'a été faite à ce sujet, à l'exception du commentaire fait par le répondant du site A l'étude qui a 

souligné à quelques reprises qu'il aurait été préférable de tenir ces rencontres avec l'ensemble des 

partenaires. a Ca aurait peut-être été mieux que vous autres vous veniez et qu'on le fasse avec les 

autres partenaires. )) 

Tableau 5.2 

Scores moyens (écart-type) pour les items portant sur le fonctionnement des rencontres 
entre les chercheurs et les rbpondants 

Items [échelle de 1 à 5) Score moyen (É7) 

Clarté des objectifs de la rencontre [i: pas du tout; 5: T& dairs] 4'4 (.11) 

Leadership de la renconite [i: Autoritaire; 5: Encourageant] 4'3 (39) 

Prise de décisions [t : Par une minorite; 5: par consensus] 4'7 (.22) 

Cohésion dans le groupe [t: Rivalité; 5: Confiance muhidie] 4'3 (-22) 

Organisation de la rencontre P: Chaotique; 5: ~ r è s  b i i  sbuctur&e] 4 5  (-27) 

Productivité de la rencontre [i: pas du tout; 5: T ~ S  bien] 4 3  (38) 

Js Rappelons ici que pour cet instrument exdusivemeni, les r6sultats engDobent les données provenant des bois sites 
d'intmîion, œ qui signifie que nous r&(drons aux six rtqmndants qui participaient ces rencontres de formation avec 
les chercheurs. 



Les entrevues réalisées auprès des répondants (en juin et décembre 1998) et des partenaires (en 

juin 1998) du site à l'étude ont également permis d'apprécier le type de rapports établi entre les 

chercheurs, l'agent de recherche, les répondants et les partenaires. Globalement, la plupart des 

personnes interrogbes ont mentionné qu'elles étaient satisfaites du soutien apporté par ragent de 

recherche et le chercheur de la DSP. La plupart des partenaires interviewés ont mentionné que œ 

soutien avait été suffisant et adéquat et qu'il avait été important pour guider la réalisation d'un projet 

novateur. 

"Tu vois qu'il y a une volonté de changer mais des fois, c'est comment on va faire ça? 
C'est plus sécurisant de rester dans le slatut quo. Avoir du soutien de l'extérieur, à mon 
avis, ça devient trés essentiel. Nos organismes nous supportent un peu, mais pas dans 
ce type de support-la,"Extrait d'une entrevue avec un des partenaires, juin 1998. 

"Je pense que c'est important que vous soyez la, parce que dans le fond, c'est vous 
autres qui étiez les personnes-ressources. ... Si votre but n'était pas de diriger les gens, 
et bien je pense que vous l'avez atteint. Vous étiez assez résedes pour laisser le 
plancher aux gens de la communauté. Vous avez été respectueuses dans ce sens-la, 
d'offrir votre support quand il y avait quelque chose qui ne marchait pas, d'étre 
présentes, mais de respecter les gens." Extrait d'une entrevue avec un des parienaires, 
juin 1990. 

u J'ai trouvé ça [soutien] correct parce que vous nous guidiez et après nous autres on 
allait dans cette direction que vous aviez pro*. Je trouvais que c'était utile sinon on 
ne serait pas tous allés dans la méme direction, tandis que la, on savait ou on s'en 
allait. r Extrait d'une entrevue avec un des partenaires, juin 1998. 

De pius, les répondants ont grandement apprécie le soutien continu de l'agent de recherche pour les 

accompagner lors des activités de recherche ou de planification et ont reconnu la nécessité du râle 

complémentaire joué par le chercheur et l'agent de recherche. 

Extraits d'entrevues avec les répondants: 

"ai toujours senti que je pouvais appeler n'importe quand, donc pour moi, c'était 
comme tréç sécurisant. ... J'appelais et je posais des questions, je n'ai jamais senti que 
je n'avais pas votre soutien.' Extrait d'une entrevue avec un des répondants, juin 1998. 

u Par rapport au suivi, au soutien. .. terrain ... , je pense que la personne qui a joue un 
file pprépondérant, c'est toi [agent de recherche] ... Tu étais la personne à côté de nous, 
tu étais toujours disponible ... Quant à (chercheur de la DSP], ça été plus au niveau 
recherche, i'interprétation des données. Elle a une démarche trés systématique, c'est 
ça, c'es; p. Mais sa g m i t  fûm, c'est $ C h  ap&k de riüs ~ û n r i e r  de kà rnaiiiirc 
qui est souvent plate et de I'illustrer et de faire les liens pour que l'on comprenne et 



qu'on se l'approprie, que l'on dise, ah! c'est ça, et donner un sens a cette infomation- 
là. Par rapport à l'interprétation qu'elle a faite et puis comme elle jauge 
I'inforrnation.,.elle nous a aidé 4 cheminer et A mieux comprendre ce que ça veut 
vraiment dire et de comprendre les liens. u Extrait d'une entrevue avec un des 
répondants, juin 1998. 

r Moi j'ai bien aimé que ce soit quelqu'un de la DSP qui prenne le temps de le [soutien 
logistique lors de l'écriture du plan d'action] faire, parce que nous autres et les 
partenaires, on aurait pas eu le temps. On est pogné dans notre intervention 
quotidienne; cr l'École-milieu en santé D, c'est quelque chose a travers bien d'autres 
choses. b Extrait d'une entrevue avec un des répondants, décembre 1998. 

La confiance et le respect mutuel peuvent certainement caractériser les rapports qui ont prévalu 

entre les partenaires (y compris les répondants), l'agent de recherche et le chercheur de la DSP, tout 

au long de la démarche. Cependant, au moment d'entreprendre la dernière étape de la planification, 

soit lors de l'élaboration du plan d'intervention, le climat s'est envenimé en raison de la demande des 

chercheurs de réviser et de détailler davantage la version du plan que le groupe avait produit en juin 

1998, demande qui s'inscrivait dans un contexte fort accu* et mouvementé pour tes partenaires. 

Pour l'équipe de recherche, le retard accumulé sur I'échéancier prévu pour la réalisation de la lé re  

phase du projet, pour laquelle une subvention de recherche avait été accordée, créait une pression 

pour accélérer le processus tout en maintenant certains standards de qualité. Cette période, qui a été 

pénible pour tout le monde, n'a toutefois pas endommagé la relation de confiance entre les 

répondants, les partenaires et les chercheurs en raison de la volonté manifeste des parties de 

trouver un compromis face à cette situation. Par ailleurs, les chercheurs ont reconnu que l'échéancier 

prévu pour la rédaction finale du plan, de même que la pertinence d'en réviser le contenu, auraient 

dU être re-négociés avec le groupe intersectoriel, en tenant compte à la fois des contraintes liées au 

contexte de travail des partenaires et a celui des chercheurs. Des ajustements ont donc été 

nécessaires afin de réduire l'écart entre les attentes et les objectifs visés d'une part (I'idbal) et tes 

capacités réelles des acteurs et du systéme (la réalite). 

u [En référence à cette étape] Autant il y a eu de la pression par la DSP, autant dans 
une certaine mesure c'était bon de nous en mettre. Autant aussi, je pense qu'ils ont 
réalisé qu'à un moment donné ils en ont trop mis, mais c'est conect, c'est un 
processus, on apprend tout le monde. D Extrait d'une entrevue avec un des répondants, 
décembre 1998. 



Dans le cadre de cette expérimentation, la recherche-action participative a fourni un cadre qui a 

permis de structurer l'action a partir de la réfiexion critique qui a été effectuée, comme nous le 

verrons dans les autres sections, à travers les différentes étapes de planification. Cette &flexion a eu 

lieu à différentes occasions, lors des rencontres de formation et d'échanges entre les répondants et 

les chercheurs, lors de rencontres entre les chercheurs et les partenaires, ou encore, lors des 

rencontres rnultisectorielles qui réunissaient les répondants et les partenaires. Ainsi, la présentation 

et la discussion de certains résultats, comme ceux produits lors de i'analyse du milieu, a été 

l'occasion de réfléchir sur différentes réalités qui touchent les milieux de vie des enfants et de 

favoriser une compréhension commune de celles-ci, permettant ainsi de poser le premier jalon pour 

un consensus sur la définition concrète du projet (finalités). 

Le suivi des activités qui était présenté aux partenaires a également été important pour mettre en 

lumière les accomplissements du groupe et maintenir un niveau de satisfaction adéquat face au 

déroulement du projet, Lors de l'élaboration du plan d'intervention, le processus de réflexion critique 

a également été important pour clarifier les enjeux présents et envisager certaines pistes de solution. 

A travers ce processus de Miexion, plusieurs conditions se sont avérées essentielles pour le 

développement des accords entre les partenaires et pour la réalisation concréte d'un plan global et 

intégr4 en promotion de la santé. Ainsi, la prise de conscience de certains problémes de 

fonctionnement et de leur impact sur les buts a atteindre a conduit le groupe A intégrer ces 

informations et à entreprendre certains changements de façon a améliorer son fonctionnement. Le 

processus de réflexion a ainsi représenté une occasion d'apprentissage pour tous les acteurs 

impliqués. 

Le style de leadership adopté par le chercheur et t'agent de recherche a aussi représenté un facteur 

qui a influencé positivement la structuration de i'action intersectorielle en favorisant un type 

d'échange entre eux et les membres du groupe basé sur la négociation, le respect mutuel, 

l'ouverture face au changement. Aussi, l'intégration des connaissances dans le cours de l'action 

intersectorielle a été rendue possible en partie par le climat de confiance mutuelle et d'ouverture qui 

prévalaient entre les deux parties. Les échanges entre les chercheurs et les répondants ont ainsi 

conduit a des ajustements afin d'intégrer les modes de pensée et d'action des chercheurs et des 

praticiens, comme par exemple en ce qui a trait aux demandes associées h la démarche de 

planification systématique (chercheurs) et au désir de se retrouver dans l'action (partenaires). 



Globalement, les résultats obtenus montrent que le cadre de la recherche-action participative s'est 

avéré un moyen important pour l'intégration des expertises et pour le soutien de la mise au point de 

l'ensemble de la démarche entreprise conjointement avec les répondants et les partenaires du 

groupe intersectoriel. 

5.2.2 Le second catalyseur de l'action intenectorielle : la mobilisation 

62.2.f Définition et objectih de la mobilisation 

Dans le présent contexte, cette composante visait a obtenir et favoriser rengagement et la 

participation de partenaires légitimes de même qu'a créer un espace social leur permettant de 

travailler ensemble de f w n  comptémentaire et intégrée. En premier lieu, il était donc important que 

la mobilisation permette de recruter des personnes pouvant contribuer au développement et a la 

mise en œuvre de solutions concrètes pour améliorer le bien-être et la santé des enfants. 

Idéalement, ces individus devaient appartenir a des secteurs variés de maniére à pouvoir agir sur 

des déterminants qui se trouvent dans les différents milieux de vie des enfants et qui sont 

susceptibles d'avoir un impact sur leur santé et leur bien4tre. Les personnes recrutées devaient 

donc représenter un atout pour le groupe, soit parce qu'elles possédaient une expertise pertinente 

pour l'un des aspects du projet, des leviers politiques, des ressources ou, encore, parce qu'elles 

étaient directement concernées par les interventions à implanter. La légitimité de chaque partenaire 

au regard des buts visés devait être reconnue par les autres afin qu'une interdépendance soit 

envisageable. L'ajout de certains partenaires pouvait égaiement s'avérer nécessaire durant l'exercice 

de planification, afin de répondre aux besoins identifiés. L'engagement et la participation active des 

partenaires étaient aussi essentiels au succès de cette initiative. 

En deuxieme lieu, il fallait également considérer la nature du regroupement. Dans une coalition ou 

les partenaires participent sur une base volontaire, leur implication et leur capacité à travailler 

conjointement se trouvent facilitées par la mise en place d'une structure organisationnelle. Cette 

structure vise a clarifier la marge de manœuvre des acteurs, leurs attentes, leur contribution, leurs 

rôles et responsabilités, les ptocédures de fonctionnement (prise de décisions, modalités de 

participation) et tes t w e s  à ammplir en relation avec les oblechfs poursuivis par le groupe. Une 

entente 8 propos de ces 4ikenis est inîpxîante afin d'8wtêi z f î i i i s  iiiakfitadii qui pxirraierit 

être générateurs de conflits et de tensions entre les acteurs. Cependant, comme les différends et les 



conflits sont presque inévitables dans ce type de projet, en raison de la diversité des cultures 

professionnelle, organisationnelle et personnelle, des mécanismes de négociation, de résolution des 

problèmes et de gestion des conflits s'avèrent égaiement nécessaires pour consenrer la cohésion et 

l'efficacité au sein du groupe. Des conflits non résolus peuvent alors créer un sentiment de futilité et 

affecter la motivation du fait qu'ils drainent les énergies et minent les capacités d'analyse et d'action 

des membres. Aussi, la structure organisationnelle devait servir à clarifier ces éléments et a prévoir 

des mécanismes de régulation. 

En troisième lieu, compte tenu du caractère novateur du projet, l'exploration et l'innovation devaient 

être encouragées dans le groupe de façon a ce que les partenaires puissent envisager de nouvelles 

façons de faire, en explorant audela des frontières établies par chacune des organisations. Un 

climat organisationnel favorisant la confiance mutuelle entre les partenaires et le respect était donc 

essentiel pour que les partenaires ne perçoivent pas les autres comme une menace et qu'ils 

acceptent de prendre certains risques. 

5.2.2.2 Description et appréciation de la démarche liée a la mobilisadon 

Recrutement des mtenaires et commsition du m u m  intsnectonel 

La manière dont les partenaires ont été recrutes a été bfievement exposée à la section 5.1.3. Le 

recrutement a débuté au mois de mai 1997 et s'est poursuivi durant I'automne de la même année. 

Bien que la composition K sectorielle n du groupe soit demeurée sensiblement la méme au cours de 

la phase 1 du projet, la participation des partenaires individuels a toutefois été caracténs& par une 

certaine instabilité (tableau 5.3). 

Quatre membres de la communauté qui avaient assisté a la p&sentation du projet et participé B la 

l b  rencontre du groupe n'ont pas maintenu leur participation. Selon les entrevues réalisées en juin 

1998, le désistement de ces membres au tout début du projet ne semble pas avoir constitub un 

problème puisque la ptupart d'entre eux n'avaient pas établi formellement leur engagement face au 

projet. Ces membres ne sont pas indus dans le tableau 5.3. 

Ü'iiiIFes parienaires d8s ont iûükfûis qüitii eri cûürs de prmssüs cause de miûdntts 

organisationnelles et individuelles. Ceux-ci ont été remplacés par leur substitut ou un membre de la 



même organisation. Ainsi, dés le mois de septembre 1997, le directeur de l'école, qui avait accepté 

de participer au projet en raison de son adhésion aux principes qui le sous-tendaient, est parti en 

congé de maladie et a été remplacé par un nouveau directeur. L'intervenante du CLSC est partie en 

congé de maternité des le mois de juin 1997 et a été remplacée par une autre intervenante. En 

novembre 1997, l'éducateur spécialisé de t'école qui était le répondant du groupe a dû se démettre 

de ses fonctions pour des raisons de santé et a été remplacé en décembre par un enseignant de 

l'école. Au mois de mai 1998, l'intervenant des Centres Jeunesse de l'Outaouais a également quitte 

le groupe en raison d'une affectation à un poste en zone urbaine et a été remplacé a ['automne 1998. 

Contrairement aux départs des membres précédents, le remplacement de ces partenaires clés a 

créé une certaine turbulence au sein du groupe. 

Dans certains cas, les connaissances et l'expérience acquises a travers les différentes étapes ont dû 

étre retransmises à de nouveaux partenaires, ce qui a entraîné une dépense additionnelle d'énergie 

pour les autres partenaires. 

u NOUS autres, les choses ont fait que l'on a dû changer de répondant et ça n'a pas été 
facile. Quand tu pars avec un, essaie de te rendre jusqu'au bout avec parce qu'il y a 
toute une démarche d'appropriation du projet et que c'est des étapes qui sont tréç 
"décompartimentées'. Si quelqu'un amve à i'étape 3 et qu'il a manqué I'élape t et 2, 
c'est bien mélangeant. II faut que tu fasses le lien avec ce qui s'est fait dans le  passé.^ 
Extrait d'une entrevue avec un des répondants, juin 1998. 

Ces changements d'effectifs ont également affecté la motivation de quelques membres, étant donné 

que I'engagement à court et moyen terme de ces nouveaux membres demeurait incertain. Ainsi, 

compte tenu que la participation au projet-pilote était tributaire de l'intérêt et de l'engagement de la 

part de la direction d'école, il devenait essentiel que le nouveau directeur adhère au projet. Cette 

adhésion s'est toutefois construite progressivement,- au départ, le nouveau directeur avait accepté de 

participer aux rencontres en raison de I'engagement pris par son prédécesseur. Toutefois, les 

circonstances ont conduit le nouveau directeur occuper ce poste de façon pemanente. 

u Au début, j'étais sensé étre ici jusqu'au mois de décembre [19971 et la direction 
m'avait demandé de continuer parce que c'était un projet qui lui tenait 8 cœur et qu'elle 
ne voulait pas que le projet tombe à l'eau. Donc, [le projet] m'a été imposé. Dans le 
fond, ça venait avec l'emploi. r Extrait d'une entrevue avec un des partenaires, juin 
1998. 





Le directeur a manifesté son engagement formel envers le projet lors de l'étape sur la priorisation 

des interventions (en mai 1 %8), ap& que sa participation aux étapes précédentes lui ait permis de 

se familiariser avec la démarche du groupe, parallèlement a son intégration au sein d'un nouveau 

milieu scolaire. 

Une synthèse des mandats et missions des partenaires organisationnels, en relation avec leurs 

pratiques en promotionlprévention, est présentée au tableau 5.4. Un regard sur ces champs de 

pratique révèle que la mission de certaines organisations se situe à I'extérieur du domaine de la 

prornotionlprévention. Ainsi, quatre partenaires mvrent au sein d'organisations dont le mandat 

premier réfère au traitement et a I'adaplationlréadaptation des personnes. Quant aux activités de 

prévention, elles font partie du mandat de quatre organisations. Les organisations dont le mandat se 

situe en lien direct avec la promotion de la santé et la prévention sont le CLSC, la Maison de jeunes, 

l'école et la municipalité (sécurité publique). Bien que le mandat de certains secteurs (éducation, 

municipal ou clubs sociaux) ne se situe pas officiellement en promotion de la santé ou en prévention, 

certains de leurs objectifs et de leurs activités (ex.: loisirs, politique familiale, entraide, éducation) 

rejoignent ceux de la promotionlprévention. Par conséquent, le mandat de ces organismes est 

davantage compatible avec les objectifs poursuivis par le projet que celui d'organismes du secteur de 

la santé qui se situe en lien avec des services curatifs. 

Tableau 5.4 
Mandats des partenaires organisaîionnels du site I'Btude 

Pavillon du Parc I 1 I I X 

Partenaires organisationnels 

Santé et services sociaux 
. CLSC 
. CJO (Centres jeunesse de I'Out) 
. CH (clinque santé mentalel 

Traitemenî 

Municipalité 1 1 1 1 

Adaptation1 
rbadaptation 

Prombtlon 

X 

. Maison de jeunes 

. Centre d'hébergement 

Mention 
primain 

X 

JC 

X 

. Sécurité publique 1 

X 

X 
L 

X 

. 
X 

X 
X 
. . 

X 



La pertinence et la volonté de recruter des membres provenant du secteur municipal ou des clubs 

sociaux a été soulevé à plusieurs reprises, lors des rencontres avec les répondants et lors des 

rencontres multisectorielles. A la rencontre avec les répondants, tenue en avril 1998, tous les 

répondants ont discuté et échangé sur les moyens susceptibles d'intéresser les représentants du 

secteur municipal au projet, bien qu'un des sites ait une bonne représentation a ce niveau. 

L'annuaire 1997 de Villes et Villages en Santé (WS), qui recensait tous les projets développés dans 

les municipalités du Québec, a été remis aux répondants. Cet annuaire représentait pour eux un outil 

intéressant de mobilisation auprès de leur municipalité car l'approche véhiculée par le mouvement 

WS est semblable à celle d'Écoles-milieux en santé, bien que les projets ne visent pas 

spécifiquement la santé et le bien-être des enfants. Pour le site à l'étude, il avait été question de faire 

certaines représentations au niveau municipal et auprès de la commission scolaire afin de faire 

connaitre le portrait de leur communauté dans le domaine de l'enfance et de la famille en se servant 

des résultats de l'analyse du milieu. Ces démarches n'ont toutefois pu être réalisées avant la 

finalisation de leur plan d'intervention, faute de temps. 

Lors des entrevues de juin 1998, au moins cinq partenaires ont déploré l'absence de la municipalité 

au sein de leur groupe intersectoriel. Quelques partenaires ont également mentionné qu'il n'y avait 

pas assez de membres de la communauté (parents, clubs sociaux). Les partenaires entendaient 

poursuivre les démarches au cours de la deuxiéme phase du projet pour intéresser le secteur 

municipal et d'autres groupes de la communauté au projet. De façon générale, la plupart des 

partenaires et des répondants interviewés en juin 1998 considéraient par ailleurs que le chaix des 

partenaires était adéquat et que tous ceux qui étaient présents pouvaient apporter quelque chose de 

pertinent au projet. 

Les coinpetences personnelles des mrtenaim et leur crovance 

Tel que nous l'avons déjb souligne, plusieurs des partenaires du groupe interseclorid sont des 

intervenants dans le domaine psychosocial. Le questionnaire sur le fonctionnement du groupe 

intersectonel a permis de documenter la contribution qu'ils estimaient être en mesure d'apporter A 

leur groupe. Les résultats obsenrés au TI (janvier 1998) montrent que les principales contributions 

se situent au niveau de leur expérience auprès des enfants, de leur accès aux groupes uisés 



(enfants, parents et autres groupes de la communauté) et de leur expérience en 

promotionlprévention (tableau 5.5). 

Tableau 5.5 

Nombre de partenaires qui disent pouvoir contribuer & leur groupel, 
selon le type de conîribution, au TI 

Contributions (N=ll) 
1. Mon expérience auprès des enfants 10 
2. Ma connaissance de la communauté 2 
3. Mon expérience en promotion de la sant4 et en prdvention 6 
4. Mon expérience en organisatim communautaire 2 
5. Mon aceés aux groupes vis& (enfants, parents, autres groupes de la communauté) 7 
6. Mes contacts personnels auprés de p n e s  influentes de la communaute 2 
7. Équipement ou autres ressources rnaWks 2 
Informations tir& du questionnôte 'Fontiionnemenl du groupe intersedoriel* (9.11) 

Quel que soit le projet en cause, la motivation des personnes impliquées est essentielle à sa réussite 

puisqu'elle permet de mobiliser les énergies nécessaires a la poursuite des objectifs à atteindre. 

Selon la théorie sociale cognitive, parmi les facteurs individuels qui peuvent influencer la motivation 

initiale et dans ce cas-ci, la motivation à s'engager dans un projet basé sur la collaboration 

intersectonelle pour mieux répondre aux besoins des enfants, on retrouve tout d'abord l'insatisfaction 

ressentie à l'égard de la situation qui prévaut. Dans le présent contexte, nous l'avons définie comme 

étant l'insatisfaction face à l'environnement dans lequel évoluent les enfants et face aux services 

offerts aux familles et aux enfants. Le deuxième aspect a trait a la croyance en l'efficacité des 

moyens d'action mis en Quvre p u r  y rembdier, qui sont ici I'intersectorialité et l'approche globale et 

intégrée en promotion de la santé. Le troisième aspect référe aux valeurs et aux buts qui soutiennent 

le projet et qui sont aussi des standards personnels (valeurs communautaires, sens du devoir civil, 

responsabilité sociale envers les enfants). L'engagement face au projet, qui es1 également considéré 

comme un facteur influençant les résultats obtenus, découte de ce désir de combler l'écart entre la 

situation qui prévaut et les standards personnels. Enfin, la croyance en ses propres capacités 

(efficacité personnelle) et en celle du groupe (efficacité collective) constitue également un fateur clé 

de ce processus amotivationnelr qui permet aux individus de mobiliser les efforts nécessaires pour 

réaliser les buts poursuivis. Ces dimensions ont été documentées à partir de deux questionnaires 

(a Environnement de l'école P et ar Leadership et efficacité collective B) et de plusieurs sources 

d'infomations qualitatives (notes de terrain, entrevues, matériel audio-visuel). Comme nous le 

verrons ci-après, les résultats montrent que le groupe &tait composé au départ de membres dont la 

plupart étaient trés motivés par le projet en raison des objjtifs poursuivis, de leur adhésion aux 



valeurs qui le sous-tendaient, de leur croyance dans l'approche préconisée (collaboration 

intersectorielle) et de leur croyance dans les capacités du groupe. 

Tout d'abord, les entrevues réalisées en juin 1998 auprès des partenaires et des répondants ont 

clairement fait ressortir que le niveau d'insatisfaction ressentie face a la situation qui prévalait dans 

leur communauté (difficultés vécues chez plusieurs enfants et ressources limitées) a constitué le 

point de ralliement pour amorcer et maintenir le travail conjoint entre les partenaires du groupe 

intersectoriel durant la phase I du projet. Les commentaires suivants illustrent le point de vue partage 

par plusieurs partenaires: 

(c [L'intersectorialité], c'est le seul moyen qu'on va avoir pour s'en sortir. 
Autrement, ça donne rien. Ça fait des années qu'on le vit comme ça, chacun 
travaille de son côté, ça n'a rien donné. Ça prouve bien qu'il faut faire autre 
chose. D a Quelque part, on est tous des personnes qui sont là pour les enfants à 
la base. Si je regarde diaque partenaire, je me dis, pour chacun d'entre eux, ce 
qui est important, c'est les jeunes. II y a ça qui nous aide, on a tous œ point en 
commun. D Extraits d'une entrevue avec un des répondants, juin 1998. 

a De sentir qu'il y a beaucoup de pauvreté, d'isolement dans les familles et un 
moment donné de penser que je ne peux pas faire ça toute seule, même si c'est 
mon travail. N Extraits d'une entrevue avec un des partenaires, juin 1998. 

Les résultats provenant du questionnaire sur l'environnement de l'école montrent que, selon la 

perception des partenaires, les principaux problémes qui affectent les enfants et la populaiion de leur 

communauté ne sont pas d'ordre environnemental (pollution, circulation locale, etc.) mais plutôt 

social (pauvreté, chômage, manque de transport) et psychosocial (violence familiale, violence entre 
les jeunes et alcoolisme). Quant au niveau de satisfaction Ci i'égard des services offerts aux familles 

et aux enfants, les deux tiers des partenaires ont répondu être plus ou moins satisfaits de ces 

services. Lors de la présentation du projet, plusieurs partenaires avaient également menüonné que 

les ressources de la communauté étaient limitées et qu'elles n'étaient pas toujours utilisées de la 

façon la plus appropriée, d'où l'importance de se regrouper et de collaborer ensemble. 

u ... alors qu'avant chacun amvait avec son programme du CLSC ou de la Maison 
de jeunes ou du C.J.O. et on courtisait i'écoie pour en avoir l'accès même si des 
fois on dédoublait ... Alors que la, ça a permis de mettre le paquet dans UN 
pqramme et on travaille 19. ra Extraits d'une entrevue avec un cies répoririantr, 
décembre 1998. 



Même si, pour la plupart des partenaires, la raison première de leur adhésion au projet résidait dans 

le fait que celui-ci visait l'amélioration de la santé et du bien-être des enfants, certains ont également 

mentionne que leur participation était liée au fait que les objectifs du projet s'inscrivaient à l'intérieur 

de leur mandat professionnel. Certains partenaires se sont d'ailleurs joints au groupe suite B une 

demande explicite de leur organisation. Les entrevues indiquent qu'il en a été ainsi pour quatre des 

dix partenaires interrogés. Ceux-ci étaient pour la plupart des membres qui avaient remplacé les 

partenaires ayant quitté au début du projet. 

Les résultats provenant du questionnaire sur le leadership et l'efficacité collective, lequel a été rempli 

au moment ou les membres se sont joints au groupe3s (To), montrent qu'une forte proportion d'entre 

eux adhérait à des valeurs communautaires et avaient un sens élevé du devoir civil. Ainsi, le score 

moyen obtenu à I'indice sur les valeurs communautaires est de 4'1 (ÉT = '44) sur une échelle de 1 à 

5 alors que celui obtenu pour I'indice du sens du devoir civil est de 3,3 (ET = ,50) sur une échelle de 

1 a 4. Ces résultats indiquent que la plupart des partenaires trouvaient important de s'impliquer dans 

sa communauté et qu'ils croyaient au potentiel de leur collectivité pour trouver des solutions aux 

problemes qui les concernaient. De plus, ces valeurs communautaires étaient également appuyées 

par une implication réelle de plusieurs d'entre eux dans la vie de leur communauté. Ainsi, au moment 

ou ils se sont joints au groupe, la plupart (9 sur 11) des partenaires avaient déjà été impliqués dans 

des activités communautaires et plusieurs (7 sur 11) étaient toujours membres de comités divers, sur 

une base volontaire. Les domaines de leur bénévolat étaient surtout sportif et scolaire et dans une 

moindre mesure, culturel et caritatif. 

Les résultats obtenus à I'indice sur les croyances aux actions politiques montrent un score moyen 

plus faible, soit de 2,s (ET = ,68), sur une échelle de 1 à 4. L'examen des scores moyens obtenus 

pour chacun des items de cet indice montre que ces résultats reflètent un certain scepticisme chez 

plusieurs des partenaires quant aux actions entreprises par les élus politiques pour résoudre les 

problemes qui touchent la population. Par ailleurs, ce scepticisme ne se traduit pas par un fatalisme 

# Pour la plupart des patîenaires (9 sur 11)' œ moment correspond au mois de septembre 1997 alon que pour les deux 
autres, le questionnaire a été rempli au mament ou ils ont adhéré au gmupe, soit en novembre et décembre 1997. 



de leur part puisque les scores moyens aux deux items qui réfèrent 8 leur participation dans le 

processus de décision politique est plutôt élevé (M = 3,1; É~=,74 et M = 3,2; Él=,79 respectivement, 

sur une échelle de 1 à 4), ce qui est convergent avec le score moyen obtenu a l'indice du sens du 

devoir civil. 

Quant aux compétences personnelles en leadership, celles-ci ont pu être documentées tout d'abord 

à partir de l'indice provenant du questionnaire u Leadership et efficacité collective B. Le score moyen 

obtenu à cet indice est de 3,O (ET = ,48) sur une échelle de 1 à 4. Parmi les dix partenaires ayant 

rempli ce questionnaire, six ont obtenu un score supérieur a 3'0 ce qui dénote plusieurs traits de 

leadership (comportements pro-actifs, capacité à prendre des risques, préfhre être leader plutôt que 

supporteur) chez une majorité de partenaires. De plus, en relation avec la participation volontaire a 

des organisations communautaires, chez sept des partenaires, trois ont mentionné qu'ils se 

considéraient être des leaders au sein de ces groupes. Les notes de terrain, de même que les 

entrevues réalisées avec les partenaires et les répondants en juin 1998, confirment la présence d'un 

certain leadership chez plusieurs d'entre eux. 

a C'est pas toujours évident. Tout le monde a des bonnes idées mais y a 
beaucoup de petits leaders. On est plusieurs leaders dans ce groupelà. a Extraits 
d'une entrevue avec un des répondants, juin 1998. 

Quant a la nécessité de travailler en partenariat et à la capacité de leur groupe de travailler dans œ 

sens pour réaliser le projet, la plupart des partenaires en Btaient convaincus au début et b la fin du 

projet, bien que certaines situations aient pu les ébranler dans leurs convictions Ci certains moments. 

Le quesûannaire sur le leadership et l'efficacité collective a permis de documenter les dimensions 

relatives A la croyance en l'efficacité collective du groupe et l'engagement envers le groupe B deux 

reprises, soit peu de temps après la formation du groupe (Ta), et en juin 1998 (Tz), soit lors de 

i'élaboration de la Id version du plan d'intervention. Les scores moyens obtenus pour ces deux 

dimensions sont présentés au tableau 5.6. Comme on peut le constater, en tenant compte à la fois 

du score moyen et de l'écart-type, les résultats obtenus montrent qu'au Ta, bus les partenaires 

croyaient en l'efficacité collective de leur groupe et que la plupart se sentaient engagés envers le 

groupe intersectoriel. Malgré les dificultés rencontrées durant retape de I'blaboration du plan 

d'intervention, la croyance des partenaires face au projet semble s'être maintenue puisque tes seores 



moyens sont légèrement plus élevés au T2 qu'au To, bien que ces différences ne soient pas 

statistiquement significatives, à un seuil alpha de '05. 

Tableau 5.6 

Scores moyens (écart-type) obtenus pour les indices 
"Croyances en I'eflicacité collective" et "Engagement envers le projet', 

sebn le moment d'observation (toeî G)l 

Indices To (N=9) Tt (N*) * 
Croyances [ 1 i 41 $58 (50) 3,79 (3) 

Les parienaires sont les mimes aux To el T2 
2 Ptüs le score es1 élevé, plus le résultaî est positif 

En décembre 1998, apres la finalisation du plan d'intervention, les propos d'un des répondants 

refletent le sentiment d'efficacité collective que cerlains partenaires semblaient partager : 

N On a commencé quelque chose et on l'a fini. On est persévérant, on croyait au 
projet, on croyait aussi dans le bien-fondé de travailler en partenariat, de se 
concerter, de se partager la dépense d'énergie. n Extraits d'une entrevue avec un 
des répondants, décembre 1998. 

Lors des entrevues de juin 1998, la majorité des partenaires ont également réitéré leur confiance 

dans la capacité du groupe a réaliser le projet bien qu'un bon nombre d'entre eux aient çou(evé 

certaines contraintes interpersonnelles et organisationnelles. A œ propos, voici les commentaires 

exprimés par certains des partenaires lors des entrevues réalisées en juin 1998 (Tz) et en décembre 

1998, lesquels traduisent a la fois leur confiance mais aussi un certain réalisme quant a la réalisation 

du projet : 

a Je pense que le vouloir est 18, mais c'est a bavailter. Le probléme, c'est peut- 
êûe au niveau personnel puis aussi les contraintes de chacun des milieux 
[secteurs ou organisaîionsl. r Extrait d'une entrevue avec un des partenaires, juin 
1998. 



« Oui, je crois que ceux qui vont rester par choix et pas par obligation, ils vont être 
capables. C'est juste que la, on se rend compte que ce ne sera pas facile ... II y a 
quelque chose qui cloche [insatisfaction face aux problèmes vécus par les enfants 
et face aux ressources] et on est tous là parce que, s'il y a quelque chose à faire, 
on va le faire. Dans ce sens-là, je suis très optimiste qu'un moment donne, ça va 
marcher. D Extrait d'une entrevue avec un des répondants, juin 1998. 

(( Oui, je pense qu'on va étre capable parce que je trouve que tout le monde est 
motivé, tout le monde veut une meilleure communauté et aider les enfants. P 
Extrait d'une entrevue avec un des partenaires, juin 1998. 

Les notes de terrain enregistrées au moment où le climat était le plus mouvementé au sein du 

groupe, soit lors de l'élaboration du plan d'intervention, font état du leitmotiv des répondants, à savoir 

que pour qu'un tel projet se réalise, les gens devaient y croire, ce qui laissait entendre que tous les 

partenaires devaient alors participer concrètement au projet en assumant certaines responsabilités 

en lien avec les interventions retenues. Les entrevues réalisées en juin 1998 font également état de 

leur opinion à ce sujet : 

"L'intersectoriaiité, c'est un processus extrêmement fragile. C'est un paquet de 
monde qui n'est pas habitue a travailler ensemble puis on est avant tout humain, 
donc il y a toutes sortes de petites 'gamesn qui se jouent. C'est pour ça que tu as 
besoin de gens qui sont ouverts par rapport a ça et qui y croient."Extrait d'une 
entrevue avec un des répondants, juin 1998. 

"La mobilisation finalement c'est d'étre convaincu du projet.' Extrait d'une 
entrevue avec un des répondants, juin 1998. 

L'ensemble des résultats présentes dans cette section corrobore plusieurs des principes clés que 

l'on retrouve dans la théorie sociale cognitive. Ainsi, la consistance dans les résultats à propos de 

leur forte adhésion au but poursuivi (i'amélioration du bien-être et de la santé des enfants), aux 

valeurs qui le souç-tendent, à ia croyance en l'efficacité des moyens proposés pour le réaliser et 

à la capacité du groupe de meiûe en place ces moyens a été mise en évidence autant par les 

données quantitatives que qualitatives, et ce, a plusieurs occasions. D'après les commentaires 

des membres, ces facteurs expliquent d'ailleurs leur motivation et leur engagement envers le 

projet, de même que leur détermination à surmonter les obstacles qui se sont présentés et à 

poursuivre leur action. 



Mode de fonctionnement du anwpe intenecfoneI 

Tel que nous l'avons déjà souligné, le groupe intersectoriel s'est rencontré à dix-sept reprises entre 

le début du projet (mai 1997) et le moment ou il a finalise son plan d'intenrention (décembre 1998). 

Les résultats du questionnaire K Fonctionnement du groupe intersectoriel )) complété aux TI (janvier 

1998) et T2 (décembre 1998) montrent que de façon générale les décisions étaient prises par 

consensus. Tous les partenaires ont affirmé avoir une influence sur les décisions relatives aux 

orientations, aux objectifs et aux activités de leur groupe. Le tiers d'entre eux estiment qu'ils avaient 

une grande influence sur ces décisions alors que les autres considérent avoir une certaine influence. 

Les partenaires devaient aussi identifier ceux qui avaient le plus d'influence au sein de leur groupe. A 

ce titre, les répondants arrivent au 16' et au 2 e  rang, suivi par un troisième partenaire. 

Quant à ia participation des partenaires aux rencontres et aux activités du groupe intersectoriel, les 

procés-verbaux des rencontres montrent que le taux de participation, en terme d'assiduité aux 

rencontres et aux formations, pour l'ensemble de la période (de mai 1997 h décembre 1998), a été 

de 65%. La participation plus ou moins constante de certains partenaires aux rencontres et aux 

activités de leur groupe s'explique par leur manque de disponibilité. Cette situation a été une source 

de frustration pour certains partenaires, et ce, autant chez ceux qui devaient s'absenter que chez 

ceux qui étaient présents. Tout d'abord, une première difficulté engendrée par l'absence de certains 

partenaires réside dans le manque de continuité de la démarche. Comme il s'agit d'un projet collectif 

ou les décisions peuvent avoir un impact direct sur les orientations et les interventions mettre en 

place par chacun des partenaires, il est compréhensible que les membres veuillent être impliqués 

dans les décisions. Toutefois, lorsque certains d'entre eux s'absentent et que des décisions sont 

prises par un sous-groupe de personnes, il amve que les décisions ne satisfassent pas ceux qui 

étaient absents au moment où elles ont été prises. De plus, compte tenu qu'il s'agit d'une demarche 

systématique ou chaque étape est reliée A la précédente, le manque d'assiduité aux rencontres a 

amené quelques partenaires a se sentir a déphasés B à l'occasion. De plus, selon les propos 

exprimés par certains partenaires, l'organisation des rencontres multisectorielles et la circulation de 

l'information n'étaient pas toujours adéquates. Cette situation, combinée à l'absentéisme de certains 

partenaires, a contnbue 8 rendre par moment leur fonctionnement un peu chaotique, et donc moins 

efficace. 



Lors des rencontres de formation avec les répondants, certains aspects de la mobilisation ont été 

abordés avec eux, tels que je leadership au sein du groupe et l'importance d'une participation active 

de tous les partenaires (pas seulement aux réunions). Comme nous l'avons souligné précédemment, 

le rôle des répondants était double, soit la coordination des activités de recherchelplanification et la 

mobilisation du groupe. Lors d'une de ces rencontres, en novembre 1997, les chercheurs ont insisté 

sur l'importance de s'appuyer sur les autres partenaires pour effectuer certaines taches. L'importance 

d'avoir une entente sur la répartition des rBles et des respansabilittis de chacun des partenaires et 

sur une façon de prendre les décisions au sein de leur groupe a également été discutée. Quelques 

documents, dont la section sur la mobilisation provenant du guide u L'action intersectorielle ... un jeu 

d'équipe B, leur ont alors été remis pour les assister dans cette tkhe. Toutefois, ces documents se 

sont avérés insuffisants pour les soutenir adéquatement au niveau de leur mode de fonctionnement. 

Afin de les outiller davantage, une formation a alors été envisagée peu de temps après cette 

rencontre. Le contenu de ta formation devait porter plus spécifiquement sur la prise de décision, sur 

le style de leadership (favorisant la participation et la cohésion au sein du groupe) et la résolution de 

conflits. Au départ, une demande avait été adressée A la OSP afin de trouver un formateur 

expérimente pour ce type de contenu mais aucune ressource n'était disponible pour effectuer cette 

recherche et participer a l'organisation de cette formation. La responsabilité en a alors été confiée a 

un des répondants qui fournissait déjà un certain soutien dans ce domaine. Celui-ci devait trouver un 

professionnel ayant les compétences nécessaires pour donner la formation. Le contenu de la 

formation de cinq heures, offert par ce professionnel, s'est toutefois avéré inadéquat du fait qu'il 

portait plus précisément sur le rapprochement des perceptions et la communication dans un antexte 

clinique. Bien que certains éléments du contenu pouvaient être pertinents pour le travail en équipe, 

les exempks fournis ne s'appliquaient pas directement au fonctionnement en équipe et n'étaient pas 

mis en relation avec un contexte organisationnel, ce qui a eu pour effet d'en limiter passablement 

l'utilité. Lots des entrevues de juin 1998, la plupart des partenaires et des répondants étaient d'avis 

que le contenu de la formation donnée, bien que fort intéressant sur le plan clinique, ne leur avait pas 

été utile pour le fonctionnement de leur groupe. 

a Pour les gens, ça ne semblait pas facile de faire le lien entre le travail en équipe et 
cette formation-IL Ils l'appliquaient au niveau de leur travail personnel. B Extrait d'une 
entrevue avec un des partenaires, juin 1998. 



Conséquemment, plusieurs aspects du fonctionnement en équipe, dans un contexte intersectoriel, 

n'ont pas été clarifiés de manière satisfaisante au cours de la phase I du projet, ce qui a eu pour effet 

de créer plusieurs malentendus. De plus les modalités de fonctionnement qui ont prévalu durant 

cette période ont été insuffisantes pour gérer efficacement les conflits qui sont apparus au sein du 

groupe, au moment de l'élaboration du plan d'action. Cette situation a eu pour effet de démotiuer 

certains partenaires et de créer des tensions et des perturbations émotives au sein du groupe. La 

clarification des rôles et des mandats de chacun, des règles de fonctionnement pour la prise de 

décision et de la gestion des conflits a constitué un point névralgique durant cette étape. Le problème 

majeur a en fait été occasionné par un manque de clarification quant à la capacité d'implication des 

partenaires dans les interventions prévues au plan d'intervention, en relation avec leur mandat 

organisationnel et leur marge de manœuvre. 

Faute de temps et de ressources appropriées, la formation sur le travail en équipe qui devait fournir 

aux partenaires certains moyens pour structurer leur fonctionnement de groupe n'a donc pu être 

développée de façon adéquate au début du projet. Aussi, le besoin d'améliorer l'organisation et 

l'efficacité du groupe, de clarifier les attentes, les rôles, les mandats et les limites de chacun, était 

toujours présent la fin de la phase 1. Des efforts supplémentaires ont donc été consacrés a ce 

moment afin de mieux répondre à ce besoin. Un guide37 pratique adapte au contexte du projet et 

destiné aux membres de groupes intersectoriels a donc été élaboré (Ménard, Deschesnes, et 

Lefebvre, 1999) et une deuxiéme formation a été donnée aux partenaires, immédiatement aprés 

qu'ils aient complété leur plan d'intervention (décembre 1998). Les résultats obtenus à i'aide d'un 

questionnaire complété par I'ensemble des partenaires montrent que cette formation a été appréciée 

par I'ensemble des participants. Les résultats indiquent que le contenu et te déroulement des deux 

blocs prévus dans la formation ont été utiles et appréciés par les participants et que les objectifs 

Le contenu de ce guide se prhnte  sous forme d'ateliers et porte s r n u e m e n t  sur différents aspecls du travail en 
équipe qui sont importants dans le cadre d'un projet intenectoriei. L'atelier se présente en deux blocs dune durée de 
b i s  heures chacun. Dans le premier bloc, on aborde les aspects sbuchiraux de I'organisation tetç que la clarifiwtion des 
mandats et des dies de chacun des partenaires, leurs M e s  et leun responsabilités mpeche et enfin les %les de 
fonctionnement Dans le second bloc, la formation porte davantage sur les facteurs humains qui influencent la mise en 
place d'un dimat de travail facilitant la collaboratian, soient te IeGienhip, la prise de decision, la communication, le 
respect I ' b t e  et la partiapation. 



visées ont été atteints de maniére satisfaisante. Les participants ont également souligné leur 

appréciation des activités et des outils proposés lors de la formation. Selon eux, les activités se sont 

déroulées dans un climat amical et avec une ouverture d'esprit qui a favorisé le rapprochement entre 

les partenaires. 

Certains commentaires recueillis auprès des partenaires illustrent l'importance d'une telle formation. 

(( Je pense qu'elle [la formation] est essentielle parce que je m'aperçois que finalement 
ce n'est pas facile de travailler en groupe. Je pense que les gens ne s'arrêtent pas à 
établir des règles, on ne s'arréte pas a deteminer un processus de décision ou de 
résolution de conflits. u Extrait d'une entrevue auprès d'un des partenaires, décembre 
1998. 

La plupart des partenaires et des répondants ont souligné lors des entrevues réalisées au TZ (en juin 

1998) qu'il aurait été souhaitable d'aborder, dès le âébidt du projet, la répartition des rôles et des 

responsabilités de chacun et de discuter d'une façon de prendre les décisions afin d'aider le travail 

en équipe. Par exemple, certains partenaires ont mentionné que le fait de ne pas avoir eu de mode 

de fonctionnement clair entre les partenaires, dès le départ, avait occasionné des problèmes de 

circulation de I'infomiation, comme par exemple lorsque les rencontres &aient reportées ou 

annulées. Toutefois, le principal pobléme de fonctionnement dans le groupe a résidé dans le manque 

de clarification a propos des rôles et des responsabilités des partenaires au regard des activitbs 

prévues pour réaliser leur plan d'action, et ce, a la lumière de leur mandat organisationnel et de leur 

marge de manœuvre. 

Quant au climat organisationnel, il ne semble pas avoir 6té toujours favorable 8 la confiance mutuelle 

entre les partenaires et 8 la cohésion au sein du groupe. En fait, celui-ci s'est nettement dégradé 

lorsque les différends sont apparus en lien avec la participation des partenaires au plan 

d'intervention. 

ar C'est la que ça sauté ! ... Au début, quand on était au niveau des idées et tout ça, ça 
allait. Quand c'est amvé 8 l'action, c'est 18 que ça sauté. Au lieu de d e r  une 
harmonie, ça a plutôt fait l'effet antraire. D Extra'i d'une entrevue auprès d'un des 
répondants, décembre 1998. 



a Ca a sorti quand on a demandé : qui va faire ça maintenant? Toi tu vas faire ça, o.k., 
toi qu'est-ce que tu aimerais? Euh ... Je rie peux pas vraiment, je me sens mal ... Tu 
n'embarques pas dans ça, tu ne feras rien? Bien non, ça outrepasse mon mandat. 
C'est là que le beau rêve s'est un peu fané ... Je te dirais que I'on a eu un moment 
donné une discussion qui a été assez [houleuse] et qu'il y a des gens qui ont dit s'être 
sentis mal dans ça. B Extrait d'une entrevue avec un des répondants, décembre 1998. 

Le climat organisationnel au sein du groupe intersectoriel, qui était cordial et caractérise par le 

respect et la cohésion au cours de la première année de fonctionnement (de mai 1997 a mai 1998) 

semble donc avoir été affecté par les tensions du groupe qui ont surgi lors de la période évoquée ci- 

dessus. Les propos exprimés par plusieurs partenaires lors des entrevues réalisées en juin 1998 

indiquent que le climat ne favorisait pas toujours l'échange et la confiance mutuelle. Quelques 

partenaires font également état d'un manque de respect et de considération de la part d'autres 

partenaires. 

(( Je suis sûr qu'il y a des divergences, mais est-ce qu'on ose les aborder? Non, je ne 
crois pas que le climat du groupe favorise ça, ce qui est malheureux. n Extrait d'une 
entrevue avec un des partenaires, juin 1998. 

n C'est quelque chose que I'on a v k u  et qu'a un moment, ce n'était plus motivant 
d'aller aux rencontres parce qu'on avait \'impression qu'on était en train de se faire dire 
qu'on n'était pas correct ... Ça sorti lors d'une dernière réunion. On se sentait comme si 
on recevait des ordres des autres, et dans le fond, on est tous des professionnels dans 
notre domaine et on est tous là pour s'entraider et aider les enfantu Extrait d'une 
entrevue avec un des partenaires, juin 1998. 

a On a tous de fortes personnalités et on ne s'écoute pas toujours. n Extrait d'une 
entrevue avec un des partenaires, juin 1998. 

Les résultats obtenus à l'aide du questionnaire sur le fonctionnement du groupe aux Tt (janvier 1998 

et T2 (juin 1998) corroborent ceux provenant des entrevues. Alors que 7 des I O  partenaires 

déclaraient qu'il n'y avait aucun conflit entre eux au TI, cette proportion n'est que de 1 sur I O  au Tz . 
Plusieurs partenaires (7 sur 10) ont mentionné que lors de conflits, ceux qui étaient concernés 

réglaient eux-mêmes leurs différends. 

De plus, les résultats se rapportant aux indices retenus pour mesurer les différentes dimensions du 

fonctionnement du groupe montrent que les scores moyens entre le TI (janvier 1998) et le Tz (juin 

1998) ont connu une baisse pour la plupart des dimensions (tableau 5.7)' ce qui est concordant avec 



tes commentaires exprimés par les partenaires et les observations notées par le chercheur. Cette 

tendance indique que plusieurs aspects du fonctionnement de ce groupe étaient moins positifs au T:! 

qu'au TI, bien qu'une seule de ces différences soit statistiquement significative, a un seuil alpha de 

,O5 Le seul aspect qui est resté stable est celui lié h la direction donnée au sein du groupe. 

Tableau 5.7 

Scores moyens (écart-type) aux indices référant au fonctionnement du grouper, 
selon le moment d'observation (tl et t# 

Innovation 

Direcîion 

Cohésion 

Expression l confiance 

(individuelle) 

Expression/confiance 

(groupe) 
Respect 

l Infmations tirées du questionnâr 
4,23 (,61) 1 3,W (,74) 

t Fondionnement du qmupe intersectoriel r au Tl ((2.22) e ( 
2 Les parlenaires sont l& mémes aux Ti et TI 
3 Diiérences entre Ti  et Tt (a c ,05) 

Lors des entrevues de décembre 1998, soit quelques semaines aprés que ces divergences aient 

secoué le groupe, les répondants expliquaient toujours que l'origine des tensions dans le groupe se 

situait au niveau de la non-participation de certains membres. Toutefois, aprés la formation sur le 

travait en équipe, les répondants avaient pris un certain recul face 8 cette situati~n et pouvaient 

reconnaître que l'implication réduite de certains partenaires n'était pas nécessairement de la 

mauvaise volonté de leur part. 

K C'est peut-être parce que.. . je reviens A la formation (formation sur le fonctionnement 
en équipe] que I'on a eue, les mandats dans le fond n'étaient pas clairs. Tout le monde 
a le cœur à la bonne place et veut, mais quand ça vient le temps de voir jusqu'ou on 
peut [s'impliquer]. . .ce n'est pas ma client& ce n'est pas vraiment mon mandat.. . 
C'est peut& nous autres qui n'avaient pas les mêmes attentes. On s'attendait à ce 
que les gens partent du début puis se rendent à la fin avec nous autres. ia Extrait d'une 
entrevue avec un des répondants, décembre 1998. 



Les résultats présentes cidessus montrent que les objectifs liés a la mobilisation (pour la phase t), 

c'est-à-dire de favoriser l'engagement et la participation de partenaires kgitimes et de créer un 

espace social permettant aux partenaires de travailler conjointement de façon complémentaire, ont 

été atteints à des degrés divers. Au niveau du recrutement, le groupe a connu des difficultés en œ 

qui a trait au recrutement de certains secteurs et quant a la stabilité de ses effectifs individuels. Les 

raisons sont principalement liées à des contraintes organisationnelles et personnelles extérieures au 

projet. Malgré la turbulence présente a ce niveau, l'ensemble des partenaires reconnaissaient la 

Iégitimitb des partenaires présents (particulierement en ce qui a trait à leurs connaissances des 

problématiques qui touchent les enfants). Toutefois, ils considéraient qu'il était important de 

poursuivre leur démarche de recrutement auprès d'autres partenaires clés de la communauté au 

cours de la phase II du projet, afin de pouvoir élargir leurs cibles d'intervention. 

La forte concentration d'intewenants dont le travail ne se situait pas en lien avec la promotion de la 

santé ou la prévention, et dont le mandat offrait peu de marge de manœuvre pour leur implication 

dans ce domaine, a soulevé plusieurs interrogations au sein du groupe, principalement a l'égard de 

la participation concrète de chacun des partenaires aux interventions qui seraient mises en œuvre 

dans le cadre du plan d'intervention. L'enthousiasme du départ semble donc s'être buté a des 

contraintes bien réelles comme le manque de disponibilité et de ressources de certains partenaires 

pour accomplir l'ensemble des activités, particulièrement en lien avec la contribution de chacun a 

l'intérieur du plan d'intewention. La déception semble avoir été particulierement marquée chez les 

répondants en raison de leurs attentes élevées et de I'investissement fourni tout au long du projet. 

Toutefois, ces conflits ou différends qui sont apparus au moment de traduire les objectifs et les 

moyens en ressources concrètes, auraient peut-être été moindres ou auraient pu étre mieux régulés 

si la structure organisationnelle ou leur mode de fonctionnement les avait mieux préparés a faire face 

a ce genre de difficultés. 

Quant à la nécessité de travailler en partenariat et à la capacité de leur groupe a travailler ensemble 

pour réaliser le projet, la plupart des partenaires en étaient convaincus au début et a la fin du projet, 

même si leurs convictions ont pu être ébranlées a certains moments, comme en témoignent les 

commentaires portant sur l'élaboration du plan d'intervention. Le point de ralliement, tout au bng du 

projet, a été pour la plupart des partenaires leur volonté manifeste à travailler ensemble p u r  



améliorer la santé et le bien-étre des enfants. Par ailleurs, mQme si la majorité d'entre eux ont réitéré 

à la fin de cette phase leur confiance dans ta capacité du groupe à réaliser le projet, un bon nombre 

d'entre eux ont soulevé certaines contraintes interpersonnelles et organisationnelles. Leurs propos 

traduisent a la fois leur confiance mais aussi un certain réalisme quant a la poursuite du projet, 

principalement en relation avec le contexte d'intervention. Ainsi, la capacité de recruter des membres 

provenant de divers secteurs qui ont une influence sur la santé des enfants est tributaire de la 

réceptivité de ces milieux à l'approche préconisée ainsi qu'a leur marge de manœuvre pour soutenir 

concrètement les activités du groupe. 

Les forces auto-régulatrices des membres, c'est-à-dire leur croyance dans l'approche et dans les 

capacités du groupe à réaliser tes finalités du projet, se sont donc avérées primordiales au cours de 

cette le phase du projet, car elles ont permis de mobiliser les énergies nécessaires a la poursuite 

de I'objjtif à atteindre, soit I'élaboration du plan d'intervention, et ce, malgré les contraintes et les 

difiicultés rencontrées (contexte d'intervention) et malgré le fait que les mécanismes de régulation 

formelle (mode de fonctionnement) aient été plutôt faibles durant cette lb phase du projet. Les 

événements qui se sont produits au sein du groupe et la manière dont ils ont été appréhendés et 

géks illustrent le fait que la mobilisation est un processus qui n'évolue pas nécessairement de façon 

simple et linéaire mais plutôt avec des avancés et des reculs. 

L'analyse des résultats montre également que I'engagernent des partenaires s'est maintenu tout au 

long de la première phase du projet malgré ces difficultés. Toutefois, le contexte d'intenrention (faible 

marge de manœuvre des partenaires) a par ailleurs limité grandement la participation concréte des 

membres lorsqu'il a été question de la responsabilité de chacun envers la mise en œuvre des 

interventions prévues au plan d'action. Ce qui sembie donc indiquer que I'engagernent ne se traduit 

pas automatiquement par une participation mncréte et soutenue au projet. Cette observation 

soutient la thèse de la compétition proposée par Cress et al. (1997)' laquelle stipule que 

l'engagement élevé envers un projet ne se manifeste pas nécessairement par une participation 

soutenue lorsque le antexte conduit a des pressions conflictuelles au niveau de la participation, en 

raison des autres demandes de la vie sociale. 



5.2.3 Première étape de la planification : l'analyse du milieu 

5.2.3.1 Definition et objectifs de I'analyse du milieu 

L'analyse du milieu représente la premiére étape de la démarche de planification. Dans le présent 

contexte, elle visait a évaluer les problèmes et les besoins des jeunes, des écoles et de la 

communauté de même que les occasions et les ressources présentes dans leur environnement 

immédiat. De cette façon, on entendait mettre en évidence le potentiel de la communauté pour la 

recherche de solutions aux problèmes identifiés. L'analyse a été réalisée principalemenl a partir 

d'une évaluation subjective de la réalité, plutôt que de s'appuyer sur des données objectives ou 

statistiques, de façon a mettre en lumière ce que les acteurs et différents membres de la 

communauté considéraient être important pour améliorer le bien-être et la santé des enfants. 

Comme le projet était basé sur la participation de différents acteurs de la communauté, I'analyse du 

milieu a été effectuée en collaboration avec les répondants et certains partenaires du groupe 

intersectoriel. Leur participation visait a susciter une réflexion collective concernant les résultats 

obtenus de même qu'à favoriser une meilleure compréhension des façons différentes qu'ont les gens 

de se représenter la réalité qui les entoure. Cette réfiexion entre les partenaires devait conduire à 

une plus grande intégration des différentes significations de cette réalité. Les résultats de I'analyse 

du milieu devaient également permettre de circonscrire l'espace dans lequel i'ensemble des 

partenaires aurait a travailler. Ils constituaient ainsi la fondation sur laquelle serait édifiée la 

prionsation des besoins et l'élaboration du plan global d'intervention. 

5.23.2 Description et appreCiation de la démarche liée à I'analyse du 
milieu 

L'analyse du milieu comprenait trois volets : 1) la cueillette d'informations; 2) I'analyse des données 

et 3) la présentation des résultats au groupe intersectoriel. Les premières activités liées à cette 

étape ont été amorcées en juin 2997, bien que la plupart se soient déroulées entre le mois d'octobre 

1997 et le mois de mars 1998. 

Afin de cerner la globalité et la diversité de la communauté, un outil a 4112 produit par les chercheurs 

et l'agent de recherche afin de répertorier les informations nécessaires à la compréhension des 



différents aspects de l'environnement dans lequel évoluent les enfants qui fréquentent I'école de la 

communauté (annexe A-3: Recueil des outils et méthodes R-1)M. L'outil comprend plusieurs sections 

qui permettent de documenter les caractéristiques géographiques, sociodémographiques, 

culturelles, économiques, politiques et organisationnelles de la communauté. Une section de l'outil 

porte spécifiquement sur les ressources de I'école, les caractéristiques des enseignants et des 

intervenants, le projet éducatif et les activités en promotion de la santé et en prévention qui sont 

présentes dans I'école. 

Plusieurs sources d'informations ont été utilisées pour documenter l'ensemble de ces 

caractéristiques. Ainsi, différentes méthodes telles que le mappingJ9, les entrevues individuelles et de 

groupe et la documentation écrite ont été retenues. A partir des informations recueillies, il a été 

possible d'identifier les problémes et les besoins des enfants et des familles, des enseignants de 

I'école, de même que les ressources, les occasions et les contraintes au sein de la communauté. 

Une fantaisie guidée avec des élèves de quatrierne année a également été effectuée afin de 

connaitre leur vision idéale d'une École-milieux en santé de même que leurs perceptions quant a 

certains de leurs besoins. Pour réaliser cet atelier, les répondants des trois sites ont d'abord travaille 

ensemble afin d'adapter la procédure utilis4e dans le contexte d'un projet de a Villes et villages en 

santé D de Rouen-Noranda (annexe A-3: Recueil des outils et méthodes R-2). Par la suite, l'atelier a 

été organisé par le répondant et un partenaire de la Maison de jeunes qui intervenait déjà dans 

l'école. Vingt enfants dont les parents avaient donné leur consentement ont participé B cette activité. 

De façon générale, l'outil utilisé pour recueillir l'information a étb jugé adéquat par tous les 

répondants et les partenaires interviewés. Le fait que les entrevues aient été réalisées auprès de 

différents groupes de la communauté a été particuikrernent apprécié par les partenaires car tes 

informations ainsi recueillies reflétaient différentes visions de la situation des enfants, des parents et 

38 Les outils et méthodes présentés dans œ recueil wrrespondent a leur version finale, suite l'évaluation qui en a éte 
faite par les groupes intersectOnels. 

54 Le mapping est une méthode d'observation directe et de discussion p m î t a n t  ti un grwpe de &mir les franü6w 
géographiques et sociaies de leur communaulé et ti iâentifiw sur une r m a p ,  les aires qui représentent des mes 
dangeureuses, qui traduisent des dispaW sudmnomiques ou encore qui identifient certains lieux sWgiques (pour 
plus détail, voir Annexe A-3: R- 1). 



autres membres de la communauté. A cet égard, les répondants et tous les partenaires qui étaient 

présents lors de cette étape ont jugé qu'il avait été préférable de réaliser t'évaluation du milieu a 

partir de la perception des gens de la communauté plutôt que de se baser sur des données 

statistiques. Selon eux, le principal bénéfice rattaché à ce type de méthode ne résidait pas dans sa 

plus grande fidélité ou validité, bien que ces aspects aient été considérés par les chercheurs, mais 

dans le fait qu'elle permettait de redonner un certain pouvoir à ceux qui y résident. 

c De faire sortir les problèmes que vivent les jeunes du milieu par les personnes 
impliquées, c'est mieux parce qu'ils participent a chercher. D Extrait d'une entrevue 
avec un des partenaires, juin 1998. 

De plus, mentionnons que plusieurs des activités de collecte des données, telles que le mapping et 

les entrevues de groupe, se sont avérées mobilisatrices pour les répondants et plusieurs partenaires, 

en raison de t'intérêt suscité par le questionnement et la mise en commun des informations ainsi que 

par les connaissances générées. 

Les activités de cueillette des données se sont étendues sur une période relativement longue (juin 

1997 à janvier 1998) si l'on tient compte de la saison estivale pendant laquelle le groupe a été 

pratiquement inactif en raison des vacances et du congé scolaire. D'autre part, il est à noter que le 

mois de la rentrée scolaire et le mois de novembre n'ont pas été propices à ta collecte des données 

pour les partenaires des écoles car ce sont des périodes qui demandent déjh beaucoup d'énergie et 

de disponibilité de la part de tout le personnel de l'école. La cueillette d'informations s'est donc 

déroulée sur une période plus intensive d'environ trois mois. Tous les partenaires ont contribué des 

degrés divers à la cueillette d'informations bien que la participation de plusieurs d'entre eux se soit 

limitée a celle d'informateur lors de l'entrevue de groupe avec les partenaires. Un seul partenaire n'a 

pas été impliqué dans l'analyse du milieu compte tenu qu'il s'est joint au groupe vers la fin de cette 

étape. Lors des entrevues de juin 1998, les répondants ont soulevé le fait qu'il avait été difficile de 

rejoindre certains informateurs clés, et que certaines personnes provenant de groupes plus démunis 

sur le plan socioéconomique n'avaient pu être rejointes alors que celles-ci sont souvent visées par 

les interventions. Comme le soulignait un des répondants du groupe, ceci peut représenter un certain 

biais dans le portrait du milieu. Malheureusement, il s'agit d'une difficulté a laquelle nous n'avons pu 

apporter de solutions dans le cadre de ce projet. 



Afin de soutenir les répondants dans les activités nécessaires 8 la cueillette des données, deux 

processus ont été mis en œuvre. Le premier a été conduit par les chercheurs et consistait, brs des 

rencontres avec les répondants, a remettre en perspective l'analyse du milieu par rapport aux autres 

étapes de l'action intersectorielle et a suggérer aux répondants des procédures et des outils pour les 

aider à effectuer cette étape. Le second en était plus un d'accompagnement et de soutien 

individualisé de la part de l'agent de recherche, qui se modulait aux besoins exprimés par les 

répondants. A ce titre, le soutien a couvert un registre varié : écoute et recherche de solutions 

concrètes en lien avec les difficultés organisationnelles et personneles rencontrées, suivi des 

activités de cueillette, rappel des échéanciers et soutien technique pour la réalisation des entrevues 

auprès des informateurs clés et des différents groupes. 

Un cadre d'analyse a également été proposé par le chercheur de la DSP de façon a ce que la 

synthèse des données puisse servir de base 8 l'identification des cibles prioritaires d'intervention. 

Les données provenant principalement des entrevues individuelles et de groupe ont d'abord ét6 

regroupées sous forme de matrices afin de pouvoir identifier les problèmes et besoins prioritaires 

chez les enfants, les parents, les enseignants et les membres de la communauté en général, de 

même que les ressources, les occasions et contraintes présentes dans ieur milieu, Lorsqu'il y avait 

convergence entre les perceptions des différents groupes et des informateurs clés interviewés, ces 

éléments étaient alors mis en évidence. Lors d'une rencontre avec les répondants, la synthèse des 

données a été validée auprhs d'eux. Un exemple de la procédure utilisée pour la synthése des 

résultats est présenté a l'annexe A-3 (Recueil des outils et méthodes R-3). L'outil de synthbse qui 

permettait de réduire l'information et de résumer les principaux résultats a Bgalement 616 apprécié de 

tous, pour sa convivialité et son utilité. Les commentaires exprimés étaient à tieffet qu'il s'agissait 

d'un outil accessible, clair et concret qui permettait de bien cibler ce qu'il y avait d'important dans leur 

milieu. 

u Je trouvais que c'était très adéquat et les partenaires aussi ... C'était clair, il y avait du 
visuel et ça, c'est important. C'était bien  fait.^ Extrait d'une entrevue avec un des 
répondants, juin 1998. 

A partir de la synthèse des résultats, un portrait du milieu a été produit par le chercheur de la DSP et 

l'agent de recherche, pour être ensuite présenté au groupe intersectoriel, au mois de mars 1998. Six 

des dix partenaires ont assisté a la présentation de ce portrait et à la discussion de son contenu. La 

présentation des résultats a été appréciée par tous ceux qui y ont assisté. Pour ceux qui étaient 



absents, le document leur a été distribué ulîérieurement. Le groupe intersectonel a également 

examiné plus en détails le contenu du document lors d'une rencontre multisectorielle subséquente. 

Cet aspect était important afin de s'assurer que tous les membres soient d'accord avec le portrait du 

milieu qui avait été produit puisqu'il représentait la base des étapes subséquentes. Lors des 

entrevues de juin 1998, tous les répondants et les partenaires ont déclaré qu'ils étaient en accord 

avec ce portrait. 

Le chercheur de la DSP avait également suggéré au groupe de présenter les résultats aux 

enseignants et aux parents de l'écale afin de les sensibiliser aux difficultbs qui avaient été exprimées 

par différentes personnes de la communauté et de les infonner sur les ressources disponibles. Cette 

activité n'a toutefois pu être réalisée durant la phase 1 du projet, faute de temps. En fait, la longueur 

du processus, qui a été relevée par plusieurs partenaires, a eu pour effet de réduire le temps accordé 

a l'appropriation des résultats par l'ensemble des partenaires et a leur diffusion auprès de certains 

groupeç de la communauté. 

Certains partenaires ont d'ailleurs mentionné qu'ils auraient souhaité avoir les résultats plus 

rapidement parce qu'ils étaient impatients de passer a l'action, c'est-à-dire, impatients de réaliser des 

activités pour les groupes visés. II faut toutefois rappeler que la durée de cette étape n'est pas 

indépendante de l'implication plutôt réduite des partenaires dans les activités prévues. Vers la fin de 

cette étape, les répondants et les chercheurs avaient d'ailleurs réalisé qu'il aurait été important 

d'impliquer un plus grand nombre de partenaires pour réaliser les entrevues, de façon à réduire le 

temps nécessaire à l'analyse du milieu. De plus, le fait de participer activement à la collecte 

d'information aurait peut-être diminué le sentiment d'attente et de longueur qui a été manifesté par 

certains partenaires. Toutefois, la contrainte de temps s'interpose encore ici entre les exigences 

rattachées a cette étape et celles reliées au travail quotidien des partenaires. 

Malgré une certaine lourdeur du processus, en terme de quantité d'information demandée et quant b 

la durée de cette étape, les partenaires et les répondants en reconnaissaient l'utilité et la pertinence : 

u C'est peutêtre un peu long, mais pour moi, c'est un mal nécessaire.# Extrait d'une 
entrevue avec un des répondants, juin 1998. 



E( Je trouvais ça long, mais on ne peut pas faire autrement, c'est nécessaire pour 
continuer le projet avec une bonne base.> Extrait d'une entrevue avec un des 
répondants, juin 1998. 

(( C'est certain qu'il faut passer par là et je Irouvais pertinent d'y accorder du temps 
aussi. Ca été motivant pour moi. a Extrait d'une entrevue avec un des partenaires, juin 
1998. 

Les partenaires ont également mentionné un certain nombre de bénéfices en lien avec cette étape. 

Ainsi, la plupart de ceux qui ne vivaient pas dans le milieu ou qui y résidaient depuis peu ont 

mentionné que le portrait leur avait permis de mieux le connaître. Quant aux autres partenaires, 

l'analyse du milieu leur a permis de compléter I'infomation qu'ils avaient déjà. Un autre bénéfice 

rapporté par les répondants et certains partenaires réside dans le fait que les résultats se sont 

avérés importants pour développer un consensus de base a l'égard des principaux problèmes et 

besoins des enfants et que ceux-ci avaient aidé a cibler [es intenientions a mettre en place. 

((L'analyse du milieu, ça a beaucoup aidé à avoir un consensus de base, sinon, on 
aurait été bloqué tout le temps ... chacun serait resté sur ses positi0ns.a Extrait d'une 
entrevue avec un des répondants, juin 1998. 

u Moi, ça m'a permis d'apprendre des choses sur les parents et la communauté. Ce 
n'est pas de l'information que j'avais. Mais si tu ne connais pas tes problémes, ce 
qu'elle a de spécial ta communauté comparée aux autres, je ne vois pas comment tu 
peux trouver des solutions. i, Extrait d'une entrevue avec un des partenaires, juin 1998. 

De plus, pour certains d'entre eux, i'analyse du milieu a également favorisé une meilleure 

compréhension de leur point de vue respectif concernant les besoins des enfants, des parents et des 

enseignants de leur communauté. Selon eux, i'analyse du milieu a ainsi aidé au rapprachement des 

points de vue et au développement d'une vision partagée entre les partenaires, du moins en ce qui a 

trait aux besoins des enfants et il ceux des autres membres de la communauté. 

a Le discours n'est plus le même aprés ça, parce qu'au départ, tu es concentré sur toi, 
ta façon de voir, tandis qu'après tu n'entends plus la meme affaire, tu es plus capable 
de comprendre ce que les autres veulent dire. Moi, je ne travaille pas avec les parents, 
je travaille avec les enfants. Elle, c'est le antraire, elle travaille beaucoup plus avec les 
parents. Et là, je m'aperçois que c'est vrai qu'il y a un autre côté que nous ne pouvons 
pas voir, on n'est pas 18. Ça, je huvais p intéressant et je me dis que ça remet les 
choses à leur placer Extrait d'une entrevue avec un des répondants, juin 1998. 



Cette étape de la planification a représenté une étape importante pour donner une direction claire au 

projet dans son ensemble et pour aligner les intérêts et les préoccupations des membres sur des 

buts communs (finalités du système d'action concret). L'importance de la recherche-action comme 

catalyseur de ces intérêts a été manifeste lors de cette étape, en favorisant une réflexion critique et 

une intégration des différents points de vue et façons d'interpréter leur réalité. 

5.2.4 Seconde étape de la planification: k consensus de base au niveau des 
valeun et des objectifs 

5.24.1 Definition et objectib du consensus de base 

Le projet « Écoles-milieux en santé D se veut une œuvre collective qui s'appuie sur un 

rapprochement des points de vue et sur une entente négociée entre les acteurs impliqués en ce qui a 

trait au but et aux objectifs poursuivis de même qu'au niveau des moyens pour les atteindre. De plus, 

il s'agit unanimement d'un projet qui fait appel a l'innovation de façon à améliorer les pratiques 

actuelles et ainsi mieux répondre aux besoins des enfants. A travers l'analyse du milieu, un premier 

consensus est établi en ce qui a trait aux besoins des enfants et aux conditions de vie qui peuvent 

avoir un impact sur leur bien-être. Le consensus sur les valeurs et les objectifs poursuivis constitue 

également une base d'entente pour guider la recherche de solutions collectives et forger une alliance 

entre les partenaires. 

Le premier objectif de cette étape était de favoriser i'exploration d'alternatives afin de batir un projet 

qui puisse dépasser certaines des limites actuelles. Le deuxième objectif était d'amener les 

partenaires a discuter et a partager une vision commune quant aux valeurs et aux objectifs 

définissant leur u 6mle-milieux en santé r.  Enfin. le fait de partager une vision et des objectifs 

communs quant au projet souhaité visait également 8 renforcer le sentiment d'appartenance des 

partenaires envers le groupe. 

5.2.4.2 Oescnption et apptkiation de la démarche liée au consensus de 
base 

Le partage d'une vision commune quant aux valeurs et aux objectifs qui sous-tendent l'hie-milieux 
en safi:6 a ktê kali& principalcinent Garis le dre d'un atelier de ijwuaiisalicm qui eul iieü ie 8 

décembre 1997. Cet atelier s'est déroulé simultanément aux activités liées h I'analyse du milieu. 



L'atelier, organisé par l'équipe de rechetche-action de la DSP-UQAH, offrait aux partenaires une 

occasion de réfléchir et de discuter ensemble des valeurs, des objectifs et des caractéristiques 

u idéales n d'une hole-milieux en sanfe pour leur communauté. Une br&e description du contenu 

de cet atelier est présentée dans le Recueil des outils et méthodes (Annexe 3 : R-4). La participation 

des partenaires à l'atelier de visualisation a été excellente, un seul partenaire n'ayant pu y assister. 

Lots des entrevues réalisées en juin 1998 (Tz), la trés bonne participation des membres a l'atelier de 

visualisation a d'ailleuffi été soulignée par certains d'entre eux. 

L'atelier, d'une durée de six heures, a été offert aux partenaires des trois sites. II s'agissait de la 

première rencontre entre les différents groupes intersectoriels. Cet événement leur offrait l'occasion 

d'échanger sur leur conception du projet, mais en tout premier lieu, il leur permettait de constater 

qu'ils faisaient tous partie de la même initiative. 

€tant donne que plusieurs des partenaires des trois sites ne se connaissaient pas, une activité 

N brise-glace D leur a permis d'entrer en conlact les uns avec les autres sous un mode humoristique. 

Un exposé sur ta sante des jeunes, I'interçeclorialité et l'approche globale en promotion de la santé a 

suivi cette activité. Une période de questions et d'échanges a suivi l'expose afin que les parücipants 

puissent s'exprimer sur la démarche intersectorielle et l'approche globale en promotion de la santé 

qui étaient préconisées dans le cadre du projet. Lors de ces échanges, le cloisonnement des champs 

d'intervention (la santé, le social, etc.) a également été relevé en tant qu'obstacle au développement 

de relations de confiance avec les personnes de la communautb. 

Par la suite, chaque groupe intersectoriel s'est retrouve en atelier afin d'amorcer la visualisation de 

leur hle-milieux en sante. En premier lieu, les partenaires ont et6 invités 3 se choisir un animateur 

qui noterait les points saillants des discussions sur des blocs de conférence. Ensuite, à partir de ces 

discussions sur les vaieurs, les objectifs et les caractéristiques idéales de l'kole-milieux, ils devaient 

représenter concrètement leur concept A l'aide du rnatbriel mis à leur disposition {cartons, ciseaux, 

blocs de construction). Les discussions se sont polarisées autour de deux conceptions en œ qui a 

trait à l'implantation des interventions dans le cadre du projet a kale-milieux en santé m. Une des 

positions stipulait que le regroupement des senrices à i'int4rieur de l'école, avec une a super 

éuuip m. &ait une bonne façon de répondre aux besoins des jeunes qui ont des problémes alors 

que d'autres mentionnaient que c'était trop centré sur les services et pas assez sur ies ressources de 



la communauté qui peuvent contribuer de bien des manières au biengtre des enfants. Le débat 

entourant ces différentes options n'a pu ëtre épuisé lors de cette activité. Toutefois, les partenaires 

ont pu dégager un consensus au sujet des valeurs et des grands objectifs qui devaient soutenir le 

projet. 

Les échanges entre les partenaires de chacun des sites ont été enregistrés et filmés. La cassette 

d'enregistrement portant sur le travail effectué en atelier par le groupe a été visionnée par les 

partenaires lors d'une rencontre multisectorielle ultérieure, dans le but de faire un retour sur les 

résultats de I'atelier et de maintenir la mobilisation. Les deux options débattues lors de l'atelier ont 

d'ailleurs amené les partenaires a se questionner sur les orientations à donner au projet. Les 

partenaires se sont interrogés sur l'approche A privilégier pour répondre aux besoins des jeunes : 

devaient-ils mettre l'accent sur la prévention d'un problème (intégration des senrices b l'école) ou 

opter pour une approche amilieux n en promotion de la santé? Selon eux, une compréhension 

commune des résultats de l'analyse du milieu (qui était en cours au mëme moment) &ait nécessaire 

afin de clarifier leurs points de vue. 

Les valeurs, les objectifs et les caractéristiques de I' ~colemilieux en santé "idéale', qui ont été 

retenus lors des discussions en atelier, sont présentés au tableau 5.8. Les valeurs identifiées par le 

groupe intersectoriel sont en relation avec la notion d'engagement social et de partenariat 

(importance de s'investir dans la communauté, plus particuliérement auprés des jeunes et de leur 

famille, responsabilité partagée). Ces valeurs sont cohérentes avec certaines caractéfistiques des 

partenaires présentées à la section portant sur la mobilisation. Ces caractéristiques ont trait au sens 

du devoir civil et aux valeurs communautaires présentes chez plusieurs des partenaires. En ce qui 

concerne les objectifs visés par I'lkole-milieux en santé, les thèmes suivants ont émergé des 

discussions : élargir le partenariat en sensibilisant la cornmunaut6 aux besoins des enfants par des 

moyens créatifs, favoriser l'engagement envers le projet et obtenir une politique familiale. Enfin, 

compte tenu que les caractéristiques de ~'~colemilieux idéale n'ont pas fait consensus entre les 

partenaires, ceux-ci ont identifié mis grands principes qui devraient les guider dans le choix de ces 

caractéristiques : la responsabiiitb partagée, le travail eri équipe et les projets B court, moyen et long 

terme. 



Tableau 5.8 

Consensus établi par les partenaires Ion de l'atelier de visualisation concernant les valeun, 
les objectifs et les camctérisüqua idéales 6 lt~colmiilieux en sant6 

Valeurs 
- -  - 

. Jeunesse et famille au coeur de nos 
préoccupations 

. Continuité et complémentarité des 
services 

. Reconnaître et croire au potentiel 
des gens (valorisation de tous) 

. Esprit communautaire 

1 . Responsabilité partagée 

Objectiis Caractéristiques 1 idbales 

. ilagir le partenariat a ta collectivité 

. Promouvoir, sensibiliser la collectivité au 
projet (en augmentant leur visibilité) 

. Oser de nouvelles stratégies, moyens de 
mobiliser les gens 

. Obtenir une poliîique familiale 

. Adhérer au projet cdlectif 

.Responsabilité partagée 

. Projet B court, moyen el 
long terme 

. Travail en équipe 

Selon les propos de la plupart des partenaires, l'atelier de visualisation a représenté un moyen 

original et intéressant pour discuter des valeurs sous-jacentes au concept a kales-milieux en 

santé N. Le matériel utilisé a été apprécié par Yensemble des participants. L'échange entre les sites a 

également été apprécié par la plupart des partenaires. Pour eux, il était intéressant de constater que 

les modèles proposés reflétaient leurs réalités spécifiques. Selon les commentaires des répondants 

et de certains partenaires, cet aspect a contribué à renforcer le sentiment de spécificité et 

d'appartenance à leur projet. Lors de la rencontre subséquente avec les répondants, ceux-ci ont 

d'ailleurs exprimé l'effet mobilisateur que l'atelier de visualisation avait suscité dans leur groupe. 

La plupart des partenaires interrogés au Tz (juin 1998) ont mentionné que les discussions avaient eu 

lieu dans un climat détendu, que chacun avait pu s'exprimer librement et qu'il y avait eu une 

ouverture face aux opinions des autres même lorsque cellesci étaient différentes, ce qui est 

corrobore par les notes de terrain du chercheur (observation et vidéo). II semble que même si 

certaines divergences pouvaient être présentes, l'accent avait été mis sur ce qui ralliait l'ensemble 

des partenaires. Le commentaire suivant traduit le point de vue exprimé par plusieurs partenaires : 



a Cette fois-là, il y avait de la place pour tout le monde de dire ce que les gens avaient 
à dire. Je n'ai pas senti de conflit. I! y avait des différences mais ce n'était pas exprimé 
avec de l'animosité. II y avait de i'espace pour ça et on est arrivé à un consensus. D 

Extrait d'une entrevue avec un des partenaires, juin, 1998. 

Tous les partenaires et les répondants ont égaiement mentionné qu'ils en étaient amvés à un 

consensus au niveau des valeurs et des objectifs. Comme le soulignait un des répondants lors des 

entrevues de juin 1998: 

(( Je les (valeurs) regarde souvent et je me dis : c'est vraiment ça qu'on veut, et tout le 
monde veut ça. C'est juste que dans notre façon de le dire, on le dit chacun avec notre 
petit jargon à nous. >, Extrait d'une entrevue avec un des répondants, juin, 1998. 

Quant aux caractéristiques de 1'Éwlemilieux en santé a idéale D, le consensus était cependant 

moins fort. Les valeurs et les orientations exprimées lors de l'atelier de visualisation et qui faisaient 

consensus dans le groupe ont été reprises au cours des étapes subséquentes, c'est-àdire lors de la 

priorisation des interventions et lors de l'élaboration du plan global d'intervention. Les répondants les 

ont utilisés comme toile de fond pour certaines discussions entourant le choix des interventions à 

privilégier. Ils ont ainsi permis & certains moments de recentrer les discussions sur les enjeux qui 

rejoignaient l'ensemble des partenaires. 

5.2.5 Troisième étape de la planification : la prion'sdtion des besoins et des 
interven tiom 

5.2.5. i ûétinition et objectiis de la pnpnori5ation des besoins 

La priorisation des besoins est également une démarche entreprise conjointement par les 

partenaires dans le but de s'entendre sur les solutions a retenir pour répondre aux besoins de santé 

et de bien-être des enfants de leur milieu. Dans le cadre d'un projet qui s'appuie sur une approche 

globale et intégrée en promotion de la santé, cetle démarche vise tout d'abord à déterminer les 

principales problématiques qui ressortent de l'analyse du milieu et B identifier les déterminants qui 

sont associés à ces problématiques, en tenant compte des différentes cibles d'intervention (enfants, 

parents, école, communauté immédiate). Une prem&e priorisation est alors effectuée en fonction de 

l'importance accordée aux problémes et à leurs déterminants. Ensuite, une autre sélection est faite 

concemant les interventions susceptibles de répondre B ces besoins, en tenant compte des 



interventions disponibles et de la capacité du milieu de les implanter. La démarche de priorisation 

entend ainsi fournir les principaux paramètres nécessaires a l'élaboration du plan global 

d'intervention. 

5.2.5.2 Description et appkiation de la démarche liée i la prionsation 

La démarche de priorisation s'est étendue sur une période d'environ quatre mois, soit de mars a juin 

1998. Pour amorcer cette étape, une formation portant sur l'approche globale et intégrée et sur une 

méthode de priorisation a d'abord été donnée à l'ensemble des partenaires et des répondants, au 

mois de mars 1998. Le pourcentage de participants a cet atelier de formation a été de 82 %. La 

formation, d'une durée de trois heures, était divisée en deux parties : la première, d'une durée de 

deux heures, consistait en des exposés théoriques sur la trajectoire de développement des enfants 

et sur l'approche globale intégrée (multi-cibles, multi-stratégies, multi-sectorielle). Le premier volet 

des exposés théoriques a été présenté par un pédiatre ayant une longue expérience en santé 

communautaire alors que le second volet a été livré par le chercheur de I'UQAH. 

La deuxième partie, plus brève, portait sur la méthode de priorisation suggérée pour effectuer cette 

étape. La méthode a d'abord été exposée par le chercheur de la DSP pour être ensuite reprise en 

atelier par les partenaires de chaque site afin qu'ils amorcent la démarche de priorisation. La 

méthode proposée aux partenaires s'inspirait de celle développée par Hanlon (1984), cité 

par Pineault et Daveluy (1986). Elle consiste a prioriser les interventions a partir de trois critéres : 

l'importance des problèmes, la disponibilité d'interventions efficaces et la faisabilité de leur 

implantation. Un systéme de cotes est utilisé pour établir un score global de priorité. Cette mbthode, 

que l'on retrouve a l'annexe A-3 (Recueil des outils et des méthodes R-5), a été adaptb en cours de 

route afin de répondre davantage a une approche en pmmotion de la santé. Un document de travail 

a été remis aux partenaires B cette occasion afin de les assister dans l'application de cette méthode. 

La plupart des partenaires et kpondants interviewés en juin 1998 (Tz) considétent que la méthode 

proposée a été utile pour effectuer la priorisation, bien que le temps consacré à sa p&sentation et 

son application, lors de la formation, a été jugé insuffisant pour bien s'approprier la façon de 

procéder. 



u Au début, on n'avait pas bien compris. Mais s'il y avait eu plus de temps là- 
dessus, peut-être qu'on aurait mieux compris, parce que comme outil, je trouve 
que c'est bien intéressant. a Extrait d'une entrevue avec un des répondants, juin 
1998. 

Selon la plupart des partenaires, les exposés théoriques de la première partie de cette formation ont 

pris trop de place car ils n'apportaient rien de plus à leur compréhension de l'approche globale en 

promotion de la santé et aussi parce que le lien avec la démarche de priorisation n'était pas évident. 

Cette partie aurait dû etre beaucoup plus courte selon eux afin de consacrer plus de temps à la 

présentation de la méthode de priorisation et a son application. 

K La partie sur la démarche de priorisation, ce n'était pas assez long. C'était 
frustrant, parce que lorsqu'on a commencé a travailler IMessus, ça faisait 
longtemps, nous autres, qu'on était p&t. it Extrait d'une entrevue avec un des 
répondants, juin 1998. 

(( La premiere partie, c'était redondant, ça n'a pas vraiment servi. Ça aurait été 
bien qu'il y ait une formation juste sur cette partielà (méthode de priorisation), et 
on aurait dii la faire avec les répondants en premier. a Extrait d'une entrevue 
avec un des répondants, juin 1998. 

Le manque d'explication et de clarté concernant la façon d'utiliser la méthode a donc occasionné une 

certaine confusion lorsque les partenaires se sont retrouvés en atelier pour appliquer la méthode à 

leur situation. Après ce travail en atelier, ta démarche de priorisation devait se poursuivre entre les 

partenaires lors d'une rencontre multisectorielle subs&quente. Cependant, le peu de temps consacré 

à l'application de la méthode lors de la rencontre de formation a nécessite deux rencontres 

supplémentaires entre les chercheurs et les répondants afin de la revoir plus en détail. L'ensemble 

de la procédure a donc été reprise avec eux, en s'appuyant sur un exemple concret tiré de leur 

analyse du milieu. Ainsi, les résultats de I'analyse du milieu ont été repris en considérant les 

principaux problèmes et besoins identifib, [es facteurs de risque, les facteurs de protection, les 

stratégies possibles en promoîion de la santé, et ce, pour chaque cible (jeunes, familles, école et 

communauté). Ces résultats avaient déjà permis de faire un certain consensus sur les principaux 

problèmes, besoins et ressources perçus au sein de la communauté. Les rencontres effectuées avec 

les répondants leur ont permis de bien s'approprier la méthode. 

u La méthode, j'ai trouvé ça difficile. Mais ap& vous avoir rencontré, j'ai été 
correct. i~ Extrait d'une entrevue avec un des répondants, juin 1998. 



Deux rencontres multisectorielles ont ensuite été nécessaires a Ilensemble des partenaires afin de 

réaliser la priorisation des besoins. Pour guider la démarche en groupe, le répondant a repris la 

même procédure que celle suggérée par les chercheurs en s'appuyant sur les résultats de l'analyse 

du milieu. Lorsque les partenaires s'écartaient de ce consensus, le répondant leur rappelait qu'ils 

devaient s'en tenir a ces résultats et ne pas revenir à des préoccupations plus personnelles. Cette 

consigne était bien acceptk par les partenaires. 

On est parti de la synthèse de I'analyse du milieu et on a retenu ce qui était 
ressorti. On se disait : si on retient ça, il faut prioriser dans ça (déterminants) et il 
faut regarder dans les moyens qui vont répondre à ça. Ce n'était plus compliqué 
rendu la. Je trouve que le gros du travail, c'est l'analyse du milieu qui te donne 
déjà des réponses. u Extrait d'une entrevue avec un des répondants du groupe, 
juin 1998. 

u Ce n'était pas toujours évident quand on a pari4 de ça [priorisationj. Souvent, 
les gens partaient dans toutes les directions, et là, il fallait que [répondant] 
reprenne et dise : c'est œ qui est sorti de I'analyse du milieu, donc on devrait 
partir de ça. Ca n'a pas été facile d'identifier vraiment sur quoi on voulait travailler, 
parce qu'on se disait : II faut pas en prendre trop, il faut cibler. u Extrait d'une 
entrevue avec un des partenaires du groupe, juin 1998. 

La sélection des problèmes prioritaires et de leurs déterminants a ainsi guidé la recherche 

d'intetvention r efficaces40 N en promotionlprévention. Pour cette dernière activité, l'équipe de 

recherche-action de la DSP-UQAH s'est adjoint les services d'un agent de programmation (médecin 

spécialiste en santé communautaire) pour une brève période de temps ( de mars 1998 à mai 1998) 

afin de répertorier les intetventions disponibles et r efficaces B en promotionlprévenb'on qui 

rejoignaient les priorités retenues par les groupes intersectoriels. Lorsque plusieurs programmes 

répondaient au même besoin, la priorité était donnée b celui ou a ceux ayant fait fobjet d'une 
évaluation et dont les effets étaient positifs. Le temps requis pour réaliser la recherche des 

interventions pertinentes et disponibles pour répondre à leurs besoins a été relativement long compte 

tenu du peu de ressources disponibles à la DSP. 

Compte tenu du faible nombre d'intetventions qui font i'wt d'évduatioii formelle, le terme efficace signifie qu'il existe 
certaines indications d'effets positifs en relation avec I'intenientian. 



Ces programmes ou interventions ont éfé présentés au groupe dans le cadre d'une de leur rencontre 

multisectorielle, à la fin du mois de mai 1998. Lors de cette rencontre, des photocopies de certains 

programmes leur ont été remis. Ensuite, tes partenaires se sont réunis à nouveau afin de bs 

examiner plus en détail et retenir ceux qui leur apparaissaient les plus pertinents au regard des 

besoins identifiés. Les interventioris déjà en cours dans leurs milieux et qui étaient en lien avec leurs 

priorités ont également été considérées. Dans l'ensemble, les partenaires étaient satisfaits de 

l'éventail de programmes qui leur a été présenté. Ils ont mentionne que ceuxxi étaient adéquats et 

qu'ils avaient été utiles dans le choix des interventions à privilégier. Selon eux, les exemples 

d'interventions étaient pertinents, bien documentés et en nombre suffisant. Un des répondants a 

toutefois mentionné qu'il aurait été utile d'avoir des fiches descriptives pour chacun des programmes 

qui avaient eté présentés, ce qui aurait facilité et accéléré la pnorisation des interventions. Cette 

suggestion a été retenue par les chercheurs mais n'a pu étre réalisée au moment où le groupe 

complétait l'étape de priorisationdl. 

La sélection des interventions s'est déroulée au cours du mois de juin, peu de temps avant la fin de 

l'année scolaire et les vacances estivales, ce qui n'a pas laissé beaucoup de temps aux partenaires 

pour revoir le contenu des interventions et discuter de leur pertinence en lien avec les cibles et 

objectifs retenus. De plus, les partenaires avaient convenu de finaliser leur plan global d'intervention 

avant l'été afin de pouvoir commencer sa mise en œuvre des le début de l'automne, avec la rentrée 

scolaire. Les partenaires et les répondants se sont donc sentis bousculés à la fin de l'étape de 

priorisation en raison de l'échéancier qui avait été fixé, 

a La façon dont on a procédé, je trouve que c'était intéressant ... Les programmes 
étaient adéquats, mais il aurait faHu avoir plus de temps par contre. Ça a été trop 
vite, on a pas eu le temps de consulter vraiment les programmes, d'en  discuter.^ 
Extrait d'une entrevue avec un répondant du groupe, juin 1998. 

'1 Un doaiment a BtB produit A cet eifet aprés la 1- phase du projet (Jomphe Hill, Mard 8 Deschesnes, 1999). 



Lors des entrevues de juin 1998, les répondants et les partenaires interrogés ont mentionné que la 

participation des partenaires A la démarche de priorisalion avait été bonne et qu'un consensus 

général avait pu étre atteint quant aux cibles d'intervention et aux moyens a mettre en œuvre. 

5.2.6 Quatneme dtape : I'elabmtion du plan global d'intemnlion 

5.2.6. i Définition et objectifs de l'élaboration du pian global 
d'intervention 

Cette étape constitue l'aboutissement de la phase de planification de l'action intersectorielle. 

Conséquemment, elle s'appuie sur les étapes précédentes qui ont permis de dégager une &rie de 

consensus entre les différents partenaires en ce qui a trait aux principaux besoins du milieu, aux 

valeurs qui doivent guider la recherche de solutions et aux interventions a prioriser pour améliorer la 

santé et le bien-être des enfants. Quant au plan d'intervention, il doit ainsi tenir compte de ces 

consensus et préciser les stratégies, les cibles et les éléments de planification associés aux buts et 

objectifs poursuivis en lien avec les besoins identifies. De plus, le plan d'intervention représente un 

outil important pour suivre la progression du travail accompli par l'ensemble des partenaires et pour 

maintenir un niveau d'intégration suffisant entre les différentes interventions prévues. Ce dernier 

aspect est important afin de conserver la cohérence de l'ensemble du projet et éviter le retour a des 

interventions ponctuelles et cloisonnées. 

5.2.6.2 DeJcription de la démarche liée a I'élaboration du plan global 
d'intwention 

Afin de réaliser cette étape, une formation de bois heures a d'abord ét6 offerte tous les répondants 

par le chercheur de I'UQAH, a la fin du mois de mai 1998. La formation visait à outiller les partenaires 

en vue de l'élaboration de leur plan globai. Lors de @!te formation, d e u ~  outils ont été présentés 

(Annexe A-3 : Recueil d'outils et méthodes R-6). Le premier reprend le contenu de plusieurs outils 

couramment utilises dans le domaine de la planification de la santé (Renaud et Gomez Zamudio, 

1998; Kegler et al., 1998; Butterfoss et al., 1996; Green et Kreuter, 1990; Pineault et Davely , 1966). 11 

permet d'organiser schématiquement et de coordonner l'ensemble des éléments nécessaires a la 

réalisation et à I'évaiuation des interventions du plan. En outre, il vise a spécifier les éléments 

essenttels du pian, iesqueis se rapporieni aux proiiiernaiiques et besoins prioritaires reienus, aux 

stratégies d'interventions pour y répondre, aux populations visées, aux objectifs spécifiques des 



interventions, aux activités retenues, aux ressources humaines, matérielles et financithes requises, a 

l'échéancier prévu et à certains critères d'évaluation. Les informations concernant la coordination 

d'une intervention, de même que les acteurs associés aux différentes activités, sont également 

considérées. Le deuxiéme outil permet de visualiser les liens entre les différentes stratégies 

appartenant a plusieurs niveaux d'intervention. Les stratégies peuvent ainsi être replacées a 

l'intérieur d'un schéma illustrant le modèle écologique. Les propos recueillis lors des entrevues 

réalisées en juin (T2) font ressortir que la démarche et les outils proposés pour I'élaboration du plan 

global d'intervention ont été apprécies et juges utiles par les répondants. 

Au début du mois de juin 1998, les répondants et les partenaires ont débuté l'élaboration de leur plan 

d'intervention. Dans l'optique ou ils avaient convenu de démarrer les interventions au début de 

l'année scolaire, soit en septembre 1998, les partenaires disposaient alors d'une très courte période 

d'environ une a deux semaines pour réaliser leur plan d'intervention, compte tenu que la période 

estivale représente un temps d'arret pour la plupart d'entre eux. Le plan qui a été produit durant cette 

brève période correspond a une première version rédigée par les répondants, suite aux discussions 

menées avec les partenaires de leur groupe. Ce plan d'intervention a été élaboré sous une forme qui 

ne reprenait pas les éléments de planification de !'outil suggéré lors de la formation. Le document 

produit présentait plutôt une liste d'activités destin& aux enfants, a l'école et a certains groupes de 

la communauté, de méme que les ressources financières requises pour implanter chacune des 

activités. 

Compte tenu que certaines des étapes précédentes (analyse du milieu et priorisation) avaient 

nécessite plus de temps que prévu au départ, la période dont disposaient les partenaires pour 

I'élaboration du plan d'intervention s'en trouvait fort réduite. Le groupe intersectoriel s'est donc vu 

contraint d'élaborer son plan sur une période nettement insuffisante pour lui permettre de compléter 

cette étape de façon adéquate. Lors des entrevues de juin 1998, les répondants et les partenaires 

interrogés déploraient a cet effet le manque de temps alloué a l'élaboration de leur plan 

d'intervention. 

a [En relation avec I'4laboration du plan] Ca été la panique! Quand est-ce qu'on va 
pouvoir se rencontrer? Personne ne pouvait. Tu sais, dans le groupe, on a des 
agendas a u i u a - b ~ e s  ... on a été coincé en dernier. B Extrait d'me enùwüe kalis& 
auprès d'un des répondants, juin 1998. 



Étant donné l'importance, pour les chercheurs, de préciser les éléments de planification qui étaient 

manquants ou imprécis, cette étape a été reprise en septembre, à la demande de l'équipe de 

recherche, de manière a réviser la première version du plan produite avant l'été. La poursuite de 

cette étape s'est déroulée dans un contexte fort mouvementé. Tout d'abord, parallèlement a la 

reprise des activités scolaires, avait lieu le démarrage de nouvelles activités identifiées dans le plan 

d'intenrention. II s'agissait d'une période stimulante pour les partenaires car ils amorçaient ainsi la 

mise en œuvre des interventions, mais celles-ci requéraient par ailleurs un surcroît de travail pour 

certains d'entre eux. De plus, au moment d'entreprendre la a révision i, du plan, un nouvel agent de 

planification de la DSP s'est joint au groupe pour compléter cette étape, la période de contrat de 

I'agent de recherche étant terminée. Au départ, cette nouvelle personne n'avait ni une bonne 

connaissance du projet ni la même relation de confiance avec ies partenaires, ce qui a eu pour effet 

de créer certains malentendus et tnctions entre elle et tes membres du groupe. 

Lors des entrevues de décembre 1998, les répondants ont d'ailleurs manifesté une certaine réserve 

quant à la manière dont avait été amorcée la révision de ieur plan. Selon eux, les questionnements et 

les commentaires apportés par I'agent de planification ont été perçus négativement au départ par les 

partenaires qui ne sentaient pas que Iwr  travail était reconnu. 

(( Quand [agent de planification1 est arrive, c'était bizarre parce qu'il était nouveau, et U 
il nous disait quasiment, du moins c'est ce qu'on comprenait, c'est que ça pas d'allure 
votre plan d'action, il faut le refaire. D Extrait d'une entrevue réalis& auprés d'un des 
répondants du groupe, décembre 1998. 

(( II est parti de loin. II ne connaissait rien et ils lui ont donne le mandat. C'est évident 
qu'un moment donné ça a occasionné certaines frustrations de notre part parce qu'on 
avait l'impression d'avoir a répéter, a redire des affaires qu'on avait déjà dites. n Extrait 
d'une enbevue réalisée auprés d'un des répondants du groupe, décembre 1998. 

La première version du plan d'intervention a été revue par l'agent de planification en se servant des 

critères retenus pour mesurer l'adéquation des plans d'intervention (annexe A-1; (2-5). Ces critères 

Mraient, en premier lieu, au caractère global et intégré du plan (multi-cibles, multi-stratégies et 

multi-secteurs), et en deuxième lieu, à chacun des éiéments de planification pour les différentes 

interventions retenues. La révision et la production du plan d'intmention, dans sa version finale, se 



sont déroulées sur une période de trois mois (de la mi-septembre a la midécembre 1998). Quatre 

rencontres ont été nécessaires pour réaliser la deuxième version du plan. 

Le travail entre l'agent de planification et le groupe de partenaires a été un travail de réflexion et de 

validation continue afin de s'assurer que les éléments contenus dans le plan étaient complets et 

qu'ils reflétaient le plus fidèlement possible les choix faits par les partenaires au cours des étapes 

précédentes. A l'intérieur du questionnement effectué par l'agent de planification, la nécessité 

d'étendre l'implantation des interventions sur une période d'au moins deux ou trois ans est apparue 

clairement aux partenaires. Ainsi, certaines interventions pouvaient être implantées à court terme 

alors que d'autres nécessitaient la mise en place de conditions favorables, telles que le recrutement 

de partenaires communautaires ou municipaux. Aussi, la version finale du plan d'intervention inclut a 

la fois les interventions a mettre en œuvre au cours de l'année 1998-1999 et celles qui devaient être 

planifiées de façon a pouvoir les implanter au cours des années subséquentes. itant donné la 

disponibilité réduite des partenaires pendant la démarche de validation du plan, l'agent de 

planification a rédigé les versions de travail de même que la version finale du plan global 

d'intervention. 

Les partenaires présents lors des rencontres pour réviser et compléter le plan ont toujours bien 

collaboré avec l'agent de planification. De plus, malgré le changement de personnel à la DSP et la 

pression exercée pour la finalisation du plan, les répondants reconnaissaient l'importance du soutien 

apporté par I'équipe de la DSP lors de la rédaction finale du plan d'intervention. 

a Sans la DSP, ça n'aurait pas eu le même résultat ou on n'aurait pas eu le document 
final qu'on a pu avoir. Le plan d'action, on ne serait pas arrivé à ça, pas de cette 
qualité-là.)) Extrait d'entrevue réalisée auprès d'un des répondants, décembre 1998. 

Lors des entrevues de décembre 1998, les répondants ont mentionné que la reprise de la demarche 

d'élaboration du plan d'intenrention a l'automne avait été accablante et longue, même s'ils 

reconnaissaient la pertinence de compléter leur plan de manière satisfaisante. Selon eux, cette 

période a été démotivante en raison de la surcharge de travail et du stress qui l'accompagnait, mais 

surtout en raison de certaines tensions au sein du groupe, en parlie liées a la faible implication de 

certains partenaires aux interventions prévues dans le plan. Au moment où les partenaires ont eu à 

traduire les objectifs et les moyens qu'ils s'étaient fixés en ressources concrètes, c'est-à-dire lorsqu'il 



a été question d'établir clairement la contribution de chacun aux interventions retenues dans le plan 

d'action, des tensions et des différends sont apparus au sein du groupe. Dés le mois de juin, au 

moment ou les partenaires ont commencé a élaborer leur plan d'action, la contribution des membres 

soulevait déjà certaines réticences. Les problèmes rapportés par certains membres du groupe 

étaient a l'effet qu'il existait un décalage entre la volonté de certains partenaires de participer au 

projet et leur implication réelle et concrète dans les activités du groupe. 

u Pour moi, c'est épeurant de voir ça car je me dis qu'on ne sera jamais assez de 
monde pour le côté concret. )) Extrait d'une entrevue réalisée auprès d'un des 
répondants, juin 1998. 

u Tout le monde parle et c'est beau. Amve le temps de mettre la main à la pâte, c'est là 
qu'on a entendu : bien moi je ne pourrai pas faire telle et telle affaire dans la pratique 
parce que ça outrepasse mes mandats. u Extrait d'une entrevue réalisée auprès d'un 
des répondants, décembre 1998. 

« Ca a été une période bien difficile ...p arce que je trouve que ce n'est pas tous les 
secteurs qui se sont vraiment impliqués ... on avait pas tous les mêmes attentes. En tout 
cas pour moi dans ma tête, c'était clair que tout le monde ferait sa pari. Mais quand 
c'est arrive pour certains de dire a bien non u, moi je me suis dit, mais ça se peut pas! 
Moi non plus je n'ai pas plus le temps et je le fais pareil.)) Extrait d'une entrevue 
réalisée auprès d'un des répondants, décembre 1998. 

Certains partenaires étaient également inconfortables avec le fait qu'ils ne pouvaient s'impliquer 

autant qu'ils l'auraient souhaite : 

u Parce que ça [projet] demande beaucoup d'implication des gens, ça demande 
beaucoup de temps. On se demande toujours, est-ce qu'on va Btre capable? Les gens 
peuvent quand même faire du bénévolat mais jusqu'à un certain point. Tu ne peux pas 
en donner plus que tu peux en donner, Ça et4 la peur de ne pas étre capable de 
répondre en quantité de temps à donner. u Extrait d'entrevue réalisée auprès d'un des 
partenaires, juin 1998. 

La plupart des partenaires reconnaissaient la pertinence de se concerter et de travailler 

conjointement afin d'améliorer la réponse aux besoins des enfants, tout comme ils acceptaient de 

travailler à partir d'une approche globale et intégrée en promotion de la santé et en prévention. 

Toutefois, les exigences d'une telle approche n'avaient pas été suffisamment discutées, au départ, 

en relation avec ia pratique des partenaires ei avec ieur parîicipaîion éventuelle dans les 

interventions qui seraient mises en œuvre. Le contexte favorable à la promotion de la santé (a virage 



promotionlprévention D) qui régnait au début du projet avait suscité des espoirs de développement 

dans ce domaine qui ont été démentis en cours de route. La forte concentration d'intervenants dont 

le travail se situait en dehors du champ de la promotion de la santé et de la prévention a donc été 

soulevée par certains partenaires du groupe, en relation avec la compatibilité de leur mandat 

organisationnel et les exigences du projet, de même qu'en relation avec la contribution concrète des 

partenaires aux interventions qui seraient mises en œuvre dans le cadre du plan d'intervention. 

Dans le contexte des compressions budgétaires et de limitation de la marge de manoeuvre des 

intervenants, qui se sont concrétisées en cours d'année d'implantation, les ressources disponibles 

(partenaires présents) sur lesquelles le groupe espérait compter pour élargir l'intervention à 

différentes cibles et milieux de vie des jeunes se sont donc révélées plus limitées que prévu. 

L'enthousiasme du départ s'est alors bug a des contraintes bien réelles comme le manque de 

disponibilité et de ressources de certains partenaires pour accomplir l'ensemble des interventions 

souhaitées. Cette situation a eu pour effet de limiter l'étendue des cibles d'interventions visées et de 

concentrer les interventions sur celles qui touchent les enfants, du moins pour la première année 

d'implantation. La déception associée a ce résultat semble avoir été particulièrement marquée chez 

les répondants en raison de leurs attentes élevées et de l'investissement constant qu'ils ont fourni 

tout au long de la phase 1 du projet. Cette étape a donc été traversée par des secousses qui ont 

ébranlé à l'occasion la confiance et la collaboration qui s'étaient graduellement construites entre les 

partenaires a travers les étapes précédentes. Malgré les limites que cette situation engendrait, celle- 

ci aurait pu être moins perturbatrice pour les partenaires si la structure organisationnelle, ou les 

régles de fonctionnement, les avait mieux préparés à faire face à ce genre de di~cultés, c'est-à-dire 

si elle avait permis de réguler plus efficacement leurs interactions. La situation conflictuelle au sein 

du groupe lors de cette étape réside donc dans la conjugaison de contraintes dans t'environnement 

organisationnel de certains partenaires et du manque de @les de fonctionnement claires. 

Par ailleurs, en relation avec la surcharge de travail vécue durant cette étape, les répondants ont 

souligné que le rythme et la disponibilité des partenaires auraient dû être davantage respectés lors 

de l'élaboration du plan d'action. 

u D'avertir les gens que ça va ètre une période trés, trés, très occupée, ou tout 
simplement de ralentir le rythme parce que c'est un rythme essoufiiant. n Extrait d'une 
entrevue réalisée auprès d'un des répondants du groupe, décembre 1998. 



Les chercheurs ont en effet reconnu que i'échéancier prévu pour la rédaction finale du plan de même 

que la pertinence d'en préciser le contenu auraient dû être re-négocié avec le groupe intersectoriel, 

en tenant compte à la fois des contraintes liées au contexte de travail des partenaires et à celui des 

chercheurs. Pour I'équipe de recherche, le retard accumulé au niveau de i'échbancier prévu pour la 

réalisation de la premiere phase du projet, pour laquelle une subvention avait été accordée, créait 

une pression pour accélérer le processus tout en maintenant certains standards de qualité. 

D'autre part, les commentaires des r6pondants a propos de la pertinence de réviser le plan 

d'intervention montrent que malgré la lourdeur de la tache, la démarche de révision avait été positive 

pour le groupe car elle avait permis de cibler davantage les inlerventions en fonction de leur 

faisabilité (ressources humaines et financières disponibles) et d'identifier celles qui devaient être 

amorcées dans les années subséquentes de façon à élargir un peu plus les cibles d'interventions. Le 

groupe a clairement identifie l'importance de poursuivre ses démarches auprès du secleur municipal 

et auprès de certains groupes de la communaulé afin de pouvoir répondre a cet objectif. 

a NOUS, on a regardé ce qui était faisable et tout ça. [L'agent de planificationj nous a 
beaucoup aidé en disant, ça pouvez-vous? Non, bien ok. Ça a été vraiment dans le 
sens de dire, est-ce que l'on peut ou on ne peut pas te faire. D Extrait d'entrevue 
réalisée auprés d'un des répondants du groupe, décembre 1998. 

De plus, l'exercice de révision a égatement permis de pousser plus loin la réflexion sur le partenariat 

et sur la contribution réelle des partenaires dans la mise en œuvre des interventions prévues, de 

merne que sur l'importance de mieux définir les règles de fonctionnement de leur groupe. 

a Ca peut avoir l'air fou mais je me dis, c'est peut-être qu'il faltait ça pour que l'on voit 
que ce n'est pas si solide que ça les partenaires. Ce n'est pas négatif, c'est juste que 
ça remet les choses a leur place puis ça va mus aider a auancer. n Extrait d'entrevue 
réalisée auprès d'un des répondants du groupe, décembre 1993. 

Les occasions de réflexion critique qui ont suivi l'élaboration du plan, comme par exempie lors de la 

présentation des résultaîs préliminaires ou lors de la formation sur le fonctionnement d'équipe, ont 

toutefois permis aux membres du groupe intersectoriel de mieux saisir les raisons des différends et 

des tensions qui sont apparues lors de celte étape, de dépolariser te dbbat, de reconnaître les 

accomplissements du groupe et de se doter de moyens pour améliorer leur fonctionnement en 

équipe. 



5.3 LES RESULTATS DE LA PHASE 1 DE L'ACTION IHIERSECTORIELLE A BASE COMMUNAUTAIRE 

5.3.1 Évaluation du pian global d'int@~8ntion 

Au terme de cette premiére phase du projet, l'action intersectorielle devait se traduire par la 

réalisation d'un plan global d'intervention muHi-cibles, multi-stratégies, multisectorielles, intégrées, 

dont la faisabilité avait été vérifiée. De plus, pour chacune des interventions, les partenaires devaient 

définir des objectifs clairs, spécifier les populations visées, définir opérationnellement les activités 

retenues, identifier les ressources nécessaires, partager les responsabilités, établir un échéancier 

réaliste et préciser des critères d'évaluation. 

Une grille d'évaluation a été elaborée afin d'estimer le niveau d'atteinte des objectifs mentionnés ci- 

dessus, tel que perçu par les répondants et le chercheur qui avait donné la formation sur l'élaboration 

du plan (annexe A-1: (2-5). Cette grille a été remplie respectivement par les répondants lors des 

entrevues de décembre 1998, et par te chercheur de I'UQAH, durant la m?me période. Les 

répondants devaient se référer 8 la version écrite du plan, mais ils ont pu étre influencés par le 

contexte de la mise en œuvre de leur plan qui avait débuté en septembre 1998. Bien que le contenu 

du plan ait été établi conjointement par les partenaires, il faut toutefois rappeler que sa rédaction, 

dans sa version finale, a été faite par l'agent de planification de la DSP. 

Les résultats de cette évaluation sont présent& au tableau 5.9. Dans l'ensemble, les scores 

attribués par les répondants sont assez élevés alors que ceux établis par le chercheur sont plus 

faibles pour un plus grand nombre d'objectifs. Pour les répondants, les objectifs qui obtiennent les 

scores les plus faibles sont ceux relatifs au partage des responsabilités entre les partenaires, à 

l'aspect multisectoriel du plan et à ta définition claire et opérationnelle des activités. Pour le 

chercheur, ceux qui portent sur le caractére multi-cibles, multi-sectoriel et intégré du plan 

d'intervention obtiennent les scores les plus faibles. La concordance inter-évaluateurs est 

relativement faible (coefficient de corrélation intradasse = ,41) bien qu'elle soit plus élevée entre les 

deux répondants (coefficient de conélation intraclasse = '50). Les principales différences entre les 

répondants et le chercheur se situent au niveau des traits multiçibles, rnulti-stratégies et int4gré qui 

on; Bi6 mi& de fqori 6biiik par les r@ûndafiis ai f~ible par le &~h&üi .  L'BvalüaUoii qui a 8% 



faite par le chercheur correspond davantage à une vision a idéale D d'un plan global et intégré en 

promotion de la santé des enfants. 

Tableau 5.9 

Scores1 obtenus pour l'atteinte des objectifs liés a 
l'élaboration du plan d'intervention, selon les répondants et un des c ~ h e r c h e u n  

-- - 

Objectifs 1 R4pon. t Ripon. 2 Chercheur 

Pour le plan globrl : 

1 .  Élaborer un pian d'intervention multi-cibles 

2. Élaborer un pian d' intmtion multi-stratégies 

1 O 9 5 

8 9 5 

3. Éiaborer un plan d'interuention multi~orielles 
4. &aboret un plan d'intervention intégré (compkmentarité 

Par ailleurs, bien que les scores des répondants soient élevés pour te trait multi-cibles, ceux-ci 

5 7 3 
7 9 5 

des interventions) 
5. Vérifier la faisabilitédes interventions 
Pour les in?erventions retenues (aspects opintionnels) : 

Définir des objecîifs dairs et précis 
Spécifier dairement les populations visdes 
Définir dairement et opérationnellement les activités 
Identifier clairement les ressources nhssaires 

rn Partager les responsabilit4s entre les partenaires 
rn Etablir un échéanckr réaliste 

ÉtaMir des critirres d'évaluation 

avaient exprimé, lors des entrevues de juin et de décembre 1998, une certaine déception quant aux 

1 O 9 8 

8 8 6 
10 9 9 
5 9 8 
8 8 7 
2 6 5 
7 7 6 
7 7 8 

aspects multi-cibles et multi-sectoriel de leur plan, de même qu'au niveau de la participation 

1 Échelle de t a 10 (l=Pas du tout atteint, 10=Toul A fait aneint) 

(responsabilité partagée) des partenaires aux interventions prévues dans leur plan. Cette déception 

traduisait l'écart entre leurs attentes et la capacité réelle d'implication des partenaires, dont le mandat 

de plusieurs limitait la marge de manœuvre. 

a En b u t  de ligne, quand tu regardes ça à froid, les projets qui ont été choisis, on a 
l'impression que c'est pas beaucoup. On voit le jeune, c'est bien beau, le jeune au 
centre, mais c'est quoi dans les autres cercles ? Dans ce plan d'acüon-là, on visait 
aussi les interventians dans les milieux de vie. B Extrait d'entrevue réalisée auprés d'un 
des répondants du groupe, juin 1998. 

a Moi où j'accroche un petit peu, c'est que je trouve que tout se faiî encore une fois à 
i'hk.3 hiai; d'enir~ÿue kalis& aupr6s d'ün des rbpondanb du groupe, décembre 
1998. 



Une disparité existe donc entre les résultats provenant des entrevues et ceux provenant de la grille 

d'évaluation au niveau du trait multi-cibles. La nonanvergence entre ces deux sources de données 

peut s'expliquer par le fait que les répondants avaient effectivement cibîés plusieurs niveaux 

d'intervention au moment d'élaborer leur plan d'intervention, lesquels sont d'ailleurs identifiés dans le 

plan, mais qu'il leur était impossible de les actualiser à court terme en raison des ressources 

disponibles. Lors de la révision du plan, l'agent de planification a remis en perspective l'ensemble 

des intenientions que les partenaires avaient initialement identifiées pour répondre aux besoins des 

enfants, en considérant les capacités actuelles du groupe pour implanter ces interventions et en 

proposant un calendrier plus réaliste qui tenait compte de ces capacités. La prise en considération de 

ce calendrier permettait alors de tenir compte des cibles d'interventions orientées vers les milieux de 

vie des enfants, de les intégrer dans leur plan et de les envisager en terme de planification et de 

travait de mobilisation auprès d'autres membres de la communauté, pour les années subséquentes. 

Les commentaires provenant des entrevues traduisent donc la déception de ne pouvoir implanter les 

interventions prévues pour chacune des cibles, à court terme. L'évaluation de leur plan, a partir de la 

grille, tient compte d'une perspective à plus long terme, laquelle inclut ces différentes cibles. 

Malgré le contexte mouvementé qui prévalait au moment où les partenaires ont élaboré leur plan 

d'intervention, le groupe a réussi a produire un plan qui répond dans l'ensemble à l'approche globale 

et intégrée en promotion de la santé et du bien-être des enfants, dont la mise en œuvre est 

envisagée dans une perspective développementale, a court et moyen terme. 

5.3.2 Les bénéfices ntürés et les a coûts r encourus par les participants 

5.3.2.1 Les bénéfices 

Tel que nous l'avons relevé dans la recension des écrits, la décision de maintenir sa participation 

dans un projet est en partie basée sur l'évaluation que l'on fait des réalisations, des bénéfices et des 

coûts rattachés h la participation au projet. Dans le cadre de œ projet-pilote, les réalisations réfèrent 

tout d'abord a la production d'un plan global d'intervention, basé sur un consensus entre les 

partenaires. Quant aux bénéfices et aux principaux coûts (difficultés) perçus, ils renvoient a des 

maii:es:aUüns pûsities uü niya:i.ies, ai : m e s  d'attitudes ri de pratiques, a I'égard 3ü @sial 

conjoint entrepris dans le cadre du projet. Ceux-ci sont importanîs car ils peuvent représenter des 



conditions favorables ou défavorables a la participation des membres tout au long du projet, autant 

durant la phase de planification que celle de la mise en œuvre du plan d'intervention. 

Les résultats obtenus a partir de la série dlénon& (Q. 24A a Q. 24L) provenant du questionnaire sur 

le fonctionnement intersectoriel, complété aux Tt (janvier 1998) et T2 (juin 1998) montrent qu'un 

nombre élevé de partenaires rapportent des bénéfices suite a leur participation au projet, et ce, aux 

deux moments d'observation (tableau 5.10). Les bénéfices les plus importants sont en lien avec une 

meilleure connaissance des besoins et des ressources de la communauté, le fait d'obtenir du soutien 

de la part des autres partenaires, l'augmentation de la coopération avec d'autres intervenants ou 

membres de la communauté et une valorisation personnelle (avoir le sentiment de contribuer a 

l'amélioration de la qualité de vie de la communauté et une satisfaction personnelle a travailler dans 

le projet). Un nombre important de partenaires ont également mentionné que le projet leur avait 

fourni des occasions d'explorer de nouvelles façons de faire leur travail et qu'il leur avait permis 

d'appuyer les mandats de leur organisation. 



Tableau 5.10 

Nombre de partenaires' rapportant des M f i c e s  moyens ou importants en relation avec leur participation au projet, 
selon le moment d'observation 

Tî (N=lO) Tn (N40) 
BbnBfices Bbnbiicei BBndfices 

Moyens Importants Totaux Moyens Importants Totaux 

Apprendre de nouvelles ampetences (planifier. 
Bvaluer des ns, travailler en équipe, etc.) 
Mieux connaitre les besoins et les ressources de 
la ammunautb 
Acqubrir des connaissances nouvelles sur les 
facteurs qui affectent la santb des enfants 
Aoqubrir des connaissances nouvelles sur des 
stratbgies elficaces en prbvention et promotion de 
la santh 
Acqubrir des connaissances nouveles sur le 
développement des enfants 
Me fournir des occasions d'explorer de nouvelles 
façons de Faire mon travail 
Oblenir du soutien en travaillant avec d'autres 
membres de la communaulé 
Obtenir une reconnaissance personnelle et du 
respect des autres 
Augmenter la coopération avec d'autres 
intervenants ou personnes de la cornmunaut6 
Avoir le sentiment de contribuer a I'amblioration de 
la qualit6 de vie de la communautb 
Recevoir une saîisfaction personnelle travailler 
dans ce projet 
Soutenir I appuyer les mandats de ma propre 
organisation 

1 Les parteriaires sont les d m s  au TI et T? 
2 lnfotmatlons tir& du ques!ionnalre a Fonctionnement du groupe intersecforid JI (P.24) 



Les gains enregistrés au niveau des échanges d'infomatians, du partage de ressources et des 

contacts avec d'autres groupes de la communauté ont également été documentés a partir de la 

question 14 du questionnaire sur le fonctionnement intersectoriel. Globalement, les résultats 

indiquent une augmentation de ces échanges et contacts entre le TI (janvier 1998) et le T2 (juin 

1998) (voir tableau 5.11) pour au moins la moitié des partenaires. Cette augmentation est fort 

appréciable si l'on considère que certains d'entre eux avaient déjà un niveau élevé d'échanges ou de 

contacts avec d'autres partenaires ou membres de la communauté. Le gain entre les deux moments 

d'observation se situe surtout au niveau de l'échange d'infomation et du contact avec d'autres 

groupes de la communauté. 

Tableau 5.11 

Répartition des partenaires1 selon le niveau d'augmentation 
(1) des échanges d'informations, (2) de partage de ressources entre eux et 

(3) des contacts avec d'autres membres de la communauté, 
suite A leur participation au projet2 

1 

Les parlenaires sont les Mmes  aux TI et T2 
Informations tirées du questionnaires a Fondionnement du groupe intersectoriel m (Q.14) 

Niveaux d'augmentation 

Augmentation importante 
Faible augmentation 
Stable 
Diminution iégere 
Diminution importante 

Ces résultats provenant du questionnaire sur le fonctionnement intersectoriel sont concordants avec 

(1) Informations (2) Ressources (3) Contacts 
Tl Tz Tl Tz T l  T2 

N=9 N=9 N=9 N=9 N=9 N=9 
2 4 2 O 2 4 
4 1 4 2 4 1 
3 3 3 6 3 3 
O 1 O 1 O 1 
O O O O O O 

ceux obtenus a partir des autres sources de données qualitatives. Ainsi, les rbpondants et plusieurs 

des partenaires ont affirme lors des entrevues de juin 1998 que la création de liens, les contacts 
avec les autres partenaires et les échanges tout au long du projet constituaient un bénéfice important 

pour eux. 

u Ça 6té l'interaction de tout ce qu'on a apporté ensemble. Ça m'a vraiment 
ouvert les yeux sur les besoins et qu'est-ce qu'on peut faire ensemble ... Ce que je 
trouve formidable là-dedans, c'est justement les liens qui se sont formes entre les 
intenrenants.~ Extraits d'une entrevue avec un des partenaires, juin 1998. 

Les contacts et les échanges entre les répondants et l'équipe de la DSP ont également été appréciés 

des répondants. 



t Comme expérience, j'ai adoré ça. J'ai beaucoup aimé travailler avec vous 
autres et ça m'a permis de créer des contacts qui étaient utiles et qui sont encore 
utiles. N Extrait d'une entrevue avec un des répondants, juin 1998. 

5.3.2.2 Les coûts 

Le tableau 5.12 présente tes résultats obtenus à partir des onze énoncés (Q.25A à Q.25K) retenus 

pour documenter quelques unes des difficultés vécues en lien avec la participation au projet, aux TI 

et au Tz. Les principales difftcultés rapportées par les partenaires se concentrent au niveau du 

surplus de travail que le projet a pu leur occasionner. Ainsi, huit des dix partenaires considérent que 

le projet a pris trop de leur temps de travail. Un certain nombre de partenaires ont également fait 

mention d'un ajout de responsabilités, d'un empiétement sur leur temps personnel et d'une 

participation à des réunions à des moments qui ne leur convenaient pas. Selon plusieurs d'entre eux, 

les activités de recherche ont aussi pris trop de leur temps. 

Les résultats provenant des données qualitatives corroborent ces résultats qui proviennent du 

questionnaire. Dans les sections précédentes, il a d'ailleurs été question à plusieurs reprises du 

manque de disponibilité de plusieurs partenaires pour s'impliquer plus activement dans le projet. 

Plusieurs d'entre eux considèrent qu'ils ont une certaine marge de manœuvre au niveau de leur 

travail, mais cette marge de manœuvre se traduit bien souvent par la compression de leur horaire de 

travail afin d'ajouter de nouvelles activités a celles qu'ils font déjà plutôt que d'attribuer plus de temps 

a ces demiéres. 

Enfin, quelques partenaires, ainsi qu'un des répondants, ont également mentionné que les tensions 

et les conflits qui avaient été vécus au sein du groupe lors de l'élaboration du plan d'intervention 

représentaient des coüts affectifs pour certains membres en raison des sentiments de culpabilité, de 

déception et de non-respect qui ont été ressentis lors des discussions entourant cette étape. Tel que 

nous l'avons souligné, ces coûts ne sont pas détaches du mode de fonctionnement du groupe qui n'a 

pu fournir les moyens adéquats pour gérer efficacement cette situation, de même que du contexte de 

travail contraignant pour plusieurs des partenaires. 





5.4 CONCLUSKJN A PROPOS OES RESULTATS EYPIRIWES LIES A L'IMPLANTATION DE L'ACTION 
INTERSEC1 ORIELLE A BASE CONMUHAUTARE 

Le modéle d'intervention que nous avons présenté au début de ce chapitre reflète notre lecture des 

résultats empiriques lies à l'implantation de t'action intersectorielle. Malgré que l'expérimentation ait 

été ardue et longue pour les partenaires, compte tenu des ajustements qui furent nécessaires en 

cours de route pour adapter les moyens proposés au contexte des acteurs, l'évaluation du processus 

a permis de mettre en évidence l'importance de chacune des composantes du modèle, même si 

parfois cette importance s'est manifestée à travers l'inadéquation de son implantation, comme ce fut 

le cas pour certains aspects liés a la Mobilisaîion (mode de fonctionnement). 

L'imbrication des deux niveaux d'intervention apparaît essentielle pour activer les mécanismes 

d'action qui rendent possible la structuration de l'action intersectonelle a base communautaire. Ainsi, 

le premier niveau a permis aux membres de mobiliser et de canaliser leurs ressources, leurs idées, 

leurs préoccupations et leurs comportements dans une même direction, principalement 8 travers 

certains mécanismes de régulation individuelle (croyances en l'efficacité collective, motivation) et 

organisationnelle (recherche-action participative). Le deuxième niveau, à travers les différentes 

étapes de la planification, a permis au groupe de définir plus concrètement ses finalités et de batir un 

consensus autour de valeurs, d'objectifs communs et de solutions concertées. Selon les 

commentaires des répondants et de certains partenaires, les deux étapes de la planification qui 

semblent avoir été cruciales pour rallier les gens et les amener A aligner leurs intérêts ont été 

l'analyse du milieu et la recherche d'un consensus sur les valeurs par le biais de l'atelier de 

visualisation. Dans les deux cas, ces étapes ont fourni aux partenaires une fondation sur laquelte ils 

ont pu s'appuyer tout au long de la démarche. Elles ont permis de donner une direction ctaire au 

groupe quant aux actions (interventions) à entreprendre pour atteindre le but qu'il s'était fixe et ont 

ainsi permis d'obtenir une zone de consensus entre les partenaires. 

L'élaboration du plan d'intervention, qui constituait la dernière étape de la démarche de planification 

pour la lbre phase du projet et le point de transition entre la planification et la mise en oeuvre, a 

permis de mettre en lumière les forces régulatrices à l'œuvre dans la structuration de l'action au 

cours de cette phase du projet. Cette étape a été traversée par des tensions qui ont momentanément 

ébranlé la zone de consensus qui s'était construite graduellement dans les étapes précédentes. La 

situation qui a prévalu durarit cette étape a constitué un moment clé du pmssua de !'a&? 

intersectorielle, qui s'est avéré en dbfiniîhe une occasion d'apprentissage importante pour 



l'ensemble des acteurs tout en permettant de mieux comprendre les interactions entre tes différenb 

mécanismes de régulation. La réflexion critique qui eut lieu lors de cette étape a fait ressortir 

l'importance pour les acteurs de se doter d'une structure organisationnetle leur fournissant certains 

mécanismes formels de régulation, de façon a clarifier les exigences minimales que chaque acteur 

doit satisfaire pour être accepté au sein du groupe et de façon à obtenir et maintenir certains accords 

essentiels à la réussite du projet (par la négociation, la résolution de problémes et la gestion des 

conflits). Par ailleurs, en contrepoids au manque d'intensité dans l'implantation de mécanismes 

formels de régulation liés a cette composante du modèle, il faut souligner la forte motivation et 

l'efficacité personnelle des partenaires qui se sont avérées primordiales au cours de cette étape car 

elles ont permis de mobiliser les énergies nécessaires a la poursuite de l'objectif à atteindre, soit 

l'élaboration du plan d'intervention, et ce, malgré les contraintes et les difficultés rencontrées. Ces 

mécanismes informels ont donc constitué a ce titre une force auto-régulatrice importante pour la 

poursuite du projet. II faut également souligner le travail d'interprétation et d'auto-réflexion entrepris à 

travers la recherche-action qui a permis de replacer ces difficultés a l'intérieur du contexte 

d'expérimentation et du contexte plus large d'intervention. Ce travail de recadrage, pour reprendre 

les termes de Friedberg (1993), a été essentiel afin de conserver le sentiment d'efficacité chez les 

répondants et les partenaires et pour intégrer les leçons tirées de cette expérience au 

fonctionnement du groupe, leur permettant ainsi de poursuivre sur un nouveau tertain d'entente et de 

collaboration. 

Les résultats obtenus montrent également que le contexte a exigé des ajustements entre le modèle 

"idéal" proposé par les chercheurs et partagé par les partenaires, et les possibilités d'actions réelles 

qu'offrait le contexte d'intervention. Ce processus d'ajustement a été particuliérement douloureux au 

moment de l'élaboration du plan d'action lorsque certains partenaires (plus particulièrement les 

répondants) ont vu leurs attentes réduites de beaucoup. Les contraintes externes ont ainsi contribué 

au fait que le plan d'intervention proposé par le groupe intersectoriel se soit concentré, pour la 

première année de mise en œuvre, sur les stratégies d'interventions individuelles, reflétant ainsi les 

compétences et la marge de manœuvre dont disposaient alors les partenaires. Le groupe est 

parvenu a une certaine mise en commun des ressources bien que les cibles d'interventions visent 

principalement les jeunes et moins leurs milieux de vie. Toutefois, la réfiexion qui a entouré 

I'élaboration du plan d'action a permis d'orienter les efforts futurs en ce sens, en envisageant des 

moyens pour mobiliser et recruter d'autres partenaires clés de la communauté. Cette diiculté a fait 



ressortir l'influence du contexte social global sur la structuration d'une action intersectorielle à base 

communautaire. 

Des ajustements ont également été nécessaires pour intégrer les modes de pensée et d'action des 

chercheurs et des praticiens. Par exemple, la tension entre les demandes associées à ta démarche 

de planification systématique (chercheurs) et le besoin de se retrouver dans I'action (partenaires du 

groupe intersectoriel) a représenté un défi pour tous les acteurs impliques au cours de cette phase 

du projet. Le climat d'ouverture et le respect mutuel entre les deux parties, de même que la réflexion 

critique a propos de ces intéréts différents ont permis d'effectuer les ajustements nécessaires afin de 

répondre a ces préoccupations respectives et conserver la collaboration entre les chercheurs et les 

membres du groupe intersectoriel. 

Cette expérimentation, plus particulièrement à travers le processus de rechercheaction mis en place 

pour piloter les efforts investis, a ainsi foumit une occasion d'apprentissage a tous les acteurs 

(répondants, partenaires et chercheurs), qui a été plus ou moins intense selon le niveau d'implication 

de chacun. L'extrait suivant, provenant d'une entrevue réalisée a la toute fin de cette thle phase du 

projet illustre le type d'expérience vécue par les répondants et certains des partenaires à l'intérieur 

du projet. 

<I Moi je pense qu'on ne travaillera plus jamais pareil quand on va travailler en 
partenariat. On a beaucoup appris dans le comment on travaille; comment c'est 
important de préciser les attentes au début, comment c'est important de préciser les 
rôles, les mandats, comment c'est important d'avoir des attentes réalistes par rapport 
aux autres, par rapport au projet ... On a appris a vivre avec nos bons et nos mauvais 
coups aussi, je pense que c'est ça du changement, du développement, il faut pas 
s'attendre a ce que ce soit uniforme.) Extrait d'une entrevue avec un des répondants, 
décembre 1998. 

Les résultats qui ont été présentés dans ce chapitre retracent les élémentsçlés du processus de 

structuration de I'action intersectorielle, tels qu'ils se dégagent de I'expérience pratique des acteurs. 

Tout comme les perspectives théoriques présentées au chapitre prkédent, ils fournissent une 

lecture du phénomène de I'action intersectorielle a base communautaire, et ces deux lectures sont 

intimement liées puisqu'elles ont graduellement pris forme en s'appuyant l'une sur l'autre au cours de 

l'expérimentation. De ces deux lectures, il est possible d'en degager les éléments charnières qui les 

lient et qui permettent d'articuler les principes d'action qui sous-tendent la stnieturation de t'action 

intersectonelle et sur lesquels peut se construire un modèle conceptuel intégrateur. 



CHAPITRE 6 :  PROPOSITION D'UN CADRE CONCEPTUEL SUR LE PROCESSUS DE 

STRUCTURATION DE L'ACTION INTERSECTOFUELLE EN PROMOTION DE LA SANTÉ 

Le cadre conceptuel proposé dans ce chapitre représente l'aboutissement de la séquence itérative 

de théorisation, d'intervention communautaire et de recherche évaluative que nous avons retenue 

pour étudier le processus qui permet a un groupe d'acteurs d'une communauté de se constituer en 

une force collective organisée, en vue de réaliser une finalité commune. La lecture théorique du 

phénomène de l'action intersectorielle'2, qui a été exposée au chapitre 4, fournit le canevas 

théorique pour intégrer dans un ensemble cohérent les connaissances acquises a travers 

l'expérimentation, lesquelles permettent de rendre compte du processus de structuration d'une action 

intersectorielle en promotion de la santé. Cette lecture, qui s'appuie sur des corpus théoriques 

provenant de la psychologie sociale et de la sociologie des organisations, expose les mécanismes 

qui permettent à un groupe de développer une efficacité collective, c'est-adire, qui lui fournissent la 

capacité de canaliser les comportements de ses membres au service de ses objectifs. Cette 

efficacité collective se construit a travers un processus dynamique ou plusieurs acteurs agissent de 

concert et structurent des espaces de négociation et de collaboration pour la poursuite de buts 

collectifs. Ce processus de structuration de I'action collective organisée, qui vise à subordonner les 

intérêts individuels aux intérêts collectifs, se développe progressivement et n'existe et ne se poursuit 

que dans la mesure ou il s'appuie sur des mécanismes de régulation qui vont permettre d'intégrer les 

stratégies et les intérêts de ses membres en une force collective. Ces mécanismes sont de nature 

formelle et informelle et renvoient a deux ordres de régulation qui s'influencent mutuellement, l'un 

étant individuel et l'autre organisationnel. 

L'adhésion a une vision transactionnelle du comportement humain nous a conduit à stipuler que 

l'action collective organisée ne peut faire abstraction des acteurs individuels en tant qu'ettes actifs 

pouvant orienter leur propre comportement vers la réalisation de buts. En retour, le contexte 

organisationnel structure et influence les comportements des acteurs. Conséquemment, toute 

'2 Tel que suggee au chapibe m&hodologique, le phénoméne de Saction intersectonelle reprhnte, au regard des ecrits 
théoriques, un cas particulier appartenant a une famille plus générale, que nous avons identifiee comme Btant Saction 
coliective organisie (Ffiedberg, 1992). 



thhrisation sur le processus de l'action collective organisée doit être en mesure d'articuler les 

influences réciproques entre les mécanismes régulateurs des niveaux individuel et organisationnel. 

Au niveau individuel, la régulation en question réfère essentiellement à des dispositifs auto- 

régulateurs (eficacité personnelle et collective perçue) qui confèrent aux acteurs individuels une 

capacité d'exercer un certain contrôle sur leur environnement, en I'occurrence, le systeme d'action 

concret. Cette auto-régulation, du fait qu'elle échappe aux régles prescrites, appartient A la régulation 

informelle. Au niveau organisationnel, la régulation est envisagée en relation avec les quatre 

dimensions interdépendantes proposées par l'approche organisationnelle (Friedberg, 1993), soit ta 

fomalisation, la fhalisation, la conscience et la délégation43. La nature des mécanismes régulateurs 

qui s'y rattachent est plus ou moins formelle selon la dimension considérée. 

Par ailleurs, nous ne pouvons évidemment ignorer que le systéme d'action concret s'inscrit dans un 

systéme plus large qui renvoie à I'environnement dans lequel se déroule l'action collective et qui lui 

donne son sens. L'action humaine, dans ce contexte, peut se définir comme la recherche d'un 

meilleur contrôle sur I'environnement, contrôle qui doit être considéré dans une optique 

d'amélioration de la qualité de vie des individus et d'équilibre avec le milieu. Ce contrôle ne peut 

donc s'envisager de manière purement linéaire et unidirectionnelle puisque tout changement dans 

I'environnement porte en lui-même les effets potentiellement néfastes ou bénéfiques pour les êtres 

humains. Ce contrôle s'inscrit donc également dans une vision transactionnelle de l'individu et de 

son milieu, laquelle demande alors d'envisager les conséquences de ce contrôle sur le bien-être des 

individus. Pour que ce contrôle soit bénéfique aux individus, l'action collective organisée doit donc 

ëtre en mesure de les guider de manière fructueuse dans leur relation à l'environnement. 

La présentation du cadre conceptuel sur le processus de structuration de l'action intersectorielle 

reprend en toile de fond les quatre types de facteurs proposés par Portas et Robertson (1987) pour 

expliquer 17 dynamique du pmssus  de changemenv: a) les facteurs a manipulables r ou 

Bien que ces quatre dimensions appartiennent ti I'approche organisaüonnelte, elles sont reprises ici en intégrant les 
compléments théoriques que nous avons exposés au chapitre 4. 

Cette a toile de fond D est la m&me que œlle utilisée pour le schéma conceptuel initial (voir figura 3.1). 



r modifiablesa qui servent de leviers de changement et sur lesquels l'effort (au niveau de 

l'intervention) se concentre. Ces facteurs conduisent vraisemblablement, à travers une série 

d'influences réciproques, à des changements dans les résultats souhaités; b) les facteurs mbdiateurs 

qui se trouvent au milieu de la chaine d'influence et dont les changements à ce niveau affecteront à 

leur tour les résultats; c) les facteurs modérateurs ou stimuhteurs qui peuvent influencer la relation 

entre les deux catégories de facteurs précédents et qui référent au contexte d'intenrention; d) les 

résultats attendus qui sont des résultats intermédiaires obtenus grâce à l'effort de changement et qui 

sont le produit de l'efficacité collective. Ces résultats représentent un moyen pour obtenir les effets 

escomptés en terme de bien-étre et de santé chez la population visée. Ces quatre types de facteurs 

servent de base à l'intégration et a l'agencement des éléments théoriques clés qui permettent 

d'expliquer le processus de stnicturatin de l'action intersectorÎelle. 

6.1 REPR~SENTATION SYNTH~IQUE W PROCESSUS DE STRUCTURATION DE L'ACTION 
INTERSECTORIELLE 

La figure 6.1 illustre de façon schbmatique et simplifiée l'articulation entre les facteurs appartenant a 

chacune de ces catégories. Plusieurs des relations qui existent entre les facteurs présentés a 

l'intérieur du cadre conceptuel ont déjà été mentionnées dans le chapitre sur les perspectives 

théoriques et ont également été mises en lumière dans les résultats provenant de i'étude de cas. Le 

cadre conceptuel les reprend brièvement en référence aux quatre types de facteurs évoqués ci- 

dessus et les assemble de maniere a illustrer les influences réciproques entre eux, et dont 

l'articulation permet d'envisager la structuration de I'action intersectorielle. 

Toutefois, compte tenu du nombre élevé de facteurs qui peuvent intenrenir de façon simultanée et du 

degré de complexité qu'impliquent les multiples interactions entre eux, il est impossible de rendre 

explicite la totalité des influences réciproques entre les différents facteurs et surtout d'attribuer un 

poids définitif B chacun d'eux puisque ce poids est toujours fonction de la combinaison des autres 

facteurs, qui varie elle-même selon le temps et le contexte externe d'intervention. Comme le souligne 

Weiss (1995)' il est pratiquement impossible de développer un ensemble précis et détaillé de 

propositions théoriques imbriquées 4 propos de la manière dont œ type de programme fonctionnera 

compte tenu des conditions locales diversifiées qui existent. 





Le cadre conceptuel dont il est question ici correspond donc à un canevas g é n h l  et simplifié qui 

montre les influences réciproques entre les différentes catégories de facteurs au sein du processus 

de structuration de I'action intersectorielle. De plus, l'évolution de ce processus ne peut être 

envisagée de manière linéaire et réglée a l'avance, compte tenu de l'impossibilité de rendre fixes les 

éléments de l'interaction que sont les acteurs et le contexte d'intervention dans lequel se déroule 

l'action collective. 

Enfin, le cadre conceptuel se concentre davantage sur les facteurs internes au processus de 

transformation, en portant une attention spéciale aux facteurs individuels et organisationnels 

u manipulables )) qui représentent les leviers de changement nécessaires a la coalition pour 

atteindre une efficacité collective. Ces facteurs renvoient essentiellement aux dispositifs formels et 

informels de régulation qui doivent être activés a travers la stnicturation de I'action intersectorielle. 

Ces dispositifs foumissent aux acteurs individuels et à l'acteur collectif (coalition) les capacités 

génériques essentielles leur permettant d'exercer un contrôle dynamique sur leur environnement 

interne et externe. En ce sens, ce cadre conceptuel va audelà du cas spécifique ou unique. De plus, 

compte tenu que les relations qui existent entre les facteurs internes et les résultats obtenus 

dépendent largement des conditions locales (contexte, agents), la force de relation entre ces facteurs 

est donc modulée par ces conditions externes. 

6.2 LES DISPOSITIFS DE &GULATW INDMWELS ET ORGANISATIONNELS NÉCESSURES A LA 
STRUCTURATION DE L'ACTION INTERSECTORIELLE A BASE COMYUNAUTAIRE 

6.2.1 Lw facteurs a manipulables r ou mdiflables 

Tel que l'illustre la figure 6.1, les facteurs u manipulables u se répartissent en deux grandes 

catégories de régulateurs, la premiére étant individuelle et la seconde organisaîionnelie. Ces 

mécanismes de régulation doivent Btre activés afin d'intégrer et de canaliser les comportements des 

acteurs, permettant ainsi à la convergence de l'emporter sur la divergence. Ces régulateurs, qui se 

mettent en place graduellement, prennent appui les uns sur les autres. Plus ils sont présents et bien 

articulés entre eux, plus ils se renforcent mutuellement et plus la coalition atteint une efficacité 

collective qui lui permettra de rencontrer ses objectifs. ttant donné le nombre élevé d'interactions 

réciproques entre les différents dispositifs de réguiation, nous aiions mettre en reiief, pour chacune 



des sections, l'articulation entre les dispositifs individuels et organisationnels, de f a p  à en faciliter 

le repérage. 

6.2.1.1 Les dbposiüh de régulation individuelle: de /'etficatité 
penonnelle a l'ef19citcité collective 

Toute action collective organisée se wnsîruit à partir d'individus qui ont a structurer leur espace 

d'action afin de rbaliser leurs objectifs communs. Au départ, ce groupe d'individus ne représente 

donc pas comme telle une force collective réelle puisque le projet et ses finalités ne sont pas 

complètement définis et acceptés par tous ceux qui sont invités a y participer ou qui s'y présentent 

de leur propre chefl et aussi parce qu'ils ne se sont pas encore donnes les moyens d'aligner leurs 

intérëts et d'intégrer leurs comportements. Cet aspect est représentk dans la figure 6.1 par les deux 

encdrés situés dans le coin supérieur gauche. Le premier ne fait que suggérer un agrégat (somme) 

d'acteurs potentiels dont l'intérêt et ta parücipation restent a être déterminés. Déjà à ce niveau, 

l'interaction entre la régulation organisationnelle et individuelle est ptésente puisque l'impulsion 

initiale donnée par les initiateurs du projet (délégation), les finaljles du projet et les rigles de 

remtement ont une influence sur le choix des acteurs, leur engagement et leur participation au 

projet. 

Lorsque plusieurs des individus qui désirent former une alliance en vue de réaliser certains objectifs 

communs possèdent une croyance en leur effmitb personnelle, ce facteur représente au départ un 

levier important pour y parvenir. Tel que le stipule ta théorie sociale cognitive, un sentiment élevé 

d'efficacité personnelle permet à l'individu de relever certains défis qu'il vatorise et lui fournit la 

capacité de mobiliser les efforts pour réussir dans ses entrepdses, même devant I'adversitb 

(Bandura, 1982; 1993). C'est en ce sens qu'il représente un dispositif auto-régulateur important dans 

un processus de transformation des pratiques qui peut vraisemblablement susciter de la résistance 

chez ceux qui se trouvent h l'extérieur du systéme d'action tout comme chez certains acteurs au sein 

même de ce système. II apparaît donc essentiel qu'un nombre suffisant d'individus possédent cette 

capacité auto-régulatrice au moment d'entreprendre toute initiative collective. Comme le souligne 

Bandura (1995), la réunion de personnes qui doutent continuetiement de leur efficacité personnelle 

permettra difficilement de forger une force collective. Cette capacité est néoessaire pour faire face au 

stress et aux pensées pertubaîrices qui peuvent sutvenir en cours de mute et pour soutenir 

l'engagement face aux activités requises. L'expression de cette efficacité personnelle, dans le 



contexte d'une action intersectorielb, se fait en référence à : 1) l'établissement de certains standards 

personnels et de buts qui le motivent a entreprendre des changements en raison d'une insatisfaction 

ressentie face à la situation qui prévaut; 2) la confiance (crédibilité) dans la stratégie collective 

proposée pour atteindre ce but qui est valorisé; et 3) la croyance dans ses capacités personnelles à 

travailler avec les autres pour mettre en œuvre une telle stratégie. C'est donc dire qu'au moment 

d'entreprendre ce type d'initiatiative, la mobilisstion et le mode de recrutement ont une influence 

sur le choix des acteurs et des compétences personnelles nécessaires pour développer une 

efficacite collective. 

Toutefois, dans un contexte d'action collective, la croyance en ses capacités personnelles doit 

s'étendre progressivement aux capacités de la coalition puisque l'atteinte du résultat est tributaire 

des efforts orchestrés de l'ensemble des acteurs (Bandura, 1995; Zaccaro, 1995). Pour que le 

dispositif d'auto-régulation individuelle se maintienne, c'est-adire pour que les individus continuent à 

vouloir s'investir dans la coalition et qu'ils orientent leurs comportements en ce sens, il faut que se 

développe une croyance partagée dans la capacité du groupe à coordonner et à intégrer les 

ressources, les connaissances et les habiletés de ses membres (Bandura, 1982). L'eflicaciie 

collective perçue est donc un attribut émergent au niveau du groupe (acteur collectif) plutôt que la 

somme des efficacités personnelles perçues. Ce qui signife qu'un groupe d'individus efficaces peut 

avoir une efficacité ttés médiocre en tant qu'unité s'ils ne travaillent pas ensemble de façon 

appropriée (Bandura, 1997). La capacité d'un groupe a atteindre un niveau adéquat de performance 

en tant qu'acteur collectif peut donc varier largement selon les dynamiques interactives et 

coordonnées de ses membres, surtout si l'on tient compte que les valeurs, les intérêts et tes 

pratiques des acteurs ne convergent jamais totalement. 

Bien que les croyances en l'efficacité personnelle chez certains membres soient un préalable au 

développement d'un sentiment d'efficacité collective, fa transformation graduelle du sentiment 

d'efficacité personnelle en sentiment d'efficacité collective est activée et développée en interaction 

avec les dispositifs de régulation organisationnelle (finalisetion, conscience, dMgation et 

fomalisation) qui permettent aux individus de modifier et canaliser graduellement leurs 

comportements à travers I'ex@rience directe et vicariante. Lorsque les mécanismes de régulation 

organisationnelle sont inopkrants ou déficients, l'efficacité petsonnelle peut &me s'étioler chez 
certains individus, de façon plus ou moins durable, eci raison de l'incapacité à rencontrer les 



standards personnels ou à atteindre les buts fixés, et en raison de l'incapacité à gérer les émotions 

perturbatrices que cette situation peut provoquer. 

Au contraire, plus les dispositifs organisationnels interagissent efficacement entre eux, plus ceux-ci 

ont un effet positif sur l'intégration des comportements des acteurs et plus l'efficacité collective 

perçue se renforce. Par rétroaction, celle-ci permet aux acteurs de maintenir leur motivation et leur 

engagement, d'augmenter leur niveau de résistance face aux obstacles, aux incertitudes et à la 

durée de l'entreprise et enfin, d'améliorer leur niveau de fonctionnement. 

Les résultats empiriques ont montré a cet égard que la présence d'une forte proportion d'individus 

dotés d'une efficacité personnelle élevée ô l'endroit du projet avait permis au groupe de rester centré 

sur ce qui constituait le cœur du projet, et aux acteurs de maintenir leur engagement face à œ 

dernier, même lorsque des obstacles se sont présentés au moment de l'élaboration du plan 

d'intervention. Ainsi, la forte compatibilité entre les valeurs et l'approche préconisée dans le projet 

d'une part et les standards personnels des membres (sens du devoir civil, valeurs communautaires, 

responsabilité sociale envers les enfants) d'autre part, a contribué à cet engagement ferrne des 

acteurs envers les finalités du projet. La croyance en I'approche et en leurs compétences 

personnelles à réaliser les objectifs poursuivis a constitué une zone de convergence importante qui a 

guidé au départ les comportements des acteurs, c'est-à-dire qu'elle a favorisé la cohésion, le partage 

et le soutien mutuel entre les membres du groupe intersectoriel. Elle a également permis aux 

répondants du groupe de persévérer et de déployer les efforts nécessaires pour accomplir les 

objectifs fixés malgré les difficultés rencontrées. 

6.2.1.2 Les dispositifs de régulation organisationnelle 

Tel que présente A la figure 6.1, tes dispositifs de régulation organisationnelle référent aux quatre 

dimensions, fortement imbriquées, que nous avons déja évoquées en lien avec I'appmche 

organisationnelle. Dans le type d'initiative auquel nous nous intéressons ici, les dispositifs informels 

occupent une place centrale puisque la participation se fait sur une base volontaire. Nous allons 

débuter la présentation par ces dispositifs. 



Au point de départ, ce qui conduit les individus à entreprendre une action intersectorielle et ce qui les 

motive à orienter leurs comportements de manière concertée réside tout d'abord dans l'adhésion aux 

finalités de l'entreprise. Les écrits sur 11intersectorialit6 mentionnent a cet effet qu'un des éléments 

les plus importants dans la formation d'une coalition est l'établissement d'une mission claire pour la 

coalition (Butterfoss, Goodman et Wandersman, 1993). Compte tenu qu'une action collective 

nécessite l'intégration des comportements des acteurs aux services de ses objectifs, il faut 

conséquemment qu'il y ait une convergence au niveau des valeurs et des buts ultimes poursuivis par 

les acteurs si l'on veut que ceux-ci orientent leurs comportements de manière à produire l'effet de 

synergie souhaité. Comme le souligne Friedberg (1992) et Reynaud (1988; 1989)' la prise en 

considération des buts par les participants favorise l'intégration réelle du systéme, CU la régulation 

interne, qui permet d'aligner les intérêts des acteurs et d'envisager une zone de consensus. La 

théorie sociale cognitive suggère également que lorsque la finalité du projet est conforme aux 

valeun et aux standards des acteurs individuels, elle représente un mécanisme majeur de la 

motivation et de I'auto-direction et qu'elle fournit alors un puissant stimulant pour l'engagement 

(Bandura, 1990; 1997). Reynaud (1989) mentionne à cet effet que les groupes sociaux ne se 

definissent pas par le fait d'être ensemble mais plutôt par une finalité, une intention, un projet. Plus 

les valeurs et les buts poursuivis sont compatibles et partagés entre les acteurs, plus il est alors 

possible de dégager certains accords et de les maintenir. Aussi, la culture commune dans laquelle 

les acteurs peuvent trouver des points de convergence de leurs attentes mutuelles, est très 

généralement l'instrument d'une solution (Reynaud, 1991) et repdsente à a? titre une capacité 

d'action pour la coalition. 

Les résultats de l'expérimentation ont montré que l'adhésion des partenaires 8 des valeurs 

communautaires de même que leur sens du devoir civil (particuliérement en ce qui a trait aux 

enfants) avaient effectivement été un mécanisme auto-régulateur important de leur motivation A 

I'intbrieur du projet. Leur perception partagée a l'effet que tous étaient là pour la même raison, soit 

améliorer la qualité de vie des enfants (à travers les interventions à implanter) a clairement joué en 

faveur de leur engagement envers le projet dans son ensemble. Ce partage dans les finalités de la 

coalition a aussi représenté une force de régulation essentielle lorsque des tensions se sont 

produites dans le groupe. Leur adhésion aux finalités a clairement jouer en faveur d'une recherche 



de solutions négociées afin de dépasser ces difficultés qui s'avéraient un obstacle à la réalisation de 

leur but commun. 

La relation entre les finalités et l'engagement dans un projet collectif, est également renforcée par la 

reconnaissance des acteurs d'une inferdependance entre leurs champs d'activités (Delaney, 1994b; 

Costongs et Springett, 1997). Ainsi, plus les interdépendances entre les multiples facettes qui 

définissent le projet sont reconnues, plus l'adhésion au projet dans sa globalité est grande et plus les 

compromis sont susceptibles d'être acceptés. A cet égard, les autres mécanismes régulateurç au 

sein de l'organisation, tels que la conscience et la délégation (leadership), qui fournissent aux 

acteurs une compréhension plus intégrée de ta réalité et qui leur permettent de développer une 

vision partagée des buts poursuivis et des stratégies d'action nécessaires pour les réaliser, 

influencent ou renforcent la dimension de finalisation. Dans le cadre du projet-pilote, les acteurs se 

sont appropriés graduellement l'ensemble des facettes qui composaient le projet. Ainsi, même si tous 

voulaient l'amélioration de la santé et du bien-étre des enfants, ils ont réalisé que chacun n'agissait 

pas au même niveau et de la même façon pour y amver, mais que malgré ces différences, leurs 

actions s'influençaient mutuellement et affectaient globalement le bien-être des enfants. Les 

échanges autour des résultats produits en lien avec l'analyse du milieu ont permis cette prise de 

conscience des influences multiples et complémentaires qui proviennent des différents milieux de vie 

du jeune, milieux qui correspondent ni plus ni moins aux différents espaces de pratique des acteurs. 

Cette étape de la planification a donc contribué au renforcement de leur adhésion à une vision 

globale et intégrée et à une approche intersectorielle. Elle a également été importante pour aligner 

les objectifs poursuivis dans une même direction, a partir des besoins prioritaires identifiés, et a ainsi 

permis d'obtenir un engagement de l'ensemble des acteurs vis-&vis ces objectifs. 

Par ailleurs, la relation entre les finalités et l'engagement ne saurait étre valable ou ne saurait se 

maintenir dans le temps si le projet dans son ensemble, c'est-hdire les buts ultimes poursuivis et les 

stratégies proposées pour y arriver, ne sont pas darifiés et précisés au fur et Ci mesure que le groupe 

se structure, en fonction du contexte d'action. Dans cet ordre d'idée, Stone (1988) souligne que, bien 

qu'un certain flou puisse être bénéfique dans tes premiers stades d'un mouvement social, il masque 

habituellement certains conflits internes qui deviennent évidents lorsque le mouvement cherche des 

solutions ou des politiques concrètes. A cet effet, les différentes étapes de la planification qui ont été 

implantées dans le cadre de !'expérimentation se sont avérées importantes afin de préciser de plus 



en plus les différentes facettes du projet et afin d'obtenir une série d'accords négociés a propos de 

chacune d'elles. Cette démarche de planification, particulièrement lors de i'élaboration du plan 

d'intervention, a aussi permis de mettre en lumiére le fait que la relation entre les finalités et 

I'engagement n'est pas indépendante du contexte d'inteniention des acteurs. Ainsi, les résultats 

empiriques ont montré que malgré un engagement des acteurs envers les orientations du projet et 

ses finalités, leur engagement face aux moyens concrets pour kaliser les objectifs poursuivis, qui 

nécessitait une participation accrue de chacun, s'est avéré plus faible qu'anticipé en raison de 

contraintes dans l'environnement des acteurs. La réussite du projet suppose donc une réitération 

périodique de l'engagement des acteurs à l'égard du projet, a mesure que celuici prend fome et en 

fonction également de l'évolution du contexte plus global d'intervention. 

La conscience 

La conscience interagit également avec la finalisaiion à travers le systéme de pilotage (recherche- 

action participative), qui en constitue le véhicule. Ce système de pilotage guide le groupe dans 

l'exploration de possibilités nouvelles, et dans l'évaluation continue des actions entreprises et de 

leurs conséquences au regard des buts poursuivis. La prise de conscience des progrés accomplis 

ainsi que des bénéfices et des coûts associés a l'effort collectif, qui est suscitée a travers le systeme 

de pilotage, peut renforcer la capacité du systeme dans la mesure ou les acteurs intègrent les 

nouvelles connaissances générées par te processus d'évaluation dans leurs pratiques (Friedbetg, 

1993). Cette prise de conscience ne peut toutefois se faire sans expérience pratique et sans 

réflexion critique de la part des acteurs. C'est P cette condition que les dispositifs d18valuation 

continue peuvent faciliter les changements de comportements chez les acteurs, en modifiant leur 

compréhension du processus de coopération conflictuelle et de ses conséquences au regard des 

buts poursuivis. Comme le souligne Friedberg (1992), lorsque les résuitats produits sont 

intériorisés et partagés par I'ensemMe, ils représentent alors un principe de réalité structurant qui 

permet aux acteurs de se rallier autour d'idées et de lignes de conduite communes, et par 

conséquent de maintenir le niveau de cohésion réelle et perçue au sein du groupe. 

L'exemple précédent qui provient de I'expérience terrain, illustre l'importance d'une réflexion critique 

à propos de certaines difficultés qui peuvent être vécues. Ainsi, les différends qui sont survenus dans 

le groupe en relation avec la participation réduite de certains partenaires pour actualiser le plan 



d'action ont pu ëtre réguiés par le processus de réflexion critique qui a suivi ce moment nevralgique. 

Les partenaires ont ainsi réalisé que la a défection ip de certains partenaires ne résidaient pas dans 

leur désengagement ou leur indifférence a l'égard du projet mais dans certaines contraintes 

organisationnelles sur lesquelles ces partenaires n'avaient aucune prise à court terme. L'analyse de 

cette situation a également fait ressortir te manque de clarification en ce qui a trait au mandat 

organisationnel de chacun et sur la marge de manoeuvre que ce mandat leur conférait au regard des 

actions de la coalition. C'est donc a travers le processus de réflexion critique que cette difficulté a pu 

être replacée dans un cadre plus large qui permettait d'entrevoir une solution négociée pour 

dépasser cette limite (dont les correctifs a apporter a leur mode de fonctionnement), évitant ainsi la 

démotivation et l'éclatement du groupe. 

Le principe de rhflexion critique, a travers la rechercheaction participative, est donc utile car il 

permet de prendre un certain recul face aux évhements et de les analyser en tenant compte d'un 

ensemble de facteurs qui rend possible la d4polarisation des debats ainsi que la gestion du 

stress qui accompagne souvent ce type de situation, La régulation des émotions négatives favorise 

alors les capacités analytiques au sein du groupe, ce qui permet aux acteurs d'adopter de 

nouvelles lignes de conduite et d'envisager de nouvelles stratégies d'action qui pourront leur être 

plus bénéfiques pour répondre aux objectifs à atteindre. Comme I'ont souligné certains auteurs (Beth 

et Rosenthal, 1997), les différends ou confliis entre partenaires ne sont pas nécessairement négatifs 

lorsqu'ils sont gérés de façon à améliorer notre comptéhension réciproque d'une situation et a 

poursuivre notre action sur un nouveau terrain d'entente. 

Par ailleurs, les accomplissements du groupe qui sont mis en évidence à travers ce système de 

pilotage ou de rétroaction renforcent la satisfaction des acteurs individuels et contribuent au 

développement du sentiment d'eflscacifé col Iedh.  Bandura (1990) souligne à cet effet que la 

motivalion durable inclut une rétroaction sur les progrés accomplis. Le système de pilotage peut 

également jouer un rôle de régulateur lorsque les résultats atteints sont inférieurs à ceux escomptés. 

Ainsi, les acteurs qui établissent des standards personnels élevés pour eux-mémes et qui 

intériorisent des critères sévères d'auto4valuation peuvent expérimenter de la détresse personnelle 

lorsque les ksultats atteints ne rencontrent pas ces standards. Toutefois, ces aspirations élevées 

n'aboutissent pas à du découragement si ces résultats sont évalués en fonction de sous-objectifs 

réalistes, plutôt qu'en terme d'objectifs éloignés et inutilement élevés (Bandura, 1997). La recherche- 



action participative peut jouer un rôle de r4gulation B œ niveau en attirant I'attenüon sur certaines 

performances ou progrès accomplis en lien avec certains objectifs A plus court terme et en replaçant 

les résultats (i décevants D dans une perspective plus large qui permet de les recadrer et de mieux 

les comprendre, permettant alors de les envisager comme des occasions d'apprentissage. 

Les résultats de l'expérimentation ont montré que le travail de questionnement et de validation initié 

par l'muipe de recherche en lien avec l'élaboration du plan d'intervention avait permis aux acteurs 

de re-situer les résultats atteints en fonction de certaines contraintes appartenant au contexte inteme 

et externe d'intenrention et de réduire la démotivation chez certains partenaires. La prise de 

conscience des progrès accomplis et la gestion des perturbations émotives qui peuvent 

accompagner certains u échecs B sont donc nécessaires pour maintenir ou renforcer /'efficacité 

perjonnelle et collective des acteurs. En retour, la croyance en leur efficacité influence leur 

motivation, leur disposition a se mesurer a des situations nouvelles, leur niveau d'effort et leur 

persévérance pour la poursuite de l'action collective. 

Par ailleurs, la conscience ou la réflexion cntique est elle-même influencée par les autres dispositifs 

de régulation individuels ou organisationnels. Ainsi, pour que l'apprentissage collectif ait lieu, c'est-à- 

dire pour qu'il y ait intériorisation des connaissances générées a travers la réflexion critique au sein 

du groupe, il faut que cette auto-réflexion soit partagée et acceptée par l'ensemble des acteurs 

impliqués, ce qui suppose alors une d i s p s i t h  et une ouverture face au changement, un respect 

mutuel ainsi qu'une participation active chez tous les participants. Cette participation prend la forme 

d'un partage d'informations et de connaissances a propos de leur domaine respectif d'expertise et de 

pratique, lequel favorise une compréhension partagée de la réalité. Ce partage d'information 

augmente également la capacité d'anîicipation des jeux stratégiques de chacun et soutient 

l'exploration de nouvelles pratiques. Lors de l'expérimentation, l'étape de l'analyse du milieu a été 

une occasion pour les partenaires de mettre en commun ces connaissances, de développer une 

vision plus intégrée de leur réalité ainsi qu'un sentiment d'intedépnd;ince enire leur champ 

d'intemention respectif. II faut également mentionner que la plupart des partenaires reconnaissaient 

la pertinence d'apporter certains changements dans les façons d'intervenir afin d'améliorer la santé 

et te bien4tre des enfants. Le partage d'infonnaîion qui eut lieu lors de l'analyse du milieu leur a 

ainsi permis d'identifier plus précisément les forces et lacunes dans la fapn de répondre aux 



besoins des enfants de la communauté et d'envisager une solution commune pour dépasser ces 

limites, dont certaines concernaient leur propre secteur ou organisation. 

De plus, l'apprentissage n'arrive qu'à travers l'expérience et le temps. Aussi, la participation exige 

non seulement de l'acteur qu'il soit bien disposé face au changement et au partage mais 

également qu'il soit disponible pour entreprendre l'exploration et l'expérimentation nécessaires a la 

transformation des modes de pensée et d'action. Les résultats empiriques ont permis d'illustrer les 

effets d'une instabilité des effectifs sur le fonctionnement du groupe, instabilité occasionnée 

principalement par le manque de disponibilité des acteurs. Ainsi, la compréhension intégrée des 

différentes facettes du projet a été moindre chez certains membres qui ont dii s'absenter, rendant 

ainsi le fonctionnement du groupe moins efficace à certaines occasions. Le manque de temps pour 

s'impliquer plus activement dans le projet a ainsi été déploré par certains des partenaires. Selon eux, 

cette situation a fait en sorte qu'ils se sont sentis déphasés à certains moments donnes, qu'ils 

avaient plus de difficulté à suivre le lien entre les étapes de la planification et à en voir la pertinence. 

Par exemple, lors de la priorisation des interventions, certains membres ont eu plus de difficulté a 

établir le lien entre les résultats de l'analyse du milieu et le choix des interventions, ce qui les 

amenait parfois à proposer des interventions qui étaient plus proches de leurs intérêts personnels 

que des intérêts de la coalition. Aussi, le changement dans la confguration des acteurs, de même 

que le manque de disponibilité chez certains d'entre eux n'a pas permis le même apprentissage chez 

tous les membres du groupe et a provoqub à l'occasion une instabilité du jeu organisationnel en 

raison d'un moins grand partage ou intériorisation des connaissances acquises en cours 

d'expérimentation. Par ailleurs, comme le souligne Friedberg (1993), cette a interconnaissance i, 

favorise la confiance mutuelle entre les acteurs et permet un fonctionnement plus souple au sein du 

système d'action parce que moins menaçant. 

Cette disponibilité des acteurs est fortement influencée par les conditions otganisationnelles qui 

prévalent dans chacune des organisations à laquelle ils appartiennent. Lorsque ces conditions ne 

sont pas favorables, une réponse individuelle ou collective peut alors èlre apportée afin de pouvoir 

obtenir une nouvelle marge de manœuvre qui leur permettra de s'investir davantage dans la 

coalition, Ces réponses reposent en grande partie sur les capacités de négociation et d'influence que 

passédent les acteurs et la coalition sur les organisations en question et sur le contexte plus large. 



Le partage des expériences et la réflexion collective peuvent alors servir au développement de 

stratégies d'action en vue d'obtenir cette marge de manœuvre. 

Le degré de participation et surtout sa durée ne sont pas toujours prévisibles au point de départ et 

peuvent se voir fort réduits pour les acteurs dont le secteur est touché par une restructuration ou une 

vague de restrictions budgétaires. Comme l'ont montré les résultats de l'expérimentation, la capacité 

d'implication réelle des acteurs a t'intérieur du projet doit ëtre clairement discutée et re-discutée en 

relation avec leur contexte organisaüonnel et les changements plus globaux qui les affectent, de 

façon à ne pas créer des attentes irréalistes, et par ricochet, une frustration et une démotivation chez 

certains membres du groupe. 

De plus, pour que les acteurs s'investissent dans une expérience auto-réflexive, c'est-à-dire pour 

qu'ils acceptent de questionner leurs façons d'intervenir, pour qu'ils soient réceptifs a la réalité des 

autres et pour qu'ils partagent leur savoir, il faut au préalable qu'ils adhérent aux finalités du groupe 

car c'est a ce titre que cetle régulation interne (rkflexion critique) trouve sa légitimité. II faut 

également que le climat organisationnel qui prévaut lors de ces échanges favorise l'exploration et 

l'innovation et qu'il procure aux membres une zone d'échange qui n'est pas menaçante (droit à 

l'erreur). Le respect, l'écoute et la confiance mutuelle représentent à ce titre des attitudes qui 

augmentent les niveaux de sécurité et de cohésion dans le groupe et limitent les sources de conflit 

potentiel (en réduisant les mécanismes de défense et les procès d'intention). A travers 

l'expérimentation, ces caractéristiques propres au climat organisationnel ont été mises en lumière a 

différentes occasions. Tout d'abord, le climat à l'intérieur de la structure de collaboration entre les 

chercheurs et les répondants a été caractérisé par le respect mutuel, l'écoute et la confiance 

réciproque, ce qui s'est avéré essentiel au moment ou des dinicult&s sont apparues au sein du 

groupe intersectoriel, difficultés qui étaient accentuées par la demande provenant des chercheurs 

pour réviser et compléter le plan d'action. Cette nivision a toutefois été initiée par une personne qui 

était nouvelle au sein de l'équipe de recherche. Le peu de connaissance réciproque entre cette 

personne et les autres membres du groupe a eu pour effet de générer des malentendus et des 

frictions qui ont créé une pression sur le groupe déjh perturbé par le surcroît de travail et les tensions 

internes. Cette situation a provoqué un bref remous au sein de la stnichire réunissant les chercheurs 

et les répondants. Toutefois. en raison des relations de confiance et de respect mutuel qui 



prévalaient entre eux, ils ont pu faire le point sur la situation et négocier certains ajustements afin de 

répondre à leurs préoccupations respectives. 

Par ailleurs, les résultats empiriques ont fait ressortir que les différends qui sont apparus au sein du 

groupe intersectoriel au moment de l'élaboration du plan d'action n'ont pu être régulées aussi 

rapidement et efficacement, entraînant dans sa foulée une dégradation du dimat organisationnel qui 

s'est caractérisé a l'occasion par un manque de respect et une confiance réduite entre les acteurs. A 

ce titre, on peut constater que le climat organisationnel est lui-même dépendant des mécanismes 

formels de résolution de problèmes et de gestion des conflits (formalisation) qui s'avèrent 

nécessaires lorsqu'il y a des divergences importantes au sein du groupe ou lorsque des échecs sont 

vécus (Costongs et Springett, 1997). Cette régulation formelle est alors nécessaire pour conserver 

ou restaurer le sentiment de confiance et gérer le stress qui accompagne œ type de situation. En 

retour, ce ré-équilibrage a une influence positive sur les capadth analytiques des acteurs, et 

conséquemment, sur le fonctionnement du groupe et le sentiment d'efficacif4 cdlective lorsque ce 

genre d'événements perturbateurs surviennent (Bandura, 1995; Kumar (1989). Lors de 

I'expérimention, comme nous l'avons soulignk précédemment, la régulation s'est exercée a travers la 

réflexion qui a suivi cette &ape plut& houleuse. Elle a ainsi permis aux membres du groupe de 

prendre davantage conscience de l'importance de se doter de moyens formels de régulation (par 

l'entremise de la formation sur le fonctionnement en équipe) afin de mieux réguler les situations 

porteuses de divergences ou de conflits. 

Les dimensions de finalisaiion et de conscience sont elles-mêmes fortement influencées par celle de 

la déiégation (ou leadership). Comme le souligne Friedberg (1992), la dbfinition initiale du projet (ses 

finalités et les stratégies pour y amver) est souvent proposée par un individu ou un groupe restreint 

d'individus qui constitue en quelque sorte le catalyseur du processus de changement. Au niveau de 

la coalition, la délégation est essentielle pour mobiliser i'expérience et les ressources des acteurs 

autour d'un projet commun et pour faciliter la mise en place du système de pilotage leur permettant 

d'explorer et de tester de nouvelles façons de penser, d'interagir et d'agir, dans le but d'aMorer 

leur situation. Pour que les leaders soient en mesure d'amorcer et de soutenir le processus 

a'appreniissage au sein au système, iis doivent posséder certaines m n a h n c e s  ef 

compétences liées au domaine d'action (ex. : recherche, planification, formation, fondionnement 



d'équipe) de même qu'un style de leadership qui facilite la réfiexion, la négociation et l'obtention de 

compromis au sein du groupe. Les compétences en leadership qui sont favorables a la collaboration 

intersectorielle ont trait aux capacités à encourager la participation active des membres et le soutien 

mutuel, ainsi qu'aux capacités de respect, de résolution de problèmes et de gestion des conflits 

(Kumpfer et al., 1993; Goodman et al., 19%). La croyance en I'eMcacite penonnelle chez les 

leaders du groupe est également un attribut important qui permet de mobiliser et de gérer l'ensemble 

de ces compétences. 

Le leadership dont il est question ici en est donc un d'habilitation et d'appropriation, au sens où il vise 

une participation active et une responsabilité mutuelle de tous en ce qui a trait aux décisions qui sont 

prises, de même qu'il vise un changement dans les façons de penser et d'interagir des membres du 

groupe en favorisant les occasions d'apprentissage (Prestby et al., 1990). Ce type de leadership est 

nécessaire à l'établissement d'un corps décisionnel qui soit égalitaire. Il se distingue nettement des 

types de leadership de commande ou charismatique qui s'appuient davantage sur la dépendance ou 

l'obéissance des membres face aux directives et décisions qui sont prises par un individu ou un 

groupe restreint d'individus. Dans l'expérimentation que nous avons entreprise, le leadership a été 

assumé principalement par les chercheurs, en tant qu'initiateurs du projet, et aussi, en collaboration 

avec les répondants, à travers la recherche-action participative (conscience) et la planification 

(finalisation). Les résultats de I'exp&hentation ont monîré que le style de leadership adopté par le 

chercheur et l'agent de recherche répondait globalement aux caract6ristiques mentionnées cidessus 

et qu'il avait permis de respecter et de considérer l'expérience des acteurs, de soutenir le processus 

d'apprentissage au sein du groupe et de jouer un rôle de régulation, par l'entremise de la recherche- 

action participative et le transfert de connaissances (planification). Par ailleurs, l'élément le plus 

faible de la délégation a résidé dans les connaissances plus limitées des chercheurs en ce qui a trait 

au fonctionnement d'équipe, au moment ou ils ont initié ce projet. Cette limite les avait d'ailleurs 

conduits à solliciter les services d'un professionnel pour les assister dans la formation et la mise en 

place de certaines activités pour le groupe intersectoriel. Cette tentative a toutefois échoué lors du 

premier essai, ce qui a retardé la mise en place de mécanismes efficaces de régulation formelle au 

sein du groupe, avec les conséquences que nous avons mentionnées précédemment. Cette situation 

iait ressortir I'importanœ de pouvoir rassembler, à I'intérieur du projet, l'ensemble des connaissances 

nécessaires pour soutenir l'implantation des activités qui permettent d'activer les différents dispositifs 

de régulation. 



Compte tenu que les intérêts des acteurs ne sont jamais totalement convergents, la coopération 

exige de nombreux arrangements et compromis négociés qui visent à dégager des accords qui 

permettront de canaliser les énergies des acteurs en une force complémentaire et centrée. Malgré 

que les dispositifs informels de régulation (finalisation, conscience et délégation) contribuent à 

l'alignement des intérêts des acteurs en clarifiant les buts poursuivis, en fournissant une lecture 

partagée de la réalité et en arbitrant certaines négociations, ces dimensions sont toutefois 

insuffisantes car il n'est jamais possible de tout clarifier, de tout prévoir et de tout partager. Aussi, il 

reste toujours une zone d'incertitude qui peut être utilisée par les acteurs pour satisfaire leurs 

propres intérêts plutôt que ceux du collectif. Selon Friedberg (1992)' les règles formalisées visent à 

réguler les interactions entre les acteurs et à les protéger contre la défection des autres. C'est à ce 

titre que la formalisation s'avère essentielle pour contrer les tendances opportunistes des acteurs et 

contenir les risques de tensions excessives qui pourraient constituer une menace à la coopération au 

sein du groupe. Globalement, la régulation formelle correspond au mode de fonctionnement 

formalisé que le groupe se donne pour structurer et orienter le développement de l'action 

intersectorielle. Elle fixe les frontières du systéme et ses critères d'appartenance (Reynaud, t 989) et 

définit les exigences minimales que chaque acteur doit satisfaire pour être accepté des autres 

acteurs (Friedberg, 1992). 

La régulation formelle guide en ce sens le processus de recrutement des acteurs en fonction des 

cibles de changement qui sont identifiées par le groupe et en fonction de certaines compétences 

personnelles. De plus, la régulation formelle réduit la marge d'arbitraire de chacun et stabilise 

provisoirement (es relations stratégiques des acteurs à travers les accords négociés et scellés a 

propos des différentes facettes du projet. Elle comprend alors des mécanismes pour clarifier la 

contribution concrète des membres et renforcer leur participation, pour résoudre les problémes, pour 

gérer les conflits et pour s'assurer que les décisions se prennent en conformité avec les objectifs 

poursuivis par la coalition et qu'elles sont respectées. L'équilibre des pouvoirs qui en résulte 

constitue un arrangement accepté librement par l'ensemble des acteurs qui leur permet d'intégrer et 

de coordonner leurs comportements. En retour, cet équilibre permet de renforcer le senthent de 

cohésion et d'efficacité collective chez les membres du groupe. 



Dans le cadre de la lh phase du projet-pilote, la démarche de planification conpinte réalisée par 

l'ensemble des partenaires a principalement reposé sur des mécanismes informels de régulation 

(efficacité personnelle, finalisatiin, conscience ou réflexion critique et délégation) pour obtenir un 

alignement des intérêts ainsi qu'une série d'accords conjoints quant aux valeurs, aux besoins et 

cibles prioritaires et quant aux moyens d'intervention. Cependant, si ces mécanismes se sont avérés 

essentiels à la structuration de l'action intersectorielle, dans sa phase de planification, ils ont été 

insuffisants a l'occasion pour contrer les divergences dlint&êts et maintenir un sentiment de 

cohésion au sein du groupe, particulièrement au moment ou le groupe envisageait la mise en œuvre 

du plan d'action. f inadéquation dans l'implantation des mécanismes formels de régulation qui sont 

rattaches au mode de fonctionnement a été manifeste a certains moments clés de la structuration de 

l'action et n'a pu prévenir et gérer efficacement certaines tensions qui sont apparues au sein du 

groupe. Ces situations font ressortir l'importance de la formalisation, même en présence de 

mécanismes informels favorables. 

En raison du caractère volontaire de la participation qui prévaut dans ce type d'organisation, le 

respect des régles définies et partagées par I'ensemble des membres repose pou: I'essentiel sur une 

contrainte que le groupe d'acteurs exerce sur lui-même. La finalisafin est en fait ce qui permet à des 

acteurs d'accepter de subordonner leurs intérêts particuliers aux intérêts collectifs du groupe et 

d'accepter de plein gré la régle ou la contrainte (formalisation) dans la mesure ou celle-ci constitue 

un moyen légitime pour atteindre les buts poursuivis (Reynaud, 1989). L'acceptation et 

l'intériorisation des règles formelles ne sont donc possibles qu'en lien avec les finalités du systkme et 

qu'en lien avec le degré de conscience a propos de la nécessité de réguler les transactions entre les 

acteurs, qui consiste ici a clarifier les modes de négociation, de compromis, de prise de décision, de 

même que les contributions de chacun. L'acceptation et l'intériorisation des règles par l'ensemble 

des acteurs pemettent a l m  d'améliorer le fonctionnement du groupe, de rehausser le niveau de 

cohésion entre les membres et de renforcer leur sentiment d'efficacité collective. 

Les résultats de I'expérimentation ont montré que l'absence de règles de fonctionnement claires 

n'avait pu jouer un rôle de régulation lorsque certaines difficultés se sont présentées au moment de 

l'élaboration du plan d'action, ce qui a eu un impact négatif sur le climat organisationnel et la 

cohésion du c~rou.. La réfiexion critique qui a suivi cette @node de turbulence inteme a permis aux 

acteurs de reconnaître la nécessité de se doter de @les fornietles de fonctionnement, qui feraient 



consensus dans le groupe, en tant que moyen nécessaire et légitime pour réguler les interactions 

entre les acteurs et maintenir les accords qui sont nhsa i res  a l'atteinte des résultats (finalités). Ce 

résultat confirme l'idée de Reynaud (19891, selon laquelle, plus les dimensions de finalisation et de 

conscience sont en jeu et plus la contrainte (régulation formelle) est acceptée en tant que moyen 

légitime qui permet aux acteurs d'arbitrer un débat, de se sortir d'une négociation et de la conclure. 

Dans ce contexte, l'adoption d'une dnicture formelle de fonctionnement n'a donc rien d'une 

imposition ou d'une soumission a un ordre extérieur. 

La formalisation sert également de point d'appui aux autres dimensions. Par exemple, les ententes 

qui sont conclues à propos des rdles et des responsabilités des membres peuvent avoir un impact 

sur la façon dont s'exercent au sein du groupe le leadership, le systbme de pilotage ou les finalités 

du projet (en fonction de la contribution de chacun a la réalisation du projet). 

6.2.1.3 Synîhese des articulations enbe les dispositifs de fégulation 
individuels et organisationnek au niveau des facteun manipulables 

Comme on peut le constater, les interactions entre les dispositifs individuels et organisationnels de 

régulation sont fortement imbriquées et ne peuvent se comprendre sans référence les uns aux 

autres. Si l'on reprend brièvement les principaux termes de cette dynamique interactive, on retrouve 

au moment d'initier ce type d'action, la délégation, qui représente un dispositif essentiel pour 

mobiliser les acteurs autour d'une problématique et d'une idée de projet. En raison du caractère 

novateur que reprfisente ce type de projet et de la résistane probable qu'il risque de susciter, les 

leaders doivent posséder une croyance en leur capacité (compétences et connaissances) 

personnelle à orchestrer les opérations nécessaires pour réaliser leur entreprise. De la meme 

manière, ceux qui composent le groupe doivent avoir parmi eux des membres qui possédent certains 

traits personnels qui sont essentiels pour forger cette force collective. Ces traits sont en lien avec le 

désir de changer une situation qu'ils jugent insatisfaisante, les standards personnels qui s'accordent 

avec le but général poursuivi, la croyance dans l'approche préconisée et surtout la croyance en leur 

efficacité personnelle qui permet de mobiliser les efforts nécessaires a I'accomplissement des buts, 

même devant l'adversité. Les règles fonneIles de remtement constituent alors un moyen de 

s'assurer que le groupe est composé de plusieurs membres qui possédent ces caractéristiques. 

Toutefois, dans un contexte a ' a c h  dieciive, ia croyance en ses capaciiés personnelies, bien qüe 

toujours nécessaire, doit s'étendre progressivement à la croyance en une efficacité collective 



puisque la réalisation des finalités de la coalition repose sur les efforts concertés de l'ensemble des 

acteurs, c'est-à-dire sur la capacité du groupe. Cette transformation se produit en interaction avec les 

dispositifs de régulation organisationnelle. 

Ainsi, les liens entre les dispositifs de régulation individuelle et organisationnelle se manifestent a 

travers la finalisatian (ou finalités du système) qui est un facteur puissant de la motivation et de 

l'engagement des membres, lequel est médiatisé par les standards personnels, la croyance dans les 

moyens déployés et dans l'efficacité collective. Au niveau de la réflexion critique (conscience), celle 

ci permet d'améliorer la capacité du système en int4grant les connaissances acquises dans la 

pratique. Lorsque ces connaissances sont intériorisées et partagées par l'ensemble, elles permettent 

de rallier les membres autour d'idées et de lignes de conduite commune qui renforcent le sentiment 

de cohbsion et d'efficacité collective. Le partage de ces connaissances permet également de 

développer une compréhension plus intégrée de la réalité ainsi qu'un sentiment d'interdépendance 

qui renforce à son tour l'adhésion envers un projet multifacette. De plus, a travers l'évaluation 

continue des progrès et la prise de conscience des réalisations accomplies par les acteurs, la 

satisfaction et le sentiment d'efficacité collective se renforcent, ce qui permet de maintenir la 

motivation et de poursuivre les efforts dans la direction souhaitée. Lorsque les résultats sont 

décevants, la reflexion critique est également importante pour conserver un sentiment d'efficacité 

collective. Elle permet dans ce contexte de gérer les perturbations émotives qui accompagnent 

souvent ces résultats négatifs, de maintenir les capacités d'analyse nécessaires A la recherche de 

solutions, et de recadrer ces résultats dans une perspective plus large permettant ainsi de mieux les 

comprendre et de les envisager comme des occasions d'apprentissage. Enfin, les interactions entre 

les dispositifs de régulation individuels et organisationnels sont également présentes au niveau de la 

formalisation. Nous avons déjà fait mention de l'interaction entre les compétences personnelles des 

membres et les règles de recrutement. Les autres règles de fonctionnement (mode de prise de 

décisions, gestion des conflits, rôles et responsabilités, etc.) de même que les accords scellés entre 
les membres permettent d'obtenir une coordination réussie et un équilibre des pouvoirs au sein du 

groupe. Ces aspects sont importants pour canaliser les comportements des membres dans une 

même direction. Lorsque ces mécanismes sont efficaces, ils favorisent le renforcement du sentiment 

d'efficacité collective alors que lorsqu'ils sont inopérants, le fonctionnement devient cahotique et peu 

productif ou encore les conflits ne sont pas nécessairement régulés de f w n  agpropriée ; ceux-ci 



risquent alors de drainer les énergies des membres et de créer un sentiment de futilité qui se 

répercute de façon négative sur le sentiment d'efficacité collective et la motivation. 

La transformation graduelle du sentiment d'efficacité personnelle en efficacité colleciive est ainsi 

activée et développée en interaction avec les dispositifs de régulation organisationnelle. Plus les 

dispositifs organisationnels interagissent efficacement entre eux, plus ceux-ci ont un effet positif sur 

l'intégration des comportements des acteurs et plus l'efficacité collective perçue se renforce. Par 

rétroaction, celle-ci permet aux acteurs de maintenir leur motivation et leur engagement, d'augmenter 

leur niveau de résistance face aux obstacles, aux incertitudes et a la durée de t'entreprise et de 

déployer les efforts nécessaires pour la poursuite de l'action. 

62.2 Les facteurs médiateurs 

Tel qu'illustré dans la figure 6.1, les facteurs médiateurs se situent dans la chaîne d'influence, entre 

les facteurs ccmanipulables u et les résultats. Les facteurs médiateurs renvoient a un ensemble de 

conditions ou de capacités qui découlent de l'influence conjuguée des facteurs cc rnanipulables r ,  

c'est-àdire des mécanismes de régulation individuelle et organisationnelle, lesquels sont modulés 

par les influences externes. Lorsque ces mécanismes réussissent à canaliser les énergies des 

acteurs, on peut alors parler d'efficacité collective. Cette efficacité se dévoile à travers les facteurs 

médiateurs (organisationnels et individuels) et l'atteinte des résultats intermédiaires. En lien avec les 

facteurs médiateurs organisationnels, l'efficacité se traduit par un niveau de coopération au sein du 

groupe qui s'appuie sur une participation active des acteurs, une mise en commun des ressources et 

un soutien mutuel, des accords partages et scellés et une coordination réussie. 

6.2.2.1 Les facteun médiateurs au niveau de la régulation organisationnelle 

Tel que nous l'avons souligné dans la section précédente, pour être efficace et atteindre ses 

objectifs, une organisation doit compter sur la participation active de tous ses membres, ce qui 

implique que chacun contribue de façon significative, en temps, en énergie ou en ressources, aux 

orientations, aux décisions et aux actions entreprises par le groupe. Bien que cette contribution 

prenne des formes multiples selon les acteurs, compte tenu des capacités et des ressources de 



chacun pour répondre à certains besoins conjoncturels, il est toutefois essentiel que le niveau de 

participation de chacun ait une légitimité au regard des objectifs du groupe et que celle-ci soit 

reconnue en tant que telle par le groupe (Speller et Funnel, 1994). La participation à un projet 

collectif est influencée par la disposition des acteurs (adhésion aux finalités et aux moyens pour y 

parvenir, motivation), par le fonctionnement du groupe (clarification des rôles de chacun, 

responsabilités partagées, capacité à influencer le processus de décision, reconnaissance de la 

contribution de chacun) et par le contexte externe (disponibilité des acteurs). 

Dans le cadre de i'expérimentation, la participation n'a pas toujours été optimale en raison d'une 

ambiguïté dans les rôles et responsabilités de chacun, mais surtout, en raison du manque de 

disponibilité de certains d'entre eux. Malgré I'engagement des partenaires qui a été constant pendant 

la 1 4 ~  phase du projet, certains ont été limités dans leur participation concrète aux activités du 

groupe en raison de contraintes organisationnelles. Tel que nous l'avons déjà mentionné, la 

participation mitigée de certains partenaires faœ à la mise en œuvre éventuelle des interventions 

@vues au plan d'action a perturbe la cohésion au sein du groupe et remis en question 

momentanément certains des accords conclus entre les membres. De plus, comme nous le verrons 

cidessous, cette limite a eu des répercussions sur la mise en commun des ressources et sur la 

capacité du groupe à rencontrer complètement les buts fixés. En outre, cette limite pose la question 

de la tension entre I'engagement des membres à l'égard du projet et le maintien de leur participation 

au sein du groupe. A cet égard, la thèse de la compétition suggérée par Cress et ses collègues 

(1997) apparaît pertinente dans le contexte plus global d'intetvention qui a prévalu au cours de 

Ilexpérimentaion. Cette thèse stipule en effet qu'un engagement élevé envers un projet ne se 

manifeste pas nécessairement par une participation soutenue et durable à i'intérieur de ce projet 

lorsque le contexte conduit à des pressions conflictuelles au niveau de la participation, en raison des 

aubes demandes de la vie sociale. 

La mise en commun des nssources et le soutien mutuel 

La mise en commun des ressources et le soutien mutuel représentent également des forces 

intégratrices au sein du groupe puisqu'elles permettent aux acteurs individuels d'accéder aisément A 

des informations, connaissances et expertises variées qui viennent enrichir le processus de décision 

dti gi"uupe et la ieche~hê de sûûllü$ûillns. Lc partage de ; e s s û u ~ s  3iv~;ses at le miter; i'iiütdel 

contribuent à resserrer les liens de confiance entre les acteurs, liens qui sont eux-mêmes essentiels 



a l'exploration et a l'apprentissage au sein de l'organisation. Par ailleurs, la mise en commun des 

ressources provenant des différents secteurs est œ qui p m e t  de répondre aux besoins variés qui 

sont identifiés dans la démarche de planification, c'est-à-dire d'atteindre les finalités du système. A 

cet effet, la mise en commun de ces ressources est tributaire de la capacité a recruter des acteurs 

provenant de ces secteurs et a susciter leur participation active. 

Les résultats empiriques ont montré que les échanges et la mise en commun des infornations et des 

expériences de chacun ont été présents a travers les différentes étapes de la planification, tout 

parliculierement lors de l'analyse du milieu, du consensus de base et de la priorisation des 

intenrentions. Toutefois, au moment ou le groupe a élaboré son plan d'action, la mise en commun 

des ressources (humaines) nécessaires pour actualiser les intenrentions prévues s'est avérée plutôt 

timide en raison du manque de disponibilité de certains acteurs. Comme nous I'avans souligne ii 

maintes reprises, cette situation a provoqué une profonde agitation au sein du groupe car la 

contribution réduite de certains partenaires compromettait par le fait même la concrétisation du 

projet, du moins dans sa forme pr&ue et a court terme. Le processus de réflexion entrepris à ce 

marnent a toutefois permis d'effectuer certains ajustements en fonction de cette disponibilité réduite, 

Une certaine mise en commun des ressources a donc été assurée, grâce a la participation d'un 

sous-groupe de partenaires, bien qu'elle ait été jugée insuffisante, par les membres du groupe et les 

chercheurs, pour répondre globalement a l'ensemble des interventions prévues dans le plan 

d'actions. La réflexion a clairement mis en lumitire la nécessitb d'élargir le partenariat et de recruter 

d'autres acteurs qui pourraient concrétement contribuer à la mise en œuvre des intewentions 

retenues, faute de quoi, il leur serait impossible d'elargir les cibles d'intenrention aux différents 

milieux de vie des jeunes. 

Les accords ~artaaés et scellés 

Les accords padagés et scellés sont également le reiiet d'une efficacité collective car ils traduisent la 

réussite de la négociation et des compromis enire les acteurs a propos de la finalité du projet, des 

valeurs et des objectifs qui le soutiennent, de même qu'en ce qui a trait aux moyens pour le réatiser. 

L'adhésion formelle, qui est négociée et volontaire, envers ces différents aspects qui soutiennent le 

projet pennet de concentrer les énergies des acteurs dans une même direction et d'obtenir ainsi 

l'effet de synergie entre les actions qui sont menites A différents niveaux. les résultats de 



l'expérimentation ont effectivement montré que les accords dégagés à chacune des étapes de la 

planification avaient permis au groupe de batir un consensus et de rester centré sur ce qu'il jugeait 

prioritaire pour améliorer la santé des enfants de la communauté. Ces accords négociés et partagés 

ont permis à la coalition de conserver une direction claire tout au long de la structuration de l'action 

intersectorielle. Dans la 1b phase du projet, le plan d'action représente à cet effet la conclusion ou la 

synthèse des accords établis par les acteurs à travers les différentes étapes de la planification. Le 

fait que ce plan soit accepté et partagé par I'ensemble des acteurs est important puisqu'il constitue 

alors un principe structurant pour les échanges futurs au sein du groupe. 

La coordination dussie 

La théorie sociale cognitive souligne que les alliances de travail qui sont formées de groupes ayant 

des intérêts divers demandent un très haut niveau d'efficacité en ce qui a trait h la coordination 

(Bandura, 1997). La coordination est en effet essentielle car elle permet au groupe de rester aligné 

sur les différentes tâches et activités a accomplir et de s'assurer que ce qui est fait est conforme 21 ce 

qui devait être fait. Elle est aussi importante car elle voit à la circulation des informations, A la 

complémentarité des activités prévues et a l'orchestration de I'ensemble des opérations en lien avec 

ces activités. Un autre aspect de la coordination consiste d s'assurer que les connaissances qui sont 

tirées de l'expérience et de la réflexion critique soient incluses dans les discussions et les pratiques 

des acteurs et qu'elles permettent ainsi que des correctifs soient apportés lorsque nécessaire. Ces 

deux derniers éléments font ressortir l'importance de la continuité au sein de l'organisation de façon 

à ce qu'il y ait une intégration des nouveaux savoirs et de façon à consemer une certaine cohérence 

du projet dans son ensemble. Conséquemment, les décisions doivent être prises à lumière des 

accords qui ont été conclus à propos du projet dans son ensemble ainsi qu'en relation avec les 

conséquences que peut occasionner toute remise en question de ces accords en fonction des 

objectifs visés. Dans cette optique, la coordination repose sur l'ensemble des dispositifs de 

régulation organisationnels. Tel que nous l'avons déjà mentionné, l'aspect le plus faible de la 

coordination qui a été observé dans le cadre de i'expérimentation est en lien avec le mode de 

fonctionnement du groupe intersectoriel (ex. : manque de clarté au niveau des rôles et des 

responsabilités de chacun, lacunes au niveau de la circulation de l'information et de l'intégration des 

nouveaux membres) alors que les aspects les plus consistants, qui ont permis de conserver une 

cohérence el une continuité au niveau des décisions et des accords conclus, réfèrent pn'ncipakment 



aux mécanismes liés au système de pilotage (recherche-action participative) et à la finalisation 

(planification). 

6.2.2.2 Les facteurs médiateun au niveau de la régulation individuelle 

A ce niveau, nous pouvons parler d'efficacité collective a perçue D puisqu'elle réfère tout d'abord à 

l'intériorisation et à la perception chez les acteurs que la coalition constitue une force collective dont 

le potentiel d'action est plus grand que celui qui réside dans les actions entreprises isolément, et que 

ce potentiel peut leur permettre d'atteindre les buts fixés. 

La verce~tion de bénéfices et le sentiment d'intemlémndance 

La perception d'une efficacité collecfive se traduit de différentes façons, dont l'une d'elles est la 

perception de bénéfices en lien avec la participation Li ce type d'entreprise. Certains écrits sur la 

collaboration intersectorielle ont fait ressortir que i'intérêt à travailler de façon conjointe rbsidait en 

partie dans le fait que les bénéfices obtenus de cette manière étaient jugés supérieurs à ceux 

obtenus de façon isolée (Costongs et Springett, 1997). Lorsque les acteurs sont nombreux à 

percevoir des bénéfices en reiation avec le travail collectif, leur croyance dans le bien-fondé de 

l'approche augmente, ce qui occasionne à son tour une source de motivation importante pour leur 

investissement futur au sein de la coalition. Les résultats empiriques ont montré que les échanges et 

la mise en commun des expertises et des connaissances de chacun lors des différentes étapes de la 

planification avaient représente un bénéfice important pour la plupart des acteurs impliqués dans le 

projet et que ces échanges avaient été une source de motivation à différentes occasions de la 

démarche de planification, particuliérement lors de l'analyse du milieu, du consensus de base et de 

la priorisation des interventions. A travers i'waiyse du milieu et le consensus de base, les acteurs 

ont pu améliorer leur connaissance du milieu, échanger sur leur compréhension de la situation 

concrète des enfants de leur milieu et développer un sentiment d'interdkpendance concernant leurs 

champs d'actions respectifs et la manière dont ceux-ci affectent globalement la santé des enfants. 

L'efficacité collective u perçue D se traduit égaiement par un engagement ferme envers le projet 

dans son ensemble et par un sentiment d'efficacité collective, lequel a été dkfini, selon la théorie 

sociale cognitive, comme la croyance partagée dans les capacités du groupe ii mobiliser et ii intégrer 



les ressources de ses membres au service de son entreprise. Tels que nous l'avons mentionné, ces 

deux facteurs sont importants pour maintenir la persistance des efforts. Par ailleurs, lorsqu'il eniste 

une perception parlagée à l'effet que plusieurs membres du groupe sont concemes et responsables 

face aux décisions qui sont prises et face aux conséquences qui en découlent, cette perception 

renforce le sentiment de cohésion ou d'unité au sein du groupe, qui lui-même favorise le sentiment 

Les résultats de l'expérimentation ont fait état de la stabilité de la croyance des acteurs envers la 

pertinence de l'approche et quant a leur engagement envers le projet, même lorsque ceux-ci ont 

rencontré des difficultés los de I'élaboration du plan d'intervention. Cependant, cette pénode de 

turbulence a semé momentanément un doute chez certains acteurs quant à la capacité du groupe de 

mener à terme leur projet. Ainsi, les difficultés vécues lors de I'étaboratiin du plan ont eu pour effet 

de décourager les membres qui s'impliquaient plus activement et de susciter une certaine animosité 

au sein du groupe en raison de l'hostilité manifestée a i'égard des membres qui s'impliquaient moins 

et du sentiment de culpabilité et de ressentiment vécu par ceux dont t'implication était moindre. Cette 

situation a alors affecte le sentiment de cohésion chez les membres en raison des enjeux et des 

tensions que celle-ci générait. La confiance dans les capacités du groupe a toutefois pu être 

restaurée à travers la réfiexion critique qui a suivi cette étape. Elle a permis d'identifier certaines 

lacunes dans le fonctionnement du groupe et a fourni l'occasion aux acteurs de se munir de moyens 

pour mieux canaliser les énergies et les wmportemenls de l'ensemble des membres. La réflexion 

entreprise lors de cette période a également fait ressortir la perception partagée des membres quant 

a la volonté et au désir sincere de chacun d'eux de travaiiler en accord avec les orientations 

retenues. Elle a aussi permis d'identifier les raisons sous-jacentes aux diiwltés rencontrées 

(participation réduite) ainsi que les pistes de solutions possibles pour y remidier. Ces éléments ont 

contribué à restaurer parliellement te niveau de confiance mutuelle, de même que la croyance eii la 

capacité du groupe a surmonter ces difficultés et a poursuivre leurs efforts. Aprés cette étape, les 

répondants et certains partenaires affirmaient qu'ils pensaient toujours qu'il soit possible d'atteindre 

leur but mais que ce ne serait peut-être pas aussi facile qu'ils l'avaient anticipé au point de départ. 

Comme on peut le constater, l'efficacité collective a perçue r reflète en bonne partie l'efficacité 

collecîive a réelle B bien qu'un cetlain décalage soit psiMe en raison de la réfiexion et de la lecture 

qui est faite à propos de cette efficacité colIective réelte, œ qui permet d'ailleurs A ce dispositif d'agir 



en retour sur I'efficacité réelle. Ainsi, lorsque le fonctionnement du groupe est cahotque et que des 

conflits éclatent au sein du groupe, il est fort prévisible que cela affecte, du moins momentanément, 

le sentiment de cohésion et d'efficacité collective de ses membres. Cependant, si ces perturbations 

sont circonstantielles et que le groupe a pu développer auparavent un sentiment d'efficacité 

collective (const~it graduellement à partir de I'efficacité personnelle en interaction avec les 

dispositii organisationnels) celui-ci représente alors un dispositif permettant de réguler cette 

situation problématique. Par contre, si les dispositifs organisationnels n'arrivent pas a canaliser 

efficacement l'énergie des membres et que l'efficacité collective réelle est médiocre pendant une 

longue période de temps, il est alors probable que le sentiment d'efficacité collective s'effrite, 

affectant ainsi la motivation nécessaire pour continuer à s'impliquer dans la coalition. 

L'efficacité collective, perçue et réelle, représente pour le groupe un résultat positif et une condition 

nécessaire à la poursuite et a l'atteinte des buts ou finalités du système. A ce titre, elle constitue un 

résultat du processus de structuration de l'action collective. Compte tenu que cette efficacité est 

largement tributaire de l'effet conjugué des facteurs r manipulables 8 ,  il est donc logique de penser 

que lorsque certains des mécanismes de r@ulation sont peu opérationnels, l'efficacité collective en 

sera, par conséquent, réduite. 

Dans le cadre de I'expénmentation, les mécanismes formels de régulation ont été moins actifs que 

ceux reposant sur une régulation informelle. Les moyens mis en œuvre lors de l'implantation de 

l'intervention se sont avérés insuffisants pour activer tout le potentiel des mécanismes formels, ce qui 

a eu pour effet d'ébranler la zone de consensus constwite entre les partenaires lorsque la 

contribution concréte de chacun a l'actualisation du plan d'intervention s'est révélée pius faible que 

prévue. Bien que l'absence de mécanismes formels de régulation n'ait pas été la source du 

probléme, ces mécanismes représentent un dispositif important pour gérer les transactions entre les 

membres lorsque leurs intérêts divergent et conserver ainsi la cohésion au sein du groupe. La force 

des mécanismes informels de régulation a toutefois permis de faire contre poids a la défaillance des 

mécanismes formels et de rétablir un équilibre au sein de la coalition. A ce titre, les mécanismes 

informels de régulation ont représenté, sans conteste, des facteurs importants pour le 

développement d'une force collective, qui était toujours en évolution a la fin de la l h  phase du 

pro!et. Toutefois. rien ne présuppose que les mécanismes informels pourraient suffire a canaliser 

effiacement les comportements des membres de la cbalition au moment de la mise en œuvre du 



plan d'intervention. Le contraire semble plus vraisemblable étant donné que le niveau 

d'investissement requis de la part des acteurs est généralement plus élevé durant cette phase et que 

les intérêts concrets des membres sont davantage en jeu. Selon certains résultats d'étude, il semble 

en effet que les difficultés vécues par les groupes communautaires soient plus importantes au 

moment ou ils doivent traduire leur plan en actions concrètes (Goodman et al., 1996). 

6.2.3 Les facteurs moderateun ou afacilitanbu: l'influence du contexte 
d'intervention 

Les facteurs r manipulables )) et médiateurs, présentés dans les sections précédentes, forment le 

cœur du processus de structuration de l'action intersectorielle qui conduit progressivement un groupe 

d'acteurs a améliorer ses capacités d'actions sur I'environnement. Lorsque cela se produit, le groupe 

est alors en meilleure position pour s'adapter aux changements sociaux en établissant une stratégie 

qui lui permet de saisir les possibilités et les occasions qui sont présentes dans I'environnement oh il 

évdue tout en tenant compte des bamères ou des résistances probables. Tel qu'avancé 

précédemment, l'agencement des mécanismes qui sous-tendent ce processus de développement 

fournit un modèle générique de base pour comprendre le processus de structuration d'une action 

intersectorielle à base communautaire. Toutefois, sa compréhension ne saurait être complete sans la 

considération des facteurs contextuels qui viennent en moduler l'évolution, la durée, l'intensité et la 

portée. Ainsi, certaines circonstances externes peuvent freiner ou au contraire, favoriser le 

développement d'une force collective organisée, de même qu'elles peuvent en affecter les résultats 

escomptés. La compréhension du processus de structuration d'une action intersectorielle est donc 

indissociable du contexte plus global dans lequel se déroule cette action. 

Sans que i'on puisse spécifier a l'avance l'ensemble des facteurs externes qui interagiront avec le 

processus de structuration de l'action collective, ces facteurs renvoient généralement aux conditions 

qui se huvent dans l'environnement immédiat de la coalition et a celles qui sont en lien avec le 

systéme socio-politique plus large. Ainsi, au niveau du système global, les réformes et les politiques 

sociales qui affectent le bienêtre et la santé des populations et celles qui touchent plus 

particulièrement les secteurs impliqués dans la coalition sont a considérer. Certaines de ces 

réformes peuvent affecter la répartition des ressources humaines et financières entre certains 

secteurs ou encore modifier les mandats et les rapports de collaboration ou de pouvoir entre eux. 

Ces changements, avec leur part d'incertitude, peuvent représenter une source de confi potentiel 



entre les membres. Les priorités gouvernementales en matière de santé, de transport, de logement, 

de sécurité publique et sociale, etc., constituent également un facteur qui peut influencer le 

déroulement d'une action collective en promotion de la santé et du biendtre, en raison des 

ressources humaines et financières qui y sont rattachées, lesquelles peuvent avoir une incidence sur 

la mise en œuvre de certaines actions retenues par la coalition. Lorsque les priorites 

gouvernementales sont compatibles avec celles de la coalition, elles représentent alors un levier 

important pour la planification et la mise en oeuvre d'interventions en promotion de la santé, sur une 

base communautaire. Dans le cas contraire, d'autres scénarios peuvent être envisages par les 

membres de la coalition, comme par exemple de changer de priorités, de faire du travail d'advocacy, 

ou encore de I'action politique, de manière à faire pression sur les instances décisionnelles pour 

obtenir certains changements dans la distribution des ressources ou dans les politiques publiques. 

A un niveau plus communautaire, I'appui politique des leaders locaux, I'appui des organisations ou 

groupes concernés par les objectifs poursuivis par la coalition, les ressources humaines et 

financières disponibles dans la communauté ainsi que les normes et les pratiques organisationnelles 

peuvent également représenter des facteurs qui agissent en tant que modérateurs ou stimulateurs 

du processus de structuration de l'action intersectorielle. Les résultats de l'expérimentation ont 

montré que l'influence des facteurs contextuels avait été déterminante en imposant certaines limites 

a l'implication de plusieurs partenaires dans certaines activités du projet. Alors que le contexte initial 

semblait propice au développement de ce type d'initiatives en promotion de la santé et du bienétre, 

celui-ci s'est plutôt avéré restrictif, limitant ainsi la possibilité pour les membres de s'impliquer plus 

activement dans le projet et occasionnant pour certains d'entre eux une surcharge de travail. 

Par conséquent, l'efficacité collective, qui se développe progressivement 4 travers le processus de 

structuration de l'action intersectorielle ne peut être estimée de façon absolue, sans référence au 

temps, aux acteurs et au contexte d'intervention. A cause du rythme parfois rapide des changements 

sociaux, l'environnement plus large constitue pour l'organisation un défi permanent (Ffiedberg, 

1973). Dans certains cas, cet environnement peut venir modifier les enjeux ou les finalités du 

système d'action et remettre en question les alliances et les accords qui ont été condus entre les 

acteurs. Les changements rapides qui se produisent dans l'environnement peuvent égaiement se 

traduire par une instabilité au niveau des effectifs sur lesquels repose la coalition, entraînant parfois 

une période d'ajustement ou de restnicturation ou sont abrs reprises les discussions, les 



négociations et les ententes entre tes acteurs. Le développement de l'efficacité collective peut alors 

étre freiné temporairement en raison de la turbulence occasionnée par les changements d'effectifs et 

du contexte d'intervention. Cependant, si les capacités génériques de régulation développées et 

acquises au sein du groupe sont toujours détenues par un nombre significatif d'acteurs, il est 

vraisemblable que ces capacités permettent à la coalition de composer plus efficacement avec ces 

changements et de poursuivre ses actions dans une optique d'amélioration des conditions qui ont un 

impact sur la santé et le bien-être de la population. Dans certains cas, il est possible que le groupe 

ait à reconsidérer ses priorités en raison du déséquilibre entre le potentiel qu'offre l'environnement 

externe et les capacités du groupe. De plus, étant donné la nature structurelle (sociétale) de 

plusieurs des conditions qui affectent la santé et le bien-étre des membres d'une communauté tout 

comme des modes d'organisation gui entretiennent ou tentent de modifier ces conditions, la 

nécessité d'établir un pont entre le niveau organisationnel (coalition h base communautaire) et le 

niveau sociétal (ex. : structures administratives, centres de décision politique, média) apparait 

inéluctable afin d'obtenir un effet de synergie entre les différentes actions qui sont déployées à ces 

multiples niveaux, de manière a réaliser des gains de santé pour la population. 

6.3 LE PLAN GLOBAL D'INTERVENTION EN TANT QUE RESULTAT INTERMEDWRE DU 
PROCESSUS DE STRUCTURATION DE L'ACTION INTERSECTOCUELLE 

La raison d'être d'une action intersectorielle en promotion de la santé, c'est-à-dire son but ultime, est 

l'amélioration de la santé et du bienétre de la population. Notre postulat de départ stipule que la 

santé et le bien-être sont d'origine multifactoflelle et que cette vision écologique requiert une 

intervention de nature globale et intégr& qui vise simultanément les personnes et leurs milieux de 

vie. Cette intervention exige alors l'action combinée de plusieurs agents pour concrétiser cet idéal et 

lui donner vie. ttant donné l'impossibilité d'agir sur tous les déterminants à la fois, en raison des 

connaissances et des ressources limitées dont disposent les communautés et leurs membres, il 

devient alors nécessaire pour les agents de cette entreprise d'effectuer des choix qui offrent le plus 

grand potentiel de transformation de l'environnement pour le bénéfice des individus. Dans ce 

parcours qui amène plusieurs acteurs à travailler conjointement pour réaliser ce but ultime, deux 

tâches intimement liées leur incombent durant la 1 h  phase du projet: la première est celle de 

mobiliser et de canaliser les ressources, les idées et les comportements des acteurs de manière à 

forger une force collective; la deuxiéme tâche consiste à planifier, c'est-Mire ii envisager l'avenir, 



l'orienter et à le préparer en sélectionnant et en orchestrant une série d'actions en vue d'améliorer 

tes conditions d'existence qui ont un impact sur la santé et le bien-être des individus. 

Comme le soulignent certains auteurs (Butterfoss et al., 1996; Kegler et al., 1998)' le plan d'action 

constitue un résuitat intermédiaire important du travail d'une coalition. Lorsque les buts poursuivis 

par la coalition sont ambitieux, comme c'est généralement le cas dans les programmes caractère 

multidimensionnel, une planification circonspecte est essentielle pour l'atteinte de résultats et pour le 

maintien de la satisfaction des participants. En tant que résultat intermédiaire, le plan d'action peut 

être envisagé à la fois comme un indicateur tangible de l'efficacité collective et comme un moyen 

concret permettant a la coalition d'agir plus efficacement sur son environnement. 

A l'image du processus qui a conduit a son élaboration, le plan correspond a une forme de contrat 

négocié entre les membres du groupe afin d'atteindre un certain nombre d'objectifs désirables et 

déterminés sur la base d'une analyse systématique et stratégique de l'environnement. A ce titre, il 

représente un guide pour l'action. Le plan d'action, tout comme les règles formelles et les accords 

conclus, est le fruit d'une négociation a travers laquelle sont échangés les comportements dont les 

uns et les autres ont besoin pour réaliser leur entreprise. En tant qu'objet d'accord du groupe, ce 

plan devient un principe de réalité structurant pour les discussions et les actions futures entreprises 

par le groupe. De plus, il représente un outil important pour suivre la progression du travail accompli 

par l'ensemble des partenaires et pour maintenir un niveau d'intégration suffisant entre les 

différentes intewentions prévues, de façon à conserver la cohérence de l'ensemble du pmjet et atin 

d'éviter le retour a des interventions ponctuelles et cloisonnées. 

L'expérimentation a clairement montré l'importance du plan d'intervention en tant qu'outil de 

synthèse des accords entre les membres et en tant qu'élément chamiére pour la poursuite de l'action 

intersectorielle dans sa phase de mise en œuvre. Ainsi, au moment de produire leur pian d'action, 

tous s'entendaient sur le choix des interventions retenues pour répondre aux besoins des enfants de 

leur communauté et sur l'analyse qui supportait ce choix. Un consensus avait donc pu être atteint 

entre les partenaires quant aux finalités de la coalition, et le plan permettait de faire la synthèse de 

ces accords. Toutefois, lorsque le temps est venu de préciser les éléments opérationnek du plan, 

dont la responsabilité de chacun face aux interventions. le manque de disponibilité de certains 

partenaires est ressorti comme contrainte importante a la mise en œuvre du plan, du moins tel qu'il 



avait été envisagé initialement. La révision du plan s'est avérée essentielle dans œ contexte afin de 

respecter les accords pris au cours des étapes précédentes tout en établissant un nouveau 

consensus sur la base des éléments opérationnels qui assuraient la faisabilité des interventions et 

donc de leur mise en œuvre. Les discussions qui ont entouré la production du plan d'action et les 

ajustements qui en ont découlé ont été essentiels pour s'assurer de sa faisabilité et maintenir ainsi 

un sentiment d'efficacité collective. Le plan a donc permis de conserver l'alignement des membres 

au moment ou ils amorçaient la mise en oeuvre des interventions retenues (2 phase du projet). 

Pour que le plan guide de manière fructueuse I'action au cours de sa mise en œuvre, il faut toutefois 

que celui-ci soit envisagé avec une certaine flexibilité, c'est-àdire qu'il doit être possible de le faire 

évoluer et de l'adapter en fonction des réalités présentes dans l'environnement et en fonction des 

connaissances et des conséquences produites par l'implantation des interventions elles-mêmes. Le 

plan d'action est donc le résultat d'une double stratégie : la première fait appel a une stratégie 

anticipée, réfléchie, qui permet aux acteurs de concevoir et de préparer les étapes à franchir pour 

atteindre les objectifs souhaités; en second lieu, elle repose sur une stratégie ouverte qui tient 

compte de l'imprévu, c'est-adire des contraintes et des occasions qui se présentent, et qui laisse 

place a l'ajustement. Mintzberg (1994) a proposé les concepts de a intended strategy u et de 

aemergent strategyu pour désigner ces deux types de stratégies. La combinaison de ces deux 

stratégies nous apparaît essentielle dans un contexte d'action collective organisée car la premiere 

permet d'orienter I'action et de réguler les rapports de coopération conflictuelle a travers les accords 

qui sont conclus, et la seconde permet d'intégrer les résultats de l'expérience et les changements de 

l'environnement a I'action. Chen et Rossi (1989) soulignent également qu'en raison de la rationalité 

limitée des acteurs et de la turbulence de l'environnement interne (ex. : changement d'acteurs, 

changements dans leurs intérêts) et externe (ex. : changement dans les politiques sociales), aucun 

plan ne peut anticiper tous les événements susceptibles de se produire lors de sa mise en œuvre. 

Par conséquent, la part d'incertitude qui est inhérente à l'action collective exige que le plan soit de 

nature évolutive. 

Pour que la planification soit véritablement utile l'action, la démarche entreprise doit donc être 

sensible au contexte çocio-politique qui prévaut ainsi qu'à l'horizon temporel couvert par l'ensemble 

des actions prévues. Au terme de cette démarche. des strathies d'actions, adaptées au contexte 

interne et externe de la coalition, sont adoptées en vue de réaliser certains objectifs prioritaires sur 



lesquels les membres de la coalition se sont entendus. La détermination des objectifs spécifiques 

associes à ces stratégies, l'agencement des activités et des ressources requises, la responsabilité 

partagée envers celles-ci de même qu'un échéancier réaliste sont également précisés h l'intérieur du 

plan d'action, lequel représente le produit des efforts concertés de la coalition durant cet exercice de 

planification. 

Toutefois, comme le soulignent certains auteurs, il ne s'agit pas qu'un plan soit élaboré pour conclure 

au succés d'une démarche de planification, encore faut4 qu'il soit adopté et traduit dans la réalité 

(Pineault et Daveluy, 1986). La mise en œuvre du plan se situe donc dans le prolongement des 

accords conclus au moment de son élaboration et consiste à traduire les objectifs et les moyens d'y 

parvenir en activités concrètes. L'efficacité collective construite lors du processus de structuration de 

l'action intersectorielle, de même que la qualité du plan élaboré durant la phase de planification 

constituent des conditions nécessaires (résultats intermédiaires) au succés de la mise en œuvre des 

actions prévues et a l'atteinte des résultats ultimes (finalités). 

6.4 Discussio~ SUR LE MOD~LE CONCEPTUEL PROPOSa 

Tel que nous l'avons mentionné au début de ce chapitre, les facteurs retenus dans le modéle 

conceptuel sont les éléments charnières qui permettent d'établir un lien entre les deux lectures, I'une 

générale (théorique) et l'autre plus spécifique (empirique), que nous avons faites du phénomène de 

l'action intersectorielle à base communautaire. La correspondance entre ces deux lectures n'est pas 

parfaite car ni I'une ni l'autre n'est exhaustive et ne saurait prétendre être le reflet exact de la réalité. 

II s'agit bien ici d'une approximation dont la validité repose sur une proximité de sens entre ces deux 

lectures. Dans certains cas, le u match B ou le contraste entre le concept et l'expérience est plus 

évident alors que dans d'autres cas, les données de la recherche ne permettent pas d'btayer ces 

correspondances de façon aussi nette. Ainsi, les interrelations entre les facteurs médiateurs sont 

moins consistantes a travers le temps, ce qui rend plus difficile la mise en lumière de leur articulation. 

Les résultats empiriques montrent en effet que certains facteurs médiateurs apparaissent positifs 

(accords partagés et scellés, mise en commun des expertises et soutien mutuel, sentiment 

d'interdépendance, bénéfices perçus, engagement, sentiment d'efficacité collective) alors que 

d'autres sont plutôt mitigés (coordination et sentiment de cohésion au sein du groupe, participation 

active). Les résultats empiriques suggèrent que le manque de coordination et de cohésion au sein du 



groupe est attrîbuable à une activation insuffisante des mécanismes formels (mode de 

fonctionnement) auxquels nous avons fait mention à plusieurs reprises. Toutefois, comme nous 

l'avons soulevé précédemment, l'effet de ces facteurs a pu être partiellement neutralisé par les 

mécanismes informels de régulation qui ont, quant à eux, influencé positivement les accords scellés, 

la direction au sein du groupe, l'engagement, les bénéfices perçus et le sentiment d'efficacité 

collective. Certains de ces facteurs ont donc fluctué au cours de l'expérimentation et les résultats 

montrent que cette variation ne suit pas nécessairement une tendance linéaire positive, ce qui était 

pourtant attendu ou souhaité. Ainsi, le niveau de cohésion, le respect et la confiance entre !es 

membres, qui étaient trés bons durant la trés grande majorité de la période couverte par 

l'intervention, se sont détériorés en fin de parcours au moment de l'élaboration du plan d'action. Les 

consensus qui s'étaient construits a travers les étapes de la planification de méme que la réflexion 

critique qui a suivi cette période ont toutefois servi de catalyseur afin de rétablir un certain équilibre et 

conserver le sentiment d'efficacité collective. Aussi, malgré que le sentiment de cohésion affecte 

généralement le sentiment d'efficacité collective, la correspondance n'est pas nécessairement 

synchronique. Ici, le sentiment d'efficacité collective a été restauré par la réflexion critique, du moins 

temporairement, et l'efficacité collective perçue a alors pu jouer en retour un râle de régulation 

pemettant aux membres d'envisager les solutions possibles pour modifier les conditions 

responsables des problèmes rencontres, Toutefois, si le groupe n'arrive pas a modifier ces 

conditions, il est fort probable que le faible niveau de cohésion, réel et perçu, se traduise 

inévitablement par un affaiblissement du sentiment d'efficacité collective et conséquemment par une 

démotivation et un désinvestissement à l'égard du projet. 

Dans le même ordre d'idées, les résultats montrent une participation réduite des membres à la fin de 

ce processus, malgré I'engagement, les bénéfices perçues, l'adhésion aux finalités du système, le 

sentiment d'efficacité collective et la motivation des membres qui sont présumés ètre des facteurs 

nécessaires à la participation des acteurs. Ce facteur, qui est central à la réalisation des finalit& du 

systeme, a été fortement modulé par le contexte externe d'intervention au cours de la l h  phase du 

projet. Comme l'ont montré Cress et ses collégues (1997), la relation entre I'engagement et la 

participation des membres ne semble pas trés forte dans un contexte où les responsabilités qui sont 

exigées en lien avec le groupe entrent en conflit avec les nombreuses aubes responsabilités qui 

&!en! d4jA dans d'autm domaines de leur vie. Dans ce cas, il est pssib!e que les aii- facteurs 

médiateurs, bien que nécessaires à la participation, ne correspondent pas automatiquement à un 



niveau élevé de participation lorsque les conditions externes sont plus ou moins favorables à cette 

participation. Par contre, il y a lieu de se demander si les autres facteurs médiateurs, qui traduisent 

également l'efficacité collective, et donc les capacités d'action génériques de la coalition, peuvent 

être suffisants pour altérer cette relation en faveur d'une participation accrue. 

Les résultats empiriques obtenus pour cette lh phase du projet ne permettent pas de répondre à 

cette question en raison du temps d'observation qui s'est limite à une période relativement courte de 

ce processus développemental qui peut s'étendre sur plusieurs anndes. Ce temps d'obsenration peut 

d'ailleurs expliquer le fait qu'il ait été plus difficile de bien étayer les interrelations entre les facteurs 

médiateurs et de vraiment en apprécier la dynamique au cours de cette première phase du projet. 

En outre, l'influence déterminante des facteurs du macro système sur les modes d'organisation, que 

nous avons pu expérimenter à travers l'expérimentation, militent en faveur d'un niveau d'intervention 

qui se situe à l'extérieur des frontires de la communauté immédiate. Cet aspect est d'ailleurs 

concordant avec la vision écologique ou systémique qui a été le fondement premier de ce travail. Le 

modèle conceptuel que nous proposons se concentre sur les deux premiers niveaux d'interaction de 

ce système plus global bien qu'il laisse entrevoir l'interaction avec le niveau sociétal, sans toutefois 

l'articuler. En ce sens, ce modèle est partiel. Toutefois, le travail de théorisation et d'expérience de 

terrain que nous avons entrepris sur le systéme d'action concret des acteurs permet d'éclairer les 

mécanismes d'action essentiels (dispositifs de régulation individuels et organisationnels) pour qu'un 

groupe d'acteurs puisse se constituer en une force collective organisée, laquelle peut alors agir 

comme agent de changement au sein de la communauté ou encore au sein du système plus large. 



Au cours des dix dernières années, l'action intersectonelle, ou coalition à base communautaire, a 

gagne de plus en plus d'adeptes dans le domaine de la promotion de la santé en tant que stratégie 

novatiice p u r  augmenter les gains de santé pour la collectivité, et ce, en agissant de façon 

concertée sur plusieurs déterminants à la fois (Wandersman et al., 1996; Poole, 1997; Santé 

Canada, 1999). L'implication de plusieurs organisations appartenant à des secteurs divers est 

devenue dans ce contexte un levier pour s'attaquer a certains problèmes difficiles a circonscrire et 

dont l'origine est multifactorielle. Certains considèrent également qu'en raison de sa proximité avec 

le milieu local, la coalition à base communautaire offre une occasion a divers membres de la 

communauté de contribuer directement ou indirectement a I'amélioration de certaines conditions qui 

affectent leur santé et leur bienétre, en augmentant leur capacité d'action individuelle et collective 

(Patrick et Wickiser, 1995; Green et Raebum, 1990; Green et Kreuter, 1991). Ainsi, pour certains 

auteurs (Robertson et Minkler, 1994; Raeburn et Rwtman, 1997), la participation des individus dans 

ces structures médiatrices les amènerait progressivement B jouer un rôle d'agents de changement 

dans le développement des pratiques et des politiques en vue d'optimiser leur bienêtre personnel et 

social. 

Au moment d'entreprendre cette recherche, nous constations que, malgrd ce nouvel engouement 

pour l'action intersectorielle et le potentiel qu'elle semblait représenter pour améliorer la santé et le 

bien-être de la population, les retombées à court et moyen terme de ce type de stratégie étaient 

encore peu documentées. De plus, certaines études montrent que la constitution de ces nouvelles 

structures mMiatrices n'est pas un processus allant de soi (Chavis, 1995). Pour certains auteurs, la 

traduction d'une approche écologique en terme d'interventions concrétes, telle que l'action 

intersectorieile en promotion de la santé, s'avère fort limitée en raison de sa complexité théorique et 

logistique (Green et al., 1996: Stokols, 1996). La compréhension des assises théoriques pour le 

travail conjoint reprhente à cet égard un des facteurs essentiels au développement des 

connaissances permettant d'augmenter l'efficacité de ce type de stratégie (Scriven, 1998). 



C'est en réponse à ce besoin théorique que la piésente recherche a été conduite. Son but consistait 

a proposer un modele conceptuel permettant de mieux saisir les mécanismes d'action qui rendent 

possible la structuration de l'action intersectorielle en promotion de la santé et de les articuler dans 

un ensemble cohérent. Pour que œ modèle soit utile et crédible, il nous semblait essentiel de le 

soumettre à l'expérience pratique. Ce modéle a donc pris racine sur le terrain même de l'action. II est 

en fait le résultat d'une confrontation continue entre un travail de réflexion théonque, éclairé par les 

connaissances disponibles sur le phénomène d'intérét, et un travail basé sur l'expérience pratique, 

Cette manière d'envisager la connaissance s'inscrit à l'intérieur de la tradition pragmatiste en 

sciences sociales. Selon cette tradition, la connaissance produite est inséparable du domaine 

pratique a travers lequel elle acquiert sa justification, par sa contribution h la résolution des 

problèmes humains (Hammersley, 1989). Les deux strathies de recherche retenues, soit la 

recherche-action participative et l'évaluation du processus, ont permis de construire un modéle 

conceptuel qui tient compte a la fois d'une interprétation du phénoméne basé sur la perspective 

critique des acteurs a propos de leur propre expérience et d'une interprétation de œ phénoméne 

fondée sur une construction théorique, elle-même soumise à la vérification empirique. Bien que ces 

deux modes d'évaluation soient rarement utilisés conjointement (Shadish, Cook et Leviton, 1995)' ils 

se sont avérés particuliérement édairants pour la réalisation de cette recherche. A ce titre, le travail 

d'intégration méthodologique a permis de concilier l'utilité conceptuelle et l'utilité instrumentale de 

l'évaluation, ainsi que d'allier ta théorie et la pratique. Cette façon originale de concevoir la recherche 

evaluative nous semble tout indiquée pour une discipline pratique comme la promotion de la santé. 

A travers l'expérimentation que nous avons entreprise, il nous a étk possible de suggérer et de 

vérifier la plausibilité de certaines propositions en ce qui a trait aux mécanismes d'action sws- 

jacents à la structuration de l'action intersectorielle, et ce, dans le cadre d'une approche globale et 

intégrée en promotion de la santé des enfants. Cette expérimentation s'est appuyée sur un ensemble 

de procédures et moyens concrets (modèle initial d'intervention) afin de pouvoir explorer et vérifier 

les relations entre les différents éléments ciés du rnodéle conceptuel. L'expérimentation a également 

permis de procéder à certains ajustements de œ modéle initial d'intervention et d'apprécier 

l'adéquation des procédures et moyens retenus pour opérationaliser les principes d'action qui sont 

au cœur du modèle conceptuel. Nous reviendrons ultérieurement sur la contribution de ce modéle 

d'intervention a l'actualisation de ces principes d'action. Auparavant, nous voulons discuter de la 



pertinence de la perspective théorique qui a soutenu le processus de réfiexion thbrique dans 

l'élaboration du modèle conceptuel. 

Mentionnons que notre travail de réflexion théorique en a également &té un d'intégration puisqu'il 

s'est appuyé sur la combinaison et l'intégration de corpus provenant de la psychologie sociale et de 

la sociologie des organisations. La théorie sociale cognitive de Bandura et l'approche 

organisationnelle de Crozier et Friedberg ont constitue la fondation sur laquelle il nous a été possible 

d'édifier un cadre théorique plus large et intégrateur pour la compréhension de l'action 

intersectorielle. Ce choix théorique s'est effectué en considérant les prémisses de base sur 

lesquelles reposent ces deux corpus, de même que sur leur compatibilité avec certains principes qui 

sont au cœur de la vision actuelle de la promotion de la santé. Un de ces pdncipes est celui d'auto- 

détermination, lequel fait appel a la conscience des individus et à leur participation active pour 

renforcer leur capacité à influencer les facteurs qui ont impact sur leur santé et leur biendhe 

(Bartholomew et al., 1998). Ce principe est présent dans les deux courants théoriques retenus, 

lesquels aifinnent que les changements de pratique, qui impliquent un changement au sein du 

système, ne peuvent se produire indépendamment des agentsiacteurs humains. Le second principe 

renvoie à la perspective écologique en promotion de la santé, laquelle insiste sur le caractère 

réciproque des interactions entre l'individu et l'environnement pour expliquer le comportement 

humain et l'état de santé. Les deux courants théoriques adoptent également une vision 

transactionnelle de la personne et de l'environnement et se rejoignent dans leur tentative d'établir un 

pont entre le comportement humain et I'action collective organisée. Enfin, ce choix théorique a 

également été fait en raison du potentiel que ces deux corpus offraient pour articuler les notions de 

pouvoir et de régulation qui semblent incontournables a l'étude de I'action intersectorielle, comme l'a 

montré la recension des écrits sur I'intersectonalité en promotion de la santé. 

La pertinence de l'approche organisationnelle (Friedberg, 1993) pour i'étude du processus de 

structuration de l'action intersectonelle est qu'elle offre une lecture politique de l'action collective 

organisée, laquelle est envisagée comme un espace ou s'affronte une multitude de rationalités dont 

la convergence n'est pas spontanée mais construite, et qu'elle interroge la façon dont les acteurs en 

cause trouvent les moyens de coopérer malgré des intérêts divergents. Elle souléve ainsi la 

nécessité d'une régulation. dont la création n'est pas la conséquence directe d'un rassemblement ni 



le résultat spontané de convictions communes préétablies, mais l'élaboration d'une stratégie 

collective (Reynaud, 1988). 

Quant à la théorie sociale cognitive de Bandura (1986, 1997), son intérêt réside dans sa perspective 

psychosociale de la régulation, laquelle représente un complément utile à l'approche 

organisationnelle. La théorie sociale cognitive s'intéresse plus particulièrement aux compétences 

auto-régulatrices généralisables qui habilitent les gens à améliorer leur performance dans une 

variété d'activités. Dans un contexte d'innovation sociale, cet aspect s'avère particulièrement 

important car les réalisations collectives et le changement social demandent souvent de lourds 

investissements en temps, en effort et en ressources (Goodman et al., 1996). Ces capacités 

constituent donc un atout lorsqu'on s'intéresse au jeu de la coopération. Tel que le souligne Bandura 

(1995)' sans un sentiment de soi énergique, les gens sont facilement dépassés par l'adversité dans 

leur tentative d'améliorer la qualité de vie de leur milieu a travers un effort collectif. Comme nous 

l'avons également constaté lors de l'expérimentation, dans un contexte d'action collective, le 

sentiment d'efficacité personnelle n'est toutefois pas détaché des processus de coordination et 

d'interaction qui affectent les capacités opérationnelles des membres individuels (Bandura, 1997; 

Zaccaro, 1995). Ce constat pose ainsi les jalons pour une articulation soutenue entre les 

mécanismes de régulation individuels et organisationnels. 

Au niveau des mécanismes de régulation organisationnels, les quatre dimensions proposées par 

Friedberg (1992) se sont avérées fort utiles comme point de départ à l'élaboration du modèle 

conceptuel. Cependant, l'approche organisationnelle met surtout l'accent sur la formalisation comme 

moyen de structuration et de régulation de l'action collective et place au second rang les dimensions 

de finalisafion, de conscience et de dblégation, lesquelles renvoient davantage à l'univers des 

relations humaines et à I'intédt commun, donc à ce qui est plus unificateur. II nous a semblé 

important d'approfondir ces dimensions qui permettent aux acteurs de coopérer malgré leurs intérêts 

divergents et compte tenu de certaines valeurs et intérêts partagés, dans une optique davantage 

centrée sur les possibilités de convergence. A cet effet, certains wmpl6ments théoriques provenant 

de la sociologie de la régulation (Reynaud, 1988; 1989; 1991) et de la science de i'action (Argyris, 

1978; Schon, 1996; Torbert, 1976, 1991) ont été intégrés aux éléments déjà fournis par l'approche 

qaisationne!le. A notre avis, ces rnmplements ont étb Bdairants au regard de notre 

expérimentation et ont permis d'envisager plus explicitement la construction de la wopération. Par 



exemple, la prise en considération des intér6ts convergents et des motivations liées aux résultats a 

permis d'envisager l'intégration des comportements des acteurs en s'appuyant sur des mécanismes 

de régulation qui ne sont pas exclusivement de nature formelle. 

Le modèle conceptuel que nous avons élaboré inclut donc les dimensions initialement proposées par 

Friedberg tout en y apportant certains compléments pour chacune d'elles. De plus, il intègre les 

éléments théoriques de la théorie sociale cognitive et établit de manière plus explicite les interactions 

entre les deux niveaux de régulation, individuel et organisationnel. Malgré ces aménagements 

théoriques, le modèle nous semble toujours compatible avec les propositions de base des deux 

principaux courants théoriques retenus au point de départ. 

Ce modéle, que nous avons élaboré et testé dans la réalité, respecte égatement le caractère 

participatif qui est au cœur même de l'approche organisationnelle. Ainsi, selon Friedberg (1992), 

l'impact d'une telle approche est inséparable de sa valeur pragmatique, c'est-à-dire de sa capacité à 

déclencher chez les acteurs l'apprentissage d'un autre raisonnement sur leur contexte d'actions. A 

ce titre, la recherche-action participative s'est avérée, non seulement une méthode pertinente pour 

analyser et comprendre I'action collective, mais aussi un outil d'intervention utile pour tes acteurs de 

la coalition. La recherche-action participative renvoie aux dimensions de conscience (système de 

pilotage) de l'approche organisationnelle. Ainsi, les résultats de l'évaluation continue du processus 

de coopération conflictuelle et de ses conséquences au regard des buts communs poursuivis ont 

favorisé chez les acteurs une prise de conscience des bénéfices et des coûts associés A leur façon 

de coopérer et une inthration des leçons tirées de cette expérience au fonctionnement du groupe, 

leur permettant ainsi de poursuivre sur un nouveau terrain d'entente et de collaboration. Cette 

réflexion dans I'action a représenté un dispositif de régulation permettant de guider et de structurer 

l'action intersectorielle, durant la phase de planification, en s'appuyant sur une auteréfiexion et une 

transformation dans les modes de pensée et de pratique des acteurs. Selon œflains auteurs, le 

développement de ces capacités d'apprentissage chez les membres du groupe est ce qui permet a 

l'organisation ou P la communauté d'élargir ses capacités d'action sur l'environnement (Chavis, 

1995). Une approche de réfiexion dans I'action est également considérée comme une condition 

pemettant aux stnictures médiatrices (coalition) ou aux agents de changements de devenir plus 

sensibles aux besoins de la communauté (Hall et Best, 1997). Lors de l'expérimentation, laquelle 



correspondait a la phase de planification de l'action inbrsectorielle, la pertinence de ce dispositif a pu 

etre vérifiée a maintes occasions. 

L'échafaudage du modèle conceptuel a ainsi pemis l'intégration et l'agencement d'éléments 

théoriques dés servant à éclairer le processus de structuration de l'action intersectorielle en 

promotion de la santé. Ce modèle tient compte la fois des éîéments internes et externes à ce 

processus ainsi qu'aux résultats attendus, bien qu'il porte son attenüon principalement sur les 

facteurs internes au processus de transfonnahn, c'est-à-dire sur les facteurs individuels et 

organisationnels a manipulables ip qui représentent des leviers nécessaires pour que la coalition 

atteigne une efficacité collective. Ces facteurs, ou dispsitifs de régulation, fournissent aux acteurs 

individuels et a l'acteur collectif (coalition) les capacités génériques essentielles leur permettant 

d'exercer un contdle dynamique sur leur environnement. 

Dans le cadre de l'expérimentation que nous avons effectuée, il nous a été possible de vérifier 

l'influence réciproque de ces mécanismes sur la structuration de l'action intersectorielle. Les résuitats 

de l'expérimentation soutiennent globalement la pertinence des composantes de I'intervenlion qui ont 

été implantées afin d'activer les différents mécanismes de régulation, bien que l'implantation de l'une 

de ces composantes (Mobilisationimode de fonctionnement) ait été insuffisante pour activer tout le 

potentiel des mécanismes formels de régulation. Cette lacune a eu pour effet d'ébranler la zone de 

consensus construite enûe les partenaires, A certaines occasions. Quant aux autres composantes, 

telles que la rechercheaction participative et les diffhrentes étapes de la planification, elles ont 

surtout contribue a l'activation des mécanismes informels de régulation. Ainsi, les étapes de la 

planification, que sont l'analyse du milieu, la recherche d'un consensus de base, la pnorisation et 

l'élaboration du pian global d'intervention ont permis au groupe de bi3tir un consensus autour de 

valeurs, d'objectifs communs et de solutions concertées. Ces étapes ont fourni aux partenaires une 

fondation sur laquelle ils ont pu s'appuyer tout au bng de ta démarche. Elles ont pennis de donner 

une direction claire au groupe (leadership et fnialisatbn) quant aux inte~entions a entreprendre pour 

atteindre le but qu'ils s'étaient fixé et ont ainsi permis d'obtenir une zone de consensus entre les 

partenaires. Le travail d'interprétation et d'auto-réflexion accompli a travers la recherche-action a 

bgalement été essentiel pour développer et maintenir cette zone de consensus, A travers 116valuatiori 

continue des actions entreprises, le partage des résultats qui en découlaient et leur integratm dans 

I'acûon. Dans certains cas, elle a permis de replacer certaines des difficuités vécues a Ilintérieur du 



contexte d'expérimentâtion et du contexte plus large d'inte~ention et de rallier les acteurs autour 

d'idées et de lignes de conduite communes. Enfin, il faut souligner l'influence déterminante de 

certains mécanismes informels sur le plan individuel, tels que la forte motivation et l'efficacité 

personnelle et collective des partenaires. Ces mécanismes se sont avérées primordiaux au cours de 

cette expérimentation puisqu'ils ont permis de mobiliser les énergies nécessaires à la poursuite de 

l'objectif à atteindre, et ce, malgré les contraintes et les difficultés rencontrées. 

Les mécanismes informels de réguiafon (efficacité personnelle, finalisation, systéme de pilotage, et 

leadership) ont donc été plus fortement actives que les mécanismes formels (mode de 

fonctionnement formalisé). La force de ces mécanismes a permis de faire contrepoids à la faiblesse 

d'implantation des mécanismes formels et de maintenir un équilibre au sein de la coalition. A ce titre, 

ils ont représenté, sans conteste, des facteurs importants pour forger une force collective, permettant 

ainsi à la coalition de produire un plan global d'intervention et de poursuivre la mise en œuvre des 

interventions sur des bases plus solides. A cet égard, le plan d'intervention représente un indicateur 

tangible de l'efficacité collective de la coalition, durant cette phase de l'action intersectorielle. 

L'expérimentation a clairement montré l'importance du plan d'intervention en tant qu'outil de 

synthèse des accords entre les membres et en tant qu'élément charnière pour la poursuite de l'action 

intersectorielle dans sa phase de mise en oeuvre. 

Par ailleurs, il faut souligner que si les mécanismes informels ont contrebalancé le faible poids des 

mécanismes formels durant cette première phase du projet, rien ne pr6suppose que ceux-si soient 

suffisants pour canaliser efficacement les comportements des membres de la coalition au moment 

de la mise en oeuvre du plan d'intervention, sans le renforcement des mécanismes formels. Le 

contraire semble plus vraisemblable étant donné que le niveau d'investissement requis de la part des 

acteurs est généralement plus élevé durant cette phase et que tes intérêts concrets des membres 

sont davantage en jeu. Selon certains résultats d'&de, il semble en effet que les difficultés vécues 

par les groupes communautaires soient plus importantes au marnent où ils doivent traduire leur plan 

en actions concrétes (Goodman et al., 1996), d'où l'importance de se munir de dispositifs fomels 

pour gérer efficacement les divergences ou les différends qui peuvent apparaître entre les acteurs. 

Ce constat met en lumière la nécessité d'une régulation mixte, basée sur des dispositifs formels et 

informels. 



Le travail de théorisation que nous avons entrepris dans un contexte naturel dlinteruention nous 

amène en effet a soutenir la nécessité d'une régulation (auto-~@ulation) individuelle et 

organisationelle, basée sur des disposififs b m l s  et informels pour qu'une coalition à base 

communautaire ait la capacité de réaliser una finalité commune. Cette régulation est nécessaire pour 

canaliser les comportements de ses membres dans une même direction et faire en sorte que la 

convergence au sein du groupe l'emporte sur la divergence. Cette convergence n'est donc pas 

spontanée mais construite et la régulation qui la rend possible repose sur l'interaction de 

mécanismes formels et informels, au niveau individuel et organisationnel. Cette régulation peut ainsi 

être envisagée comme capacité générique essentielle permettant à une coalition d'exercer un 

contrôle dynamique sur son environnement interne et externe. Cette régulation, qui ne nie pas 

l'existence d'une régulation sociétale qui influence le comportement des acteurs, prend davantage ici 

la forme d'une auto-régulation du fait qu'elle n'est pas imposée de l'extérieur et qu'elle ne se réduit 

pas à cette structuration plus large et engiobante. Au contraire, cette régulation fait appel à l'action 

réfléchie des acteurs comme pouvoir de structuration dune coalition (force collective), laquelle leur 

permettra d'avoir une influence sur les conditions d'existence qui affectent la santé et le bien-être de 

la population. 

En affirmant que I'action collective organisée ne peut faire abstraction des acteurs individuels, la 

régulation doit se poser dans l'articulation des acteurs individuels et de I'acteur collectif (coalition) 

tout en référant à des dispositifs formels et informels de régulation. Ainsi, la liberté individuelle, qui 

est l'expression de la volonté et de la capacité d'un individu à obtenir un résultat valorisé et souhaité, 

trouve-telle écho dans la liberté collective (capacité à réaliser la finalité du syst&me, qui est aussi 

celle de l'acteur individuel). Ces libertés sont rendues possibles, d'une part, par des dispositifs 

informels qui s'appuient sur le potentiel convergent qu'offre la réunion de membres qui acceptent de 

travailler ensemble pour réaliser un but commun, et d'autre part, sur des dispositifs formels qui 

permettent de subordonner les intérêts individuels aux intérêts communs. De cette façon, la 

contrainte ou la régie formelle est ici I'instrument d'un projet pour atteindre un but ou un objectif. 

Toutefois, celle-ci n'a de sens et de bitimité, et par conséquent n'est efficace, qu'en prenant en 

considération les finalités du systeme et qu'en faisant appel à la conscience des acteurs. Régulation 

formelle et régulation informelle représentent ainsi deux dispositifs inséparables pour qu'une coalition 

base communautaire augmente sa capadte d'action sur l'environnement. 



Tel qu'avancé précédemment, l'agencement de ces mécanismes de régulation fournit un modèle 

générique de base pour comprendre le processus de structuration d'une coalition à base 

communautaire. Toutefois, sa compréhension ne saurait être complète sans la considération des 

facteurs contextuels qui viennent en moduler l'évolution et la portée. A cet effet, les résultats de 

l'expérimentation ont clairement montré que l'influence des facteurs contextuels avait été 

déterminante en imposant certaines limites à l'implication de plusieurs partenaires dans certaines 

activités du projet. Alors que le contexte initial semblait propice au développement de ce type 

d'initiatives en promotion de la santé et du bien-être, celui-ci s'est plut& avéré restrictif, limitant ainsi 

la possibilité pour tes membres de s'impliquer plus activement dans le projet et réduisant par 

conséquent l'étendue des cibles d'interventions visées, du moins à court terme. 

L'expérimentation que nous avons entreprise est circonscrite a la phase 1 du projet, laquelle 

correspond à la formation et à la structuration d'une action intersectorielle au cours d'un exercice de 

planification négociée. La durée nécessaire pour établir une alliance entre des secteurs divers pour 

la réalisation d'actions en promotion de la santé ne doit pas être sous-estimée. Selon certains 

auteurs, un processus de développement organisationnel ou communautaire (capacify-building) n'est 

pas un processus rapide et linéaire et peut prendre plusieurs années (Amodeo et al. (1995), cité par 

Crips, Swerissen et Ducket, 2000; Chavis, 1995). En fait, les résultats obtenus ici soutiennent le fait 

que la collaboration intersectorielle est un processus en développement qui évolue par avancés et 

reculs, en fonction de conditions internes et en relation avec le contexte plus global dans lequel elle 

se déroute. Une pérÎode de temps assez longue peut donc être nécessaire pour qu'un groupe 

intersectoriel atteigne un niveau de cohésion et d'efficacité qui lui permette d'exercer un contrôle 

significatif sur son environnement interne et externe. Les résultats obtenus, bien qu'ils fassent partie 

de cet horizon, correspondent à une période relativement courte qui ne permet pas de prMire, à 

coup sûr, de la réussite à moyen ou long terme du projet initié par ce groupe d'acteurs. L'issue de ce 

type d'action varie selon la composition du groupe (compétences des acteurs individuels et 

croyances en l'efficacité collective) et selon le contexte global qui favorise ou limite leur participation 

dans des activités de promotion de la santé. 



De plus, pour bien apprécier le potentiel de l'action intersectorielle, le besoin de recherche moyen 

et à plus long terme sur les retombées de œ type de stratégie pour les acteurs eux-memes et pour la 

communauté en général s'avére essentiel. Ainsi, après avoir évalué l'efficacité du processus de 

structuration de l'action, dont l'un des résultats attendus est la production d'un plan global et intégré 

d'intervention, l'évaluation doit porter, a moyen terme, sur les changements dans les conditions qui 

ont une influence sur la santé (politiques scolaires et municipates, transport, aménagement du 

territoire, loisirs, structures d'entraide, etc.), et a plus long terme, sur l'amélioration de la santé et du 

bien-étre des groupes visés par les interventions. Nos résultats ne représentent donc qu'un des 

niveaux requis pour apprécier la pertinence globale de cette stratégie d'action collective, bien que la 

réussite dans l'implantation de ce premier niveau constitue la fondation qui rend possible l'atteinte 

des autres résultats, intermédiaires et ultimes. 

Par ailleurs, il importe de mentionner que le renforcement des capacités des membres appartenant a 

ces structures médiatrices permet d'augmenter les capacités locales el comporte ainsi un bénéfice 

stratégique pour la communauté plus large et non seulement pour la coalition, Selon certains 

auteurs, ce renforcement de la capacité de réflexion et d'action des structures médiatrices au sein de 

la communauté représente également un gain a court terme qui doit être considérée en tant que 

u valeur ajoutée D aux résultats définis en terme d'amélioration de l'état de santé (Hawe, Noort, King, 

et Jordens, 1997). 

Le modèle conceptuel élaboré dans le cadre de cette recherche s'appuie sur cerlains principes 

d'action suffisamment génériques pour être exportables a d'autres contextes. Toutefois, son 

actualisation ne saurait être E( généralisable B, a travers toutes les situations. Comme te mentionne 

Cronbach (1975, 1982)' la reproductibilité dont il est question ici réfère davantage à une 

extrapolation qu'a une généralisation, si l'on considére que cette demiére exige que les conditions, 

internes et externes a l'intervention, soient fixes. Dans le contexte d'une intervention à base 

communautaire, il est impensable de contrôler l'ensemble de ces conditions. Aussi, selon Cronbach, 

il est préférable de parler d'extrapolation car il s'agit d'une prédiction d'une situation B lrextérieur des 

limites ou l'information a été recueillie. Dans cette optique, la reproductibilité tient compte des 

différences connues entre les situations et nécessite de prendre en considération les contingences 

qui affectent un programme de manière a pouvoir transférer efficacement les pratiques à d'autres 

sites. 



Aussi, le modèle que nous avons développé est valable sous certaines conditions, dont l'une d'elles 

est la présence d'acteurs possédant certaines caractéristiques personnelles (efficacité personnelle, 

standards personnels et croyance dans I'approche intersectorielle). Certaines conclusions émises 

par des auteurs qui s'intéressent à ce type de stratégie, stipulent également que ce type d'initiative 

requiert de la part des acteurs des habiletés en planification, en développement de programme, en 

leadership et, des standards personnels consistants avec ce type d'approches (Goodman et al., 

1993; Murray et Dunn, 1995; Fawcett et al., 1996; Paole, 1997). A cet égard, d'autres auteurs ont fait 

remarquer que lorsqu'elles sont laissées A elles-memes, plusieurs coaiitions ne font aucune 

planification systématique, bien qu'une bonne pianificalion augmente les chances de s u d s  (Wolff et 

Foster; 1997). Aussi, d'aucuns croient qu'il serait irréaliste de penser que des membres de la 

communauté puissent former des structures d'action efftcaces sans qu'ils aient développé ou 

renforcé au préalable certaines compétences qui leur permettent d'interagir de façon constructive 

avec les contraintes et les occasions qui sont présentes dans l'environnement (Goodman et ai., 

1993; Frankish et Green, 1994; Chavis, 1995; Poole, 1997; Bandura, 1997; Crisp et al., 2000). Dans 

le même ordre d'idée, il semble que cette approche soit plus effective dans des communautés ou il 

existe des ressources professionnelles qui s'impliquent dans les activités en promotion de la santé 

(Crisp et al., 2000). Nos résultats soutiennent le fait que le développement d'un noyau d'individus 

possédant des connaissances et des compétences en planification et en leadership représente un 

atout pour I'implantation d'interventions multiples et intégrées en promotion de la santé et du bien- 

éûe. 

Les résultats de l'expérimentation ont également fait état de l'importance du systéme de pilotage 

pour structurer l'action intersectorielle. Ce système de pilotage, que nous avons définit comme une 

recherche-action participative (collaboraiive research) est une stratégie vraisemblablement plus 

efficace pour un groupe d'acteurs a empowered B qui veulent explorer et développer de nouvelles 

pratiques ensemble (Reason, 1994). Ces contingences tracent les limites d'application des relations 

qui ont été mises en lumière dans le modèle conceptuel. En tenant compte de ces contingences et 

des contextes d'intervention, il devient alors envisageable de transférer efficacement les 

connaissances acquises et les pratiques a d'autres sites. 



Le modèle que nous avons suggéré fournit selon nous une avenue originale et pertinente pour mieux 

comprendre les mécanismes qui soutiennent la structuration d'une action intersectorielle en 

promotion de la santé et pour guider son implantation, durant sa phase de planification. Toutefois, 

son efficacité, c'est-à-dire sa capacité à augmenter son influence sur les conditions qui affectent la 

santé et le bien-être de la population, ne dépend pas uniquement des conditions internes propres à 

l'intervention mais également de conditions externes qui ne peuvent pas toutes être wntrûlées ou 

neutralisées par ce type de stratégie. L'issue de ce type d'action, son résultat net, repose également 

sur la nature des problémes qui affectent la communauté, sur les ressources locales disponibles 

pour y remédier, de même que sur les structures externes appartenant au système plus large qui 

peuvent avoir un impact sur les modes d'organisations et les conditions d'existence de la collectivité. 

En conclusion à ce travail, nous porterons un regard critique sur certaines de ces conditions externes 

qui nous apparaissent déterminantes pour assurer le développement de œ type d'approches en 

promotion de la santé ainsi que pour en amplifier la portée, en terme d'amélioration de i'etat de santé 

et de bien-être de la population. Soulignons d'entrée de jeu que I'action collective a I'échelb 

communautaire, comme toute autre stratégie d'action, n'est pas une panacée sociale. Certains des 

facteurs qui contribuent aux problèmes présents dans la communauté peuvent dépasser largement 

le niveau local et, conséquemment, échapper au contrôle des individus de la communauté (Labonté, 

1989). A cet égard, il importe d'etre réaliste et de ne pas sur-idéaliser les capacités de changement a 
un niveau strictement local. Comme le suggère McLeroy et al. (1994), l'action communautaire 

n'op& pas dans un vacuum et une vision cynique à propos de ce type de stratégie serait de donner 

l'illusion que nous pouvons résoudre des problkmes sociaux complexes avec des solutions simples 

et limitées. Aussi, dans une perspective écologique de la santb, ce type d'action sera 

vraisemblablement plus efficace s'il est soutenu par des stratégies qui se situent au niveau 

économique et politique plus large (Poole, 1997). Sans politiques nationales appropriées qui 

appuient concrétement les stratégies de développement local, cellesci seront de courte dur&, 

engendrant des frustrations et du stress pour ceux qui y participent (Scriven, 1998). 



La perspective écologique qui sous-tend ce type d'initiative à un niveau tocal soulève alors la 

nécessité d'établir des liens avec d'autres niveaux d'influence qui sont plus éloignes des 

communautés mais qui en affectent pas moins leur développement et leur bienétre (Poole, 1997). 

La coalition peut représenter à ce titre un élément chamiére pour que les politiques et les 
programmes sociaux rbpondent davantage aux besoins des collectivités. La consolidation de CS 

structures médiatrices pourrait alors offrir une occasion de renforcer les liens avec, d'une part, la 

communauté et, d'autre part, avec les structures régionales et nationales qui ont une influence sur le 

contexte économique et social plus large (Goodman et al., 1998; Frankish et Green, 1994). Dans 

cette perspective, il devient alors pertinent de s'interroger sur l'existence et la nature des systèmes 

de relais et sur le niveau de cohérence entre les actions collectives locales et celles qui sont menées 

à un niveau régional et national et qui visent une transformation des structures et des politiques. 

Malgré que la pertinence du modèle socio-écologique de la santé soit de plus en plus reconnue dans 

le domaine de la promotion de la santé, plusieurs des intementions dans ce domaine restent encore 

fragmentées, focalisant sur un déterminant à la fois (Ziglio, Hagard et Griffiths, 2000). Cette situation 

pourrait s'expliquer en partie par un soutien inadéquat a l'égard des stratégies a caractère global et 

intégré. Comme l'ont souligné Green et al. (1996; p. 276) : u In the absence of means and mandate 

for actions directeci at broad issues, many predict that work with individuals and social nebrks will 

remain the prevalent approaches D. Certains auteurs sont également d'avis que l'échec de plusieurs 

des programmes sociaux réside dans la mentalité du c quick-fix r et dans l'échec a reconnaître la 

complexité de la vie organisationnelle et sociale (Sechrest et Figueredo, 1993; Hord, 1997). Selon 

Hord (1997), cette attitude et façon de faire, qu'elle désigne comme (< théorie du micro-ondes ii, 

conduit rarement à des changements durables. Dans cet esprit, la reconnaissance de la complexité 

des systèmes sociaux et une considération du fait que leurs interconnexions sont cruciales pour la 

création de la santé s'avéreraient nécessaires pour obtenir des gains de santb (Ziglio et al., 2000). 

Par ailleurs, tel que nous l'avons déjà souligné, l'engagement et la participation des acteurs dans un 

processus d'action intersectorielle représentent des pièces maitresses pour augmenter les capacités 

individuelles et organisationnelles nécessaires à l'atteinte des résultats poursuivis. L'engagement 

des individus envers ce type de projet collectif repose sur des valeurs communautaires de 

responsabilisation et de sens du devoir civil qui agissent comme puissants facteurs de motivation à 

leur participation. Toutefois, bien que l'engagement soit nécessaire pour gagner la participation des 



membres, celui-ci est insuffisant pour en assurer la persistance comme i'ont montré nos résultats et 

ceux de Cress et ses collègues (1997). Ainsi, dans le contexte actuel, les responsabilités qui 

incombent aux participants dans la mise en œuvre de ce type de stratégie créent une pression 

conflictuelle avec les nombreuses autres responsabilités qui existent dé18 dans d'autres domaines de 

leur vie. Ce constat, bien que tiré d'un contexte américain, apparaît valable dans le contexte 

canadien de restriction budgétaire qui a prévalu durant les années '90 et qui s'est traduit par une 

diminution des investissements dans plusieurs domaines, dont la santé et l'éducation (O'Neill, 

Pederçon et Rootrnan, 2000). Ce constat est d'ailleurs conforme aux observations qui ont été faites 

dans le cadre de la présente expérimentation. Comme le mentionnent Petersen et Lupton (19961, la 

participation locale, avec ses valeurs de responsabilisation et de devoir civil, ne doit pas servir à 

obscurcir les nombreuses demandes et obligations qui incombent aux individus en raison d'une 

accessibilité réduite a plusieurs services. Par conséquent, la promotion d'interventions 

communautaires, si elle n'est pas soutenue de façon appropriée, peut facilement devenir un 

subterfuge politique pour une dé-responsabilisation civile (Bandura, 1998). 

Les résultats de l'expérimentation que nous avons entreprise dans le cadre de cette thèse ont 

clairement exposé le fait que plusieurs professionnels ne disposent pas de la marge de manœuvre 

requise pour s'impliquer de manière intensive et durable dans ce type de partenariat en promotion de 

la santé. Ainsi, le contexte de travail des intervenants des milieux scolaires et de la santé et des 

services sociaux leur laisse peu de temps et d'espace pour explorer de nouvelles façons d'intervenir. 

Plusieurs d'entre eux ont exprimé avoir une certaine marge de manœuvre au niveau de leur travail 

bien que cette marge de manœuvre se traduise bien souvent par l'ajout de nouvelles activitéç a 

celles qu'ils font déjà, ce qui signifie concrètement une surcharge de travail. Pour les répondants et 

les partenaires qui ont pris part à i'expérimentation, le principal wBt relié à la participation au projet 

s'est d'ailleurs exprimé en terme de surplus de travail. La possibilité pour les partenaires d'obtenir cet 

espace pour s'engager dans des actions en promotion de la sant6 qui font appel b la collaboration de 

plusieurs secteurs représente un enjeu important pour la réalisation d'un projet comme a k o l e  

milieux en santé u. Cet espaceitemps est essentiel afin de maintenir la participation des membres et 

ainsi favoriser la continuité des apprentissages au sein de l'organisation, continuité qui est 

essentielle pour réaliser les changements dans les pratiques et les modes d'organisation des 

 teu un. 



De plus, sans un appui politique et financier des différents secteurs impliqués, la mise en mvre  du 

plan global d'intervention qui a été réalisé dans le cadre de I'expérimentaüon, au cours de la 

phase 'il risque fort d'être compromise. Les propos de Green et Kreuter (1991), h savoir qu'un 

soutien financier adéquat est nécessaire pour mettre fin au t amie de la paumfb r dans lequel se 

trouve la promolion de la santé, semblent toujours vaiables aujourd'hui. L'expression réfère au fait 

que plusieurs interventions en promotion de la sante, faute de moyens financiers adéquats, ne sont 

pas implantées avec une intensité suffisante pour produire des effets significatifs et durables. En 

retour, ces resuitats mitigéç continuent à légitimer le faible financement observé en promotion de la 

santé. Comme le souligne également Bandura (199û), en raison de cette déficience dans 

l'implantation des programmes, les efforts investis apportent plus de discrédit aux interventions en 

promotion de la sante qu'ils contribuent à obtenir des gains de sante pour la population. Alors que 

l'engagement et le soutien politiques et financiers des instances gouvernementales sont considérés 

comme des facteurs essentiels au succés des interventions en promotion de la santé (Leeder, 1997), 

cet engagement est encore mitigé dans plusieurs pays qui pourtant adhèrent à ses principes (Dwyer, 

1997; Ziglio et al., 2000; O'Neill et al., 2000). 

Enfin, honnis le soutien financier et politique des agences gouvernementales pour assurer le succès 

des initiatives basées sur la collaboration intersectarielle, certains auteurs font égaiement mention 

d'un soutien de la part des institutions d'enseignement supérieur pour soutenir les pratiques a base 

communautaire en promotion de la santb (Poole, 1997; O'Neill et Hills, 2000). Toutefois, pour que le 

soutien technique de ces institutions soit favorable à œ type de pratique, force leur sera de 

reconnaître, comme le souligne mtatains auteurs (Degeling, 1995; Scriven, 1998), que les modes 

actuels de sectorisation représentent un contre-pied institufonnel important au s u d s  de ce type 

d'actions. Ces u biais a insb'tutionnels, que l'on retrouve, entre autres, dans renseignement des 

différentes disciplines universitaires et dans l'existence des corporations professionnelles qui en sont 

le prolongement, ont comme effet de protéger la diffhntiation et i'étancheité des r secteurs io ou 

des disciplines et de susciter la compétition entre eux, dans une optique de restriction des sphères 

d'intenrention et d'influence de part et d'autre. Ces divisions, qui se transposent par la suite dans les 

milieux de travail, constituent des contraintes structurelles et personnelles au travail de collaboration 

entre les différents professionnels (D'Amour, 1997). 



Si l'on accepte de plus en plus que l'amélioration et le maintien de la santé et du bien-ëtre de la 

population ne dépendent pas uniquement du secteur de la sane, ou plus exactement ce qui en 

constitue la partie la plus visible (services curatifs), cette idée ne s'est pas encore traduite par des 

actions systématiques et uiie révision au niveau des autres secteurs (législatif, économique, 

administratif et éducation). Parallèlement à la rhétorique sur l'importance de la collaboration 

intersectonelle pour obtenir des gains de santé, les tentatives pour coordonner les politiques en ce 

sens semblent encore bien timides (Scriven, 1998; Ziglio et al., 2000). A cet effet, une certaine 

modernisation des arrangements institutionnels, fondée sur la responsabilité des différents secteurs 

quant a leur contribution au bien-être et à la santé des populations de même que sur 

l'intersectoriaiité, apparaît souhaitable a tous les niveaux, national, régional et k a t ,  afin de traduire 

cette vision socio-éçologique de la santé dans la pratique. 
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Q-1 QUESTIONNAIRE <( ENVIRONNEMENT DE 
I-'ECOLE )) 

Q-? QCESTIONN.AIRE N LEADERSHIP ET EFFICACITÉ 
COLLECTIVE )) 
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Outil Q-1 

Questionnaire sur l'environnement 
de i'école 



Site- Temps- Il 
QUESTIONNAIRE SUR t'ENVIRONNEMENT 

k'uris avez (leifini. avec les airrres ~ner~ibres de votre groupe lesfronrières de la conimirnaiirt; enroirrant 1 'école 
. Noirs aimerions que voirs répondiez aux ques~ions suivnnres en vous riFran! à cene école 

er à la corrirnunairré dans laqiielle elle se rrouve. Pour chacun des inonces suivunrs. encercler le nirméro qui 
correspond à vorre niveair d'accord. 

1. Quelle est votre connaissance de cette conimunaute? 

1.  Excrllente 2. Tris bonne 3. Bonne 4. Faible S. Nulle 

2.  Comment caractcriscriex-vous t'environnement de l'école ? 

Dangereux (sur le plan physique) Sicuritaire (physique) 

I I 1 I l 
1 7 - -1 5 6 

Dangereux (sur le plan social) Securitaire I social) 
1 l i I I I 

1 ? . 4 i 6 

Désagrtable. 
nioclie 

Très beau 

hlaisons Maisons en excellente 
ddabries condition 

1 I I 
I 1 

1 1 1 i 6 

Bruyant Tranquille 
1 I 

Rues et trottoirs Rue et trottoirs en 

1 l 

en mauvais C-tat escellente condition 
1 1 

1 

1 
I 

1 - * 4 5 6 

l i 

Quel est votre niveau de satisfaction généralc de cet environnement en tant que milieu de vie pour 
les enfants '! 

Très insarisfaisant Très satisfaisant 
! 

7 
i l 

1 3 5 



4. Pour chaque item, pouvez-vous indiquer s'il s'agit d'un problème dans la communauté de cetle 
éeole, et s i  oui, son degré de sévérité. 

Encerclez votre réponse 
Non Pas u o p  Oui Très 

sérieux sérieux sérieux 
O i 2 3 

A. Traffic. circulation Iocalr: O 1 7 3 

B. Chômage O 1 2 

D. Criminalité (vols) O I ? 

E. Violence familiale O 1 2 3 

G. Alcoolisme .' drogues O 1 7 9 

H. Pollution O t 2 

1. Transpon O 1 2 , 

5. Quel esr voi re i i ivcau de saiisfaciion b c e  aux servircs offerts rus familles dc la coniniutiüuté'! 

Tres insatisbisant Trés satisfaisant 
1 I I 1 i 

I - . 4 5 

6. Quelles suni les ressources ou services offerts i In famille qu i  font le plus défaut dans la  
cornniunauré '! 

7. Quel est votre niveau de satisfaction face aux services offerts aux enfants de la communauté? 



8. Quelles sont les ressources ou  services offerts aux enfanls q u i  font le  plus défaut dans la  
communauté ? 

9. Est-ce que vous croyez que vous avez de l'influence sur l a  faqon de répondre aux besoins de cette 
conimunauté? 

Aucune influence Beaucoup d'influence 
I ! I l 

I 7 2 4 
I 

5 

10. Est-ce que vous pensez que les geiis de la  communauié pourraient trouver une solution B certains 
des problénies mentionnés ? 

Pas du tout Certainement 
I t I l 

11. Certaines personnes s'uccupeiit beaucoup de ce qui  SC passent dans leur  quart ier o i i  
environnement. alors que pour  d'autres. ça n'a pas d'inipartance. Est-ce important pour  vous de 
part ic iper i ce qu i  se passe dans votre propre quar t ier  ou  village'! 

Aticiirir importancr Beaucoup d'importance 

12. Est-ce impor tant  pour  vous de faire part ie de votre conimunauti. (ou vous résidez)? 

Aucune importancr Beaucoup d'importaiicc 
1 

1 7 4 C 

13. Est-ce que vous sentez que vous h i t e s  partie de la communauté ou  vous résidez? (intérêts partages. 
préoccupations comniunes) 

Aucun Très fon 
I I 

Traduction et adaptation du Kognitiuc Social Lcaming Vambles (partie I 1)) de Florin % Wandemnan. 1984. par Marthe 
Deschcsnes 
QUEST [O51 



Outil Q.2 

* 
Questionnaire sur le leadership 

et l'efficacité collective 



A-S 

QUESTIONNAIRE SUR LE LE.4DERSHIP ET L 'EFFICACITÉ COLLECTIVE' T - p o  / /  
Site- ,, 

Les t;tloncL;s siriwnrs concernent dex arritudes oit des perceptions qire vous pourrit avoir de 2; 
vo~is-minies ou (1 'utle vuriirt; ilr siriiarions. S. t:P indique- ivotre niveau d'uccord ou de desaccord avec 
chacun des inoncés en encerclnnr Ir chflre corrqon&nr. 

ENCERCLEZ VOTRE RÉPONSE 
Totalement Pas D'accord Totalement 
en désaccord d'accord d'accord 

1 2 3 4 

La participation dans des organisations ou 1 1 . 4 
des activitGs cornmiinautaires est 
importante. peu importe les rCsoltats 
accomplis. 

Je pense que les décideurs publics de 
cette ville se soucient peu de ce que les 
gens ~~ordinatres)) pensent. 

Aller voter est important car cela 3 un 
impact sur comment les choses sont 
dicidies dans cette ville. 

Je prifL;re ne pas essayer quelque chose 
pour lequel je ne me sens pas bonrnei. 

Je suis suiivent un Ielidcr dans un groiipt. 

Les gens conmie moi n'ont rien ri cirre sur 
ce qui est dticidé riu niveaii iocal. 

L'argent est le plus iiiiportaiit facteur qui 
iiitlueiice les politiques rt les iiecis~onc 
publiques. 

Je préfrre attendre et voir si quelqu'un 
d'autre est pour rkgler un problkmr car de 
cette façon. je n'ai pas besoin di: m'en 
occuper. 

On petit pintkdenient hire confiance aux 1 
d l u ( t . ~ s ) ~  politiqurs pour servir les 
inreréts des ~*iroyrns. 

Je prétrrc être un leader pliith que ü h c  I 
un supponeur. 

CONFIDENTIEL 

!Trld~r!lm i! edapwinp par Marthi Dm-h~snes du qiiestionnaire Cornitive Social Leamine and 
Participation in Communin development de Florin 8: Wandersman. 1984. Les items munis d'un * 
proviennent de l'instrument t( Sociopolitical control f i  de Zimmennan & Zahniser. 1991) 



- ENCERCLEZ VOTRE ~ P O N S E  
Totalement Pas D'accord TotaIement 
en désaccord d'accord d'accord 

1 2 3 4 

11. Ça n'a pas d'importance quel parti 1 - 7 2 4 
remporte les élections car mes intérêts ne 
sont pas considérés de toute façon. 

12. Je suis capable d'organiser les gens de 1 - 1 d 4 
faqon 3 ce qu'ils accomplissent ce qu'ils 
ont à faire. 

13. Les chefs politiques représentent 
Iiabiniellemeni les intérets particuliers d'un 
petit groupe de personnes influentes et 
rarement ceiis de l'ensemble des citoyens. 

14. Ça ne vaut pas la peine de s'impliquer 
localement quand on sait que notre point de 
vue n'ri aucune chance de I'riiiporter. 

15. t e s  autres personnes suivent habitiielle- 
meni nies idies. 

16. Un bon nombre d'élections 3u niveau local 
iic sont pas assez importantes pour s'en 
prioççiipt.r. 

I - .  Parier devant iiri groupe cst pixir rrioi iinc I 
[ache tr is  diffisilc. 

15. LI y a siiilisri~iinicnt de pcrsoiinci ~ct ivcs 1 
dans des o rp i sa r ions  locrilrs qiir <a nt 
change ricn st jc participe ou non. 

19. Jr prefere que qurlqu'un d'autre prenne le 1 
rôle de leridsrship quand je suis impliqui 
dans lin groupe de tra\~riiI 

1 1 20. Si une persoiiiir est iiidiffirente 3 la façon - 4 
dont si: prennent les drcisions. celle-ci ne 
devrait pris participer i 13 prise de décision. 

21. Êtes-vous iiienibre d'une organisation uu d'uii groupe conimunautairc (volontaire) 
équipe sportive. groupe religieus. club social. etc...). 

1.0~1 0 2 .  Non 0 
Si nonpasse: u Q.3C 

(es.: 

22. Si notnnre:-les er ittdipre: si vous Zres tm leader n 1'~nrerreur de ce groupe. d e  meme que fa 
friqrrericr de parricipariun. 



Fréquence 

ENCERCLEZ VOTRE REPONSE 
Totalement Pas D'accord Totalement 

en dkaccord d'accord d'accord 
1 2 , 4 

13. L'avenir d r  ce groupe multisectoriel 
me tient i coeur 

Organisation ou 
groupe communautaire 

24 Ir suis fier de dire .i nion entoiiragc 
que je fais partie d ~ '  CL' groupt' 
miiltisrcioriel. 

Faites un S dans la case qui correspond i votre réponse 

Je ne vais 
jamais aux 
rencontres 
ou aciivitcs 

Leader 

1.0~1 7. Non 

i .0~1  2. Non 

1.0~1 2. Non 

15 Jc. rnr sens grandement engagr eiivrrs 
cc. groiipr niiilti~rcturiri. 

2b. Je priisr qiir ce groiipc sera rapablc 
d'implanter le plan global d'intcr- 
ventions qui a Gttt ilaboré (i coun et 
moyen terme). 

J'y vais 
rarement 

2:. Je pense que les activitis diveloppies 
dans Ir cadre du projet N Ecoles- 
milieux en santi contribueront i 
amiliorer la santé- et la qualité de vie 
des enl'antc. 

2s. Je pense que le travail du sroupc 
rnultisrctoriel favorisera une rnril- 
leure intégration des interventions 
developpres par les diffirenis sec- 
teurs auprés des enfants de 6 à 12 ans. 

(Les six derniers items sont tirés de l'instrument N Community team member suwey N de Kumpkr 
( 1993): Adapatation et traduction réalisée par Marthe Deschesnes. novembre 1997) 

Je vais j. la 
plu-pan 
(y des %) 
des 
rencontres 

Je vais a 
environ la 
moitié des 
rencontres 

Je vais 
environ % 
des 
rencontres 



Outil GE.3 

Questionnaire sur le fonctionnement 
du groupe intersectoriel 



T : 
SITE #: 
PARTENAIRE r: :- 

QUESTIONNAIRE 
SUR LE FONCTIONNEMENT 

- - 

DU GROUPE INTERSECTORIEL 
- PROJET ÉCOLES-MILIEUX EN SANTE 

UN CORIITÉ OL' LIN CROUPE COMME CELLWCI EVOLUE EN COURS DE ROLITE. 
.AVEC CE QUESTION3.4IRE. NOUS ESPERONS OBTENIR DE L'INi;O~l.4TlOW 
SUR CE QLIE VOUS \'IVE2 h1AIiïTENANT .i L~INTERIEUR DE VOTRE GROUPE. 
DE MENE QUE SOUS DESIRONS CONN.~TRE VOTRE APPRECIATION SUR 
PLUSIEURS ASPECTS RELIES AU PROJET. CECI AFIN DE POUVOIR AMELIORER 
L'ENSEMBLE DE 3OTRE DÉFIARCAE. NOUS ESPERONS AINSI SOUS DONXER 
TOUTES LES CHXWES D'ATTEINDRE NOS BUTS. 

Noiis sonimes intéresses i connaitrc \.otrc point de \we. Noiis vous invitons a 
ticrire tout commentriire supplémentaire que i w s  iiispsz utile afin que nous 
saisissions bien \ m e  opinion. Nous vous rappelons que toutes les informations 
rcciicillies sont strictmrnt CONFIDENTIELLES et ne pourront étre 
con~rniiniq~ii-cs ri d'autres personnes que les co-clierctieures. Cependant. 13 
synthise Jcs infvrnlations \.oiis sera communiquée dans les plus brefs délais. 

Merci de votre participation. 

Ce questionnaire r i t é  i l rbor f  i partir d i  plusirurs insirumcnts Sunt lc principal est le "In-item Self- 
adniinisterd S u n e f '  développé par Butterfoss. Goodman S: Q'andersman (196) .  Adaptation et traduction 
par \larthe Dcsclicsncs. Dicembre 1997 



PARTICIPATION 

Q. 1 Depuis quand êtes-vous inembre de ce groupe intersectoriel? 

1) Moins d'un mois 
2) I a 2 mois 
j) 3 à 5 mois 
4) 6 mois et plus 

Q. 2 combien de réunions avez-vous participé depuis le mois de septembre 1997? 

Q.3 Comment avez-vous t té  recruté'? 

! ) Mon organisation m'a demande d'y paniciper 
2 )  J'ai étk contacte persoiinellement (ex. : collègue professionnel) 
3 J'en ai entendu parlé et je me suis poné(e) volontaire 
4) .Autre 

(SVP. préciser) 

Q. 4 Ail cours des derniers mois. dans le cadre de ce projet. qirellss acii~.itSs nez-vous 
panicipt; (i I'ssception des riiinions du  groupe)? 

1 i Rccntteiiient de nouveaux partenaires 
II .L\ctivitis de cueiktte d'intom-iation les. : analyse du n-iilicili 
3 ) Organisation des rencontres 
4) Atelier ou fornlation (ex. : atelier de visualisation) 
5 )  Inventaire ou recherche d'information sur des programmes en promotion 

de la santé 
6 i Levée J e  fond (soutien financier) 
711 Autre 

(SVP. prkciser) 

Q. 5 En tant que partenaire de ce groupe intersectoriel. quelle influence avez-vous sur les 
décisions concernant : (SVP. utiliser le choix de réponse suivant : 1) une grande 
influence: 2 )  une certaine influence: 3) peu ou pas d'influence) 

I ) Les orientations et objectifs de votre soupe? 
2 )  Les activités a réaliser? 
3) Les politiques etiou interventions a mettre en place? 



Q. 6 Comment les décisions du groupe sont-elles prises habituellement? 

1 ) Par consensus (à l'unanimité après discussion) 
2) En utilisant la règle de la majorité 
3 )  Le répondant(e) prend la décision après avoir entendu les autres 

membres 
4) Les décisions sont imposées par le (la) répondantte) 

Q. 7 Parmi les organisations ou membres qui font partie de votre ;roupe intersectoriel. 
lesqueis (rnax. de trois) ont le plus d'influence sur les prises de décision? 

Q. 8 Lorsqu'un conflit ou des divergences majeures d'opinion apparaissent dans le 
groupe. comment sont-ils gérés? - 

1 ) Les niembres concernés résolvent eux-mêmes leur diffirend 
2)  Le (In) répondant(el intenient pour résoudre le conflit 
3 i Tout conflit ou disaccord est i p o r é  
4) 11 n'existe aucun conflit 



VOUS ET VOTRE ORGANISATION 

(Le terme ORC.4NIS.4TlON réfère au milieu formel de travail tel que : CLSC. école, 
organisme communautaire, corps de police, ville, etc.). Si vous êtes membre à titre 
jndividuel. !assez a la Q. 14. 

SVP, encercler le numiro corresuondant à votre réponse. 

Q. 9 Est-ce que vous tenez votre organisation informée de vos activités réalisées dans ce 
proj e l?  

1. Tres bien infornée 
2. Assez bien inforniée 
3. Peu infornés 
1. Pas du tout informes 

Q. I O  Lorsque votre organisation est concemie, est-ce que vous avez l'autorité de prendre 
des décisions au noni de votre organisation lors des rencontres du groupe 
intersectoriel? 

1 .  Cornplite. sans 3i1çune rest~ction 
2 .  Litiiitie. dipcnuirinre de I'approbat~on Jc nion organisaiion 
. Incsisrrinte. je nt peus prendre de décision au nom de nion organisation 

Q. 1 1  Les 111ct11bres d 'un groupe inrerstxroriei sont ses plus prciçieusss ressources. Pouvez- 
vous indiquer cc que vous pensez pouvoir spponer ri voue goupe'? i \'oris pouvcz 
encercler plus qu'un chois) 

Mon expirience auprès des enfants 
Ma connaissance de ia communauté 
Mon expérience en promotion de la santé et en prévention 
Mon espirience en organisation communautaire 
\,Ion accés aux groupes visés (enhnts. parents. autres groupes de 13 
communauté) 
Mes contacts personnels auprks de personnes influentes de la communauté 
Équipenient ou autres ressources matérielles 
Autre 

(Spécifier SI'P) 



Q. 11 Poumez-vous indiquer votre niveau d'accord avec les énonctis suivants : 

Totalement D'accord Plus ou moins En Totalement 

Énoncés d'accord d'accord désaccord en désaccord 
I 2 3 J 3 

a) Mon organisation endosse 1 2 3 4 5 
entitrement les buts et 
orientations de ce projet. 

b) Mon organisation 
contribue au projet de 
fiçon concrète. 

c ) Mon organisation reconnaît 
publiquement son 
affiliation au projet. 

Q. 13 Est-ce que vous rivez vécu certaines tensions entre la mission de votre organisation 
et celle du groupe intersectoriel'? 

1 .  Oui. cela a posé beaucoup de problèmes 
2 .  Oui. cela ri pose un peu de problèmss 
3 .  Non. cela n'a pas posc de problénie 

Si oui. poii~ez-\.eus sspliquer briP~.ement la iiritiire cles problt;iiies'! 



Q. 14 La participation à un projet comme celui-ci peut, dans certains cas, changer les 
relations entre les partenaires impliqués, de niême que les relations avec d'autres 
uoupes de la communauté. 
b 

Pouvez-vous dire jusqu'à quel point les aspects suivants se sont modifiés depuis que 
vous participez à ce projet? SVP utilisez I'échelie suivante pour répondre. 

1 I 
1 - 7' 3 4 5 

.Augmentation Faible Stable Diminution Diminution 
imponante aiigmentation iegt.rr imponanre 

a)  Échange d'informations 
b) Rt;tërences avec d'autres organisations 
C )  Coordination, partage ou échanges de ressources (locaux. équipement) 
ci) Implication dans des projets conjoints 
e )  ~ c h a i i ~ e s  de services 
f) Contacts avec d'autres goupes ou organisations dans la con~munauté 

Q. 15 Avez-vous des contacts avec d'autres membres du groupe intersectoriel (en dehors 
des réunions)'! 

1 ) Oui 
4 

2) Non (Passer à la question 17 ) 

Q. 16 Si oiii. SVP indiquer Iri frt5.uuenco et ie nombre de nienihres ini!diaiiés : 
v 4 

1 ) 7 ii 3 foisisemaine 
2) environ 1 fois!semaine 
3) environ à toutes les 2 OU 3 sem. 
3) environ chaque mois 
5 )  moins qu'une fois par mois 
6) jamais 

Q. 17 Suite à votre implication dans cc projer. avec combien d'or_ranisations ou groupes 
avez-vous maintenant plus de contacts? 

organisations [Si aucune. inscnre O) 
(nombre, 

Q. 18 Pouvez-vous estimer le nombre d'organisations ou Foupes avec lesquels vos 
contacts se sont améliores'? orgnisations (Si aucune. inscrire O)  

(nombre1 



A-IS 

Q. 19 Suite à votre implication dans ce projet, avec combien d'organisations ou groupes 
avez-vous maintenant contacts? 

organisations (Si aucune. inscrire O) 
(nombre) 

Q. 20 Pouvez-vous estimer le nombre d'organisations ou groupes avec lesquels vos 
contacts se sont détériores? organisations (Si aucune, inscrire O) 

(nombre) 

Q. 21 Si vous aviez besoin de soutien dans votre travail (en genéraI), sur combien de 
niembrcs du groupe intersectoriel pourriez-vous compter? 

membres (Si aucun. inscrire 0) 
(nombre) 



CLIMAT ORGANIS.4TIONNEL 
Q. 22 

Encercler le chiffre qui correspond I votre niveau d'accord 
Totalement D'accord Plus ou moins En Totalement 

Énoncés d'accord d'accord désaccord en désaccord 
1 7 3 4 5 

a) Les membres de ce groupe 1 - ? 3 4 5 
sont prêts a essayer de 
nouvelles approches. 

b) Les activités du groupe 1 - 1 3 4 5 
sont planifiées avec soin. 

c) I l  esiste un esprit de cohé- 1 2 3 4 5 
sion (d'unité) entre les 
membres du groupe. 

c i )  J'ai conliance dans les 1 7 3 4 5 
autres membres du groupe. 

e) Lors des rencontres de 1 
groupe. je peux librement 
parler de mes doutes à 
propos de ce projet sans 
rile sentir juger par les 
autres. 

t) Lorsqu'il !. ri cies désac- 1 
cords. les i~iembrss 
prennent 1s tenips de 
clarifier leur point Je vue. 

g) Les ineinbres sont con for- I 
tables avec les activités 
novrilriccs. 

h) LI est possible de voir 1 
concrètement ce que nous 
avons acconipli jiisqii'a 
maintenant. 

i) Il  y a un fort sentiment 1 
d'appartenance entre les 
membres du groupe. 



Totalement D'accord Plus ou moins En Totalement 

Énoncés d'accord d'accord désaccord en désaccord 
1 7 3 4 5 

j) Les membres du groupe 1 - 7 3 4 5 
sont encouragés a 
exprimer leur opinion 
même si celle-ci va a 
l'encontre de la majorité. 

11 existe des tensions 1 2 3 
importantes enlre les 
membres du groupe. 

Ce Qroupe tnanque de 1 - 7 3 
direction. 

m) Les membres font un 
effort pour mieux se 
connaîire entre eus. 

n) Les membres sont ouverts 
i prendre certains risques 
pour essayer de nouvelles 
facons de travailler 
rnsmblc. 

O )  I I  existe tiii esprit de 
sroupt. entre Ics membres. 

p) Sotre groupe sail conmcnt 
résoudre les conflits ou 
divergences entre les 
niemlires. 

q )  Les membres ont tres peu 
de contrôle sur le fonc- 
tionnement et les orienta- 
tions di1 groupe. 

r) Je me sens tour ii Fait libre 
d'exprimer mon opinion 
personnelle devant les 
autres membres. 

S) II est difficile de savoir ce 
que les membres du 
groupe ressentent vraiment 
face au projet. 



Totalement D'accord Plus ou moins En Tatalement 

Énoncés d'accord d'accord désaccord en désaccord 
1 2 3 4 5 

t )  Je me sens proche des 1 - -7 3 4 5 
autres membres du groupe. 

U) Les buts fixés sont clairs. 

v) Les membres Svitent de 
disciiter entre eux de leurs 
désaccords ou différences 
d'opinion. 

W )  Les membres du groupe 
sont respectueus des 
différences individuelles. 

x )  11 est difficile de savoir ou 
on va avec ce projet. 

y) Les membres sont méfiants 
les uns envers les autres. 

2) Les membres sont préts 3 
prendre dcs initiatives. 

aa) Les membres du groupe 
sont i I'2coute des autres. 

Iihi Dans iiotrc sroiipc. Ici: 
talents ri qualités de clia- 
cun(e) son1 reconnus el 

encouragés. 

C C )  Les membres du groupe 
n'hésitent pas i prendre 
certaines responsabilités. 



LEADERSHIP 
Q. 13 
Les énonces qui suivent se rapportent a la personne qui joue le r6le de répondant (e) dans 
votre groupe intersectoriel. Dans le but de permettre a cette personne de répondre le mieus 
possible a vos attentes et aux exigences du travail en groupe, nous vous invitons a nous 
indiquer votre opinion pour chacun des énoncés, en encerclant le chifie qui correspond à 
votre réponse. 

Tordement D'accord Plus ou moins En Totalement 

Énoncés d'accord d'accord disaccord en drsaccord 
1 2 3 4 i 

a) I l  (elle) s'assure que les 1 
règles que nous nous 
sommes données soient 
observées. 

b) I l  (elle) est i l'écoute de 1 
nos points de vue. 

C )  11 (elle) manque de respect 1 
envers les autres membres 
du sroupe. 

d) I l  (elle) fa i t  appel a nous 1 
pour réaliser certaines 
taches ou acti\.itcs. 

el I I  (ellel ri iine \.ision claire 1 
de ce qu'il y a ri faire. 

f) Il (elle) sait comment eérer 1 
les conflits et les 
diversences d'opinion. 

g) I l  (elle) prend le temps I 
d'encourager les membres 
du sroupe. 

hl  11 ielle) reconnaît ses 1 
erreurs et les corrige. 

i )  Il(el1e) n'est généralement 1 
pas disponible lorsque 
nous avons besoin 
d'assistance. 



Totalement D'accord Plus ou moins En Totalement 

Énoncés d'accord d'accord désaccord en désaccord 
1 2 3 3 5 

j) II (elle) prend le temps de 1 - 9 3 4 5 
bien expliquer les choses 
(objectifs, étapes) aux 
autres membres. 

k) Il (elle) répond mal aus 1 2 3 
commentaires ou critiques. 



BÉNÉFICES 
Q. 24 
Voici une liste de bénéfices possibles en lien avec votre implication dans ce projet. 
Pourriez-vous indiquer si le fiiit de participer à ce groupe (jusqu'a maintenant) vous a fait 
profiter des bénéfices suivants ? 

Aucun Faible Bénéfice Bénéfice 
Bénéfices bénéfice Bénéfice nioyen lmponanr 

1 7 3 4 

a) Apprendre de nouvelles compétences 
(planifier, Svaluer des besoins, 
travailler en équipe, etc.) 

b) ivlieus connaitre les besoins et les 
ressources de la communauté 

c)  Acquérir cies connaissances nouvelles 
sur les facteurs qui affectent la santé 
des enfants 

d) Acquérir des connaissances nouvelles 
sur des stratégies efficaces en 
prévention et promotion de la santé 

5) Acquérir des coiinaissances nouvelles 
sur le développenient des enfants 

!I Me Louriiii des opponunirt.~ d'rsplorer 
de noiivcllcs faqons de fairc mon 
travail 

g) Obtenir du soutien en travaillant avec 
d'autres membres de la comniiinautk 

h) Obtenir une reconnaissünce personnelle 
et du respect des autres 

i )  .4upnienter la coopiration avec 
d'autres intervenants ou personnes de 
la communauté 

j) .Avoir le sentiment de contribuer a 
l'amélioration de la qualité de vie de la 
communauté 



Aucun Faible Bénéfice Bénéfice 
Bénéfices bénéfice Bénéfice moyen Important 

1 Z 3 4 

k) Recevoir une satisfaction personnelle à 1 
travailler dans ce projet 

1) Souteniriappuyer les mandats de ma 
propre organisation. 



DIFFICULTES 
Q. 25 
Quelquefois, certaines difficultés sont associées à l'implication dans un groupe 
intersectoriel. Voici une liste de situations difficiles. indiquez si vous vivez ces situations 
depuis votre imulication dans ce groupe? 

Très Souvent De temps Rarement Jamais 

Situations Souvent en temps 
1 7 . 4 Y 

a) Demande trop de mon 
temps personnel 

b) Prends trop de mon temps 
de travail 

C )  M'ajoute des responsabi- 
!ités que je ne voulais pas 

d) Je dois me rendre i des 
réunions ou activités a des 
moments qui ne me 
conviennent pas 

e )  Je ne 111~' sens pas Ic (la) 
bienvenu(e) dans le groupe 
interscctoricl 

f) I I  y a une iiicompatibilitti 
entre les objectifs et 
activitis de ce groupe et 
celle de mon organisation 

u,) I I  y a conflit entre ma 
b 

pratiy ue professionnelle et 
le travail de ce groupe 

h )  Je suis en désaccord avec 
certains objectifs du 
soupe intersectoriel - 

i) Je trouve que ce proupe 
n'arrive pas à accomplir 
les objectifs qu'il se fixe. 

j) Je suis en désaccord avec 
plusieurs des activites 
proposées. 



Tres Souvent De temps Rarement Jamais 

Situations Souvent en temps 
I 3 - . 4 5 

k) Les activités reliées à la 1 - 7 

recherche prennent trop de 
temps. 

Commentaires ou précisions sur les difficultés que vous avez eu en lien avec le projet: 



SATISFACTION 
Q. 26 
Pouvez-vous indiquer votre oiveau de satisfaction face aux aspects suivants? 

Pas du tout Peu Plus ou moins Satisfaisant Très 

Situations satisfaisant satisfaisant satisfaisant satisfaisant 
1 2 3 4 5 

a) La façon dont vos cornpé- 1 - 7 3 4 5 
tences ou connaissances 
sont mises à profit. 

b) L'influence que I'ensem- 1 - '7 3 
ble des membres ont sur 
les décisions majeures. 

C )  La qualité des discussions 1 - 7 3 
lors des rencontres. 

dj Le sens de respoi~sabilité 1 - ? 3 
des membres face aux 
activités planifies. 

e )  L'3iito-évriliiation de la 1 q - 3 

diniarclit di1 groupe. 

t7 Les iclirtngss d'informa- 1 - -I J 1 

iions oii dc rcssourccs 
nt.ec les autres 
partenaires. 

e )  Le mode de fonction- - 
nement du groupe 
(procédures, prises J e  
décisions. résolution de 
conilit. etc.) 

11) La façon dont les activitir 1 
sont planifiies 

ii Le leadership au sein du 1 
croupe - 

j) La capacité des membres 1 
de travailler en équipe 



Pas du [out Peu Plus ou moins Satisfaisant Très 

Situations satisfaisant sstisfaisant satisfaisant satisfaisant 
I 7 3 1 5 

k) La composition du groupe 1 - 3 3 4 5 
(c'est-à-dire qui en fait 
partie : provenance, 
diversité des secteurs, 
etc.) 

1) Les formations et ateliers 1 7 - 3 
(es.  atelier de visualisa- 
tion) 



Outil Q 4  

a Questionnaire hraluation du 
fonctionnement des rencontres 









Outil QS 

Grille d'évaluation du plan 
global d'interventions 



GRILLE D~EVALUATION DU PLAN GLOBAL D'INTERVENTIONS 

EN VOUS RÉFÉRANT GU PLAN GLOBAL D'INTERVENTIONS, A QUEL 
NIVEAU, SELON VOUS, CHACUN DE CES OBJECTIFS A ÉTE ATTEINT ? 

1 Pas du Tout à fait 

Objectifs 
1 tout atteint 

I Moyen 

atteint 

Élevé 

Elaborer un plan @ @ @ @ @ @ a @ @ @  
d'interventions multi-cibles. 

~ laborer  un plan 
d'interventions multi-stratégies. 

Q 

~laborer  un plan 
d'interventions 

(3 
multisectorielles. 

~ laborer  un plan 
d'intenrentions intégré 

al 
(complémentarité des 
interventions). 

Pour chacunc dcs 
intervcntioiis : 

Difinir des objectifs clairs :î. - 
c't pricis. 

SpCci fier clairement les a 
populations visées. 

Définir clairement et ,-. (& 
opirationnrllernrnt les 
activitks, 

Identitkr clairerncnt les 
ressources nécessaires. 

Partager les responsribilitis @ 
entre Irs partenaires. 

~ t ab l i r  un échiancier a, 
réaliste. 

~!ah!ir de< cr i tew 9 
d'évaluation. 



Annexe A 4  

Certificat de déontologie 



RAPPORT DU COMITE DE DEONTOLOGIE 

Le Comité de déontologie de l'université du Quebec a Hull certifie avoir examine la 
proposition de recherche soumise par mesdames Marthe Deschênes, agente de recherche 
4 la Régie régionale de la santé et des services sociaux de l'Outaouais (RRSSSO). et 
Adèle Jornphe Hill, professeure a l'université du Québec a Hull (UQAH), au programrne 
PNRDS de Santé Canada. et intitulée: 

ÉVALUATION DU PROCESSUS DE COLUBORATION INTERSECTORIELLE LORS DE LAMISE EN 
Of UVRE D'UN PLAN ~'~NTERVENTIONS DESTINEES A AM~LIORER y\ SANTÉ ET LE BIEN-?iE 
DES ENFANTS DE 6 A 12 ANS. 

Le Comite est d'avis que le projet est acceptable sur Ic plan déontologique. 

Le Comité se compose ainsi: 

Nom Poste occupé Déparfemenf 

Boudreault, Paul Professeur Sciences de I'bducation 
Dubé, Denis Doyen Gtudes et recherche 
Seguin, Monique Prafecseure Psychoéducation 

Monsieur Dube assume la présidence du Comite. 

PROJET MULTICENTRIQUE 

La recherche est le fruit d'une rxillaboration UQAH-RRSSSO. La Regie n'ayant pas de 
cornita de déontohgie, il est convenu que la révision déontologique repose s i r  I'Universite, 
Les chercheures, et leurs institutions respectives, respecteront les Lignes dimtnCes 
concernant la recherche sur des sujets humains, du Conseil de recherche médicales. 

SIGNA TUR ES 

Denis Dubk 
Président du Comité 
université du Québec a Hull 

/(/m/.m-d ./ / î / ~ ~ ~ ~  
Nprmand Trempe 
Direction de la santé pub 
Regie régionale de la santé et ces 
services sociaux 



Consentement éclairé des participants a l'étude 

Respect des règles déontologiques auprès des partenaires 

Le projet u Écoles-milieux en santé D est basé sur une approche globale, intégrée et 
intersectorielle qui mobilisent de nombreux acteurs-clés (partenaires) pouvant influencer 
la santé des jeunes et de leur milieu. Il  a le potentiel d'amener un changement majeur 
dans la réponse aux besoins de santé des jeunes, d'habiliter l'ensemble des partenaires au 
niveau des compétences or_ganisationnelles et en évaluation de projet ainsi que de 
contribuer au développement communautaire de leur milieu respectif. De plus, si les 
résultats s'avèrent concluants, la démarche proposée pourra servir de modèle pour 
d'autres territoires de la région. 

Le projet est basé sur une approche de recherche participative. Dans le cadre de ce projet 
de recherche. ii l'étape de la cueillette d'informations pour l'analyse du milieu, i l  vous est 
demandé comme partenaire de participer a des rencontres multisectonelles ou autres. de 
remplir des questionnaires, d'enregistrer vos propos lors d'entrevues de groupe ou 
individuelles, d'être filmé, toujours après avoir obtenu votre accord. 

Nous tenons à assurer l'anonymat et la confidentialité de tout ce qui est recueilli pour les 
besoins de la recherche afin de ne pas créer de gêne ou d'inconvénients aux personnes 
qui participent à ce projet. Pour ce faire, l'ensemble des données seront codifiées et 
l'auteur des propos recueillis ne pourra être identifié que par les membres de l'équipe, 
Marthe Deschesnes, chercheure a la DSPO, Adèle Jomphe Hill, professeure a I'UQAH et 
Danielle Léveillé, agente de recherche a I'UQAH-DSPO, ainsi que par les trois 
répondants-recherche de chaque site soit, Cécile Gagné du site 1, Lucie Quevillon du site 
2 et Dominique Ouellet du site 3. En ce qui concerne la partie traitant du climat 
organisationnel, seules les CO-chercheures et l'agente de recherche auront accès aux 
données nominatives. Toutes ces personnes ont reçu une formation et sont tenues à des 
règles d'éthique rigoureuses. Les noms rattashés aux extraits des propos utilisés dans tout 
rapport, communication scientifique, etc. seront strictement identifiés par un code. De 
plus, toute restriction de la part des participants lors des entrevues de groupe ou 
individuelles quant a l'enregistrement et à l'utilisation de leurs paroles sera respectée. 



Comme le protocole de recherche le prévoit déjà, les résultats sont validés avec les 
répondants et les partenaires des groupes intersectoriels impliqués. Ce processus 
pexmettra de corriger toute (( indiscrétion N qui aurait pu malgré tout nous échapper. 

C'est donc en toute connaissance de cause que je m'engage volontairement, comme 
partenaire, dans ce processus de recherche. Ma participation devant être aussi éclairée 
que ma décision initiale, je dois en connaître tous les tenants et aboutissants au cours du 
déroulement de la recherche. En conséquence, j'ai le droit de demander des 
éclaircissements ou de nouveaux renseignements au cours du déroulement de la 
recherche. À tout moment, je peux me dégager de ce volet recherche sans aucun 
inconvénient, i la seule condition d'en aviser les personnes ci-dessous mentionnées 

Nom du participant 

Adèle Jomphe Hill, CO-chercheure Signature 
Université du Québec a Hull (UQAH) 
Case postale 120,  succ. B 
Hull (Québec) 
JSX 1x7 
Tél. : (8 II) 505-3900. poste 229 1 

Marthe Desc hesnes 
Régie régionale de la santé 
et des services sociaux 
de l'Outaouais (RRSSSO) 
Direction de la santé publique (DSPO) 
104, rue Lois 
Hull (Québec j 
J8Y 3R7 
Tél. : (819) 777-3871 

Date 

Date 

Date 



Formulaire de consentement parent-enfant 

Notre école de La Pêche participe au projet « Écoles-milieux en santé a. II implique de 
nombreux partenaires (école, CSLC, municipalité, clubs sociaux, etc.) et vise a améliorer 
la santé des enfants du primaire. 

Dans le cadre de ce projet, nous désirons rencontrer la classe de quatrième année de votre 
enfant en tant que groupe et leur proposer pour une durée d'une heure et demie environ 
de participer, s'ils le veulent bien, à un atelier. Nous leur demanderons de nous montrer et 
de nous expliquer ce que serait pour eux une école et une municipalité en santé. Le tout 
se terminera par un lunch-pizza offert par la Régie régionale de la santé et des services 
sociaux de l'Outaouais. Veuillez noter que votre enfant ne sera pénalisé d'aucune façon 
si vous retùsez sa participation à cette activité. 

Nous avons besoin de votre consentement à ce que voue enfant participe à cet atelier. 
Nous vous informons que l'atelier sera filmé. Ce film ou des extraits seront présentés aux 
membres du projet Écoles-milieux en santé )i de votre localité aux fins scientifiques 
propres à la recherche. Les CO-chercheures de ce projet, Adele Jomphe Hill de I'UQAH, 
et Marthe Deschesnes de la DSPO, ainsi que la direction de l'école de votre enfant sont 
disponibles pour tout renseignement supplémentaire aux numéros de téléphone ci- 
dessous. 

Merci à l'avance de votre collaboration. 

Signature du parent Directrice de l'école 
No de téléphone : (8 19) 456-2940 

Adèle Jomphe Hill Marthe Deschesnes 
Université du Québec à Hull (UQAH) Régie régionale de la santé et 
Tél. : (819) 595-3900, poste 2291 des services sociaux de l'Outaouais 

Direction de la santé publique (DSPO) 
Tél. : (819) 777-3871 



Annexe A4 

Recueil 
des outils et methodes 

R-1 OUTIL POUR L'AN.4LYSE DU MILIEU DANS LE 
CADRE DL' PROJET (< ECOLES-MILIELX ES 
S.ASTE )> 

R-2 FANTAISIE GUIDÉE POUR LES ÉLÈVES 

R-3 OUTIL POUR LA SYNTHESE DES RESULTATS DE 
L'ANALYSE DU MILIEU CONCERNANT LES 
PROBLEMES, LES BESOINS E T  LES RESSOURCES 
DE LA COMMUN AUTE 

R-4 METHODE POUR L7.4TELIER DE VISUGLISATIOR' 

R-5 bIETHODE POUR LA DEMARCHE DE 
PRIOWSATION 

R-6 OUTILS POUR L'ELABORATION DU PLAB 
D'ISTERVENTTOXS 



Outil R-1 

Outil pour l'analyse du milieu 
(Recueil des données) 



L'instrument de l'analyse du milieui, développé pour les fins du projet N ~cole-milieux, permet de 

repertarier les informations nécessaires à la compréhension des différents aspects de 

l'environnement dans lequel évoluent les enfants qui fréquentent l'école. L'outil a été construit de 

façon à cerner la globalité et la diversité de ta communauté et s'inspire de plusieurs documents 

portant sur I'analyse de la communauté (Bracht & Tsouros, tg90 ; Coulton, Korbin & Su, 1996 ; 

Thompson & Kinne, 1991 ; Hoglund, Weisbrod & Bracht, 2990 ; Bracht & Kingsbury, 1990). 11 

comprend plusieurs sections qui permettent de définir les frontières de la communauté et de 

documenter les problèmes sociaux et de santé des jeunes, les caractéristiques géographiques, 

socio-démographiques, culturelles, économiques, politiques et organisationnelles de celle-ci. Une 

section de l'outil porte spécifiquement sur les ressources de l'école, les caractéristiques des 

enseignants et des intervenants, le projet éducatif, les structures et les activités au sein de l'école. 

' Cet instrument a été développe par Marthe Deschesnes. Danielle Leveille et AdeIe Jomphe Hill. 



ENVIRONNEMENT PHYSIQUE ET SOCIAL DE L'ÉCOLE~ 
MAPPING' 

MÉTHODE : Observation directeldiscussion de groupe entre les partenaires 

EXEMPBLE DE kIAPPING (voir page suivante) 

.i quelles frontières ~eoera~hiqi ies  correspond la communauté autour de l'école 
(localisation du lieu de rksidence des enfants de I'école, indication des distances entre 
lieus de résidence et icole) ? 

.4 quelles frontières sociales (sentiment d'appartenance, Iiistoire locale, échan-es 
soci;iiis) correspond la communauté autour de l'école '? 

i .4 partir d'une cane cxistante que vous aurez pris soin d'agrandir plusieurs fois. 
indiqiit.~ sur celle-ci les priticipalcs carrictiristiqiies physiques de l'école et du voisinage 
oii elle se trouve (es. : sicurité. bruit. pollution, espaces verts, cours d'eau. etc.). 

> Situez les principales infrastructures : 

développement domiciliaire parc industriel ou autre 
loisirs et sports : parcs. a r h .  ciirlinp. etc. 
rt;seau cies routes : 

principaus rixes de circitlrition locale et régionale 
c;ir:tctiristiclues clc  cet^ circulation (es.  : gros camions transportant di1 bois. 
haute \.itessr. etc.) 
densité de la ~irciilation autoitr de l'icole Ii certaines heures ? 
mesures de sécurirl prises (es. : brigadier. etc.) 
trajet emprunté par 1s transport scolaire 
transport en commun (autobus) ? Si oui, ou sont situés les arrêts ? 

services de base : épiceries. dépanneurs. vidéos, pompiers. lieux de culte. salles 
communautaires. centres de jeunes. maison de jeunes. CLSC. locaus de la 
municipaliti, p i e r i e s .  irisiitutions bancaires. etc. 
lieus de rassemblement 

i Peut-on localiser les secteurs doniiciliüires oii se retrouvent davantage de sens vivant en 
situation de pauvreté '? 

> Peut-on localiser cenains secteurs qui représentent des sites dangereux sur le plan 
physique et social (circulation automobile, signes de vandalisme. etc.) 

Il s'agit ici de I'kcole de quanier ou du village ou la plupan des enfants résident 
' Le mapping sert ri identifier les ares de la communauté qui sont inadéquates en terme d'infrasuucrure. les . . t;,,.- - - + a - - r i v e r  . r r r r o r . r - n r  1 k . i -  A n  riicrn-hierr~-*b n i r  --*or- ; -PM- an 1,irn;Pr- c r n ? ; n - c  ,I;c-*"t& 

,,LU.\ J.L...CL..,YC-> ( I C i I i I " Y . C . 4 .  ..CU.> YL .....Ib.LIU.C...L A.., V U  C.LCY.C .  C. .A... U. ... .Y.UL.C CC.......C~ ...- 
(ex.  : différences socio-Cconomiques) ou indicateurs (es. . sites dangereux pour la sécurité. etc.) de 
problèmes ou conditions dangereuses. 





SOURCE D'INFORMATION : Données du recensement 

Quelle est la population totale (secteurs de dénombrement) ? Y a-t-il augmentation ou 
non depuis Le dernier recensement ? 

Décrivez la population selon le sexe, la langue. l'âge, l'éducation. l'activité. la 
parentdité. 

Quels sont les principaux secteurs d'activités (ex. : agriculture, services. etc.) ? 

Comment sr repartit la population non-active (chômage, aide sociale. CSST, travail 
saisonnier. invalidité) ? 

Est-ce que les membres de la conimunauté sont orieinaires de ce secteur ou de la région 
ou proviennent-ils d'autres régions ? 



CAR~CTÉRISTIQUES SOCIO-SANITAIRES DE LA POPULATION 

PORTRAIT DE LA POPULATION 

i Indicateurs sociaux et de santé de la population (à partir de l'unité de recensement 
qui correspond le plus aux fiontieres géographiques de la communauté) 

taux de morbidité 
violence : conjugale, gangs, assauts. vols, etc. 
suicide 
alcoolisme, tosicomanie 
habitudes de vie (cigarette, alimentarion. etc.) 
criminalité 
autre 
consultation et riférences des eleves 
raisons des absences 

Fichiers de mortalité. morbidité (Direction de la santé publique) 
Fichiers des statistiques de l'école 

Perception des principaux problèmes sociaux et de santé des enfants de la 
communauté 

i Perception des hesoins des enfants. des familles. des intervenants scolaires et de la 
conimuiiauté 

Parents. enseienants, intervenants. informateurs-clés de la communauté 

Entrevues de groupe avec les partenaires 
Entreviles iridividuellcs avec informateurs-clés 
Questionnaire sur le réseau social des parents de l'école (voir p. 1 S ) 



CARACTERISTIQUES SOCIO-SANITAIRES DE L.4 POPULATION (suite) 

PROJETS EN COURS 

METHODES : Entrevues de groupe avec les partenaires 
Entrevues individuelles avec informateurs-clés 
Rapports administratifs disponibles sur les projets en cours 

> Identifiez les projets en cours dans la communauté qui touchent les enfants et les 
familles, su niveau des organismes communsutaires et institutionnels 



Projets en cours dans la communauté qui touchent les enfants et les familles (suite) 

> Parmi ces projets. quels sont ceux qui concentrent le plus de ressources et qui 
génèrent le plus d'activités ? 



METHODES : Entrevues avec informateurs-clés (M.R.C.) (Municipalité) (Conseil 
de développement régional de l'Outaouais) (DSPO) et avec le 
groupe des partenaires 1 documentation écrite 

'ï. Quelles sont les principales sources de revenus et d'emplois pour les gens de la 
communauté ? 

i Y a-t-il un ticart important entre les revenus ? 

> Comment décririez-vous le marché du travail dans votre communauté '? 

i Quels sont les types d'emplois qui prédominent ? 

i En ce q u i  concerne le développement économique locrii. parle-t-on de stagnaiion. de 
détérioration ou d'amélioration 3 

F Y a-I-il des pro-lets de création d'einplois ? Dans quels secteurs ? Pour quelles 
populations '? 



METHODES : Entrevues avec informateurs-clés (Municipalité, MRC) et groupe 
de partenaires 

; QueIles sont les principales rkalisations du conseil municipal à I'Sgard des faniilles et 
des enfants ? 

i Quelles sont les priorités politiques localcs '? 

r Est-ce que la n~unicipalité a adopté une <( politique fan~ilialc N '? 

F Quels soni les projets en cours '? 



A-52 

CML~CTEFUSTIQUES POLlTIQUES AU NIVEAU LOCAL (suite) 

+ Leadership local 

> Identifiez des organismes et des personnes influentes de la communauté 

> Quels secteurs touchent-ils ? (ex. : affaires, communautaire, n~unicipal, religieux, 
relations de travail. santé et services sociaux. éducation, média, etc.) 

i Est-ce que les cliibs sociaus tels les Optimistes. Chevaliers de Colomb, etc. sont actifs 
dans la conimuiiauti '? Recensez les projets touchant les enfants et les familles 
ausqiiels ils ont collaboré. identifiez les leaders de ces orcranismes qui ont un intérst 
dans ce type de projet ? 

> Existe-t-il des rivalités (groupes ou factions qui s'opposent) importantes au sein de Ia 
communauré ? Si oui. queiit: cn est ia ~ialurc cl queis sonl ies proiagmisles '? 



CAR~CTÉRISTIQUES SOCIO-CULTURELLES DE LA COMMUNAUTE 
(ce qui contribue à établir un sentiment d'appartenance à la communauté) 

MÉTHODES : Entrevues individuelles et de groupe 

Autour de quoi la communauté s'est-elle développée ? 

Quels en sont les événements marquants ? 

Y a-t-il un élément de valorisation de votre communauté '? 
(es. : événement local, personnalité marquante, etc.) 

Coniment décririez-vous la coniposition culturelle de votre 
communauté (homogénéité ou diversité culturelle) ? S'il y 

SOURCES 

(Informateurs-clés) 

(Informateurs-clés) 

(Informateurs-clés) 

(In formateurs-clés) - 

a une diversité cultiirelle, est-ce que celle-ci est harmonieuse 
ou si elle entraîne des rivalités '? (Donner quelques exemples). 

Recensez les principaiis systèmes de communication utilisés 
par [a comniunriuté : journal local. feuillet paroissial. bureau (Groupe des 
de poste. radio. ases routiers. etc. Identifiez les personnes- partenaires) 
contact de ces niédiris. 

Quelles sont les principales rictivitt-s de la vic niiinicipalt. 'l (Rlunicipalitc) 
(es.: festival) 

Nommez les con~munautés religieuses de la communauté et 
leurs principales activités (es. : &$se unie et vente de garage (Paroisse, responsables 
saisonniire). Est-ce que ces activitSs sont des éléments im- des églises) 
ponants de l a  vie paroissiale et de soutien communautaire ? 

Identifiez les principaux lieux de socialisation de la commu- 
nauté (es. : restaurant, aréna. terrain de jeus. bingo, salle (Observation- 
communautaire. parc. etc.). Est-ce que ces lieus attirent Informateurs- 
beaïcoup de familles et d'enfants ? clés) 



C.~ACTERISTIQUES SOCIO-CULTURELLES DE LA 
COMMUN AUTE (suite) 

> Quelles sont les préoccupations centrales dans la vie des membres de la 
communauté? (groupe des partenaires, groupe des parents, groupe des 
enseignants et informateurs-clés) 

i Sur le plan lucal, diriez-vous qu'il existe : un esprit d'entrepreneurship ? un sens 
du communautaire ? une préoccupation familiale ? une reconnaissance de la 
jeunesse ? de l'entraide et de la solidarité '7 Si oui, donnez quelques exemples. 
(groupe des partenaires. groupe des parents, groupe des enseignants et 
inhrrnateurs-clés) 

i Décrivez les principales inff uences sociales a culturelles perçues par les parents. les 
enseiznants et les intervenants scolaires {ex. : télévision. musique populaire. garde 
a l'école, clubs sociaux, etc.) (groupe des partenaires, groupe des parents, 
groupe des enseignants et informateurs-dés) 



CARACTÉRISTIQUES DES PARTENAIRES ORGANISATIONNELS 

MÉTHODES : Fiche d'information complétée par tes partenaires individuels, 
rapports ;innuels 

i Quelle est la mission-mandat des orynismes impliqués dans ce projet ? 

> Quelles sont leurs principales actions (informations sur les actions destinées aux 
familles et enfants) 

> Identifiez leurs principaux partenaires, 



C.;IRACTERISTIQUES DES PARTENAIRES ORGANISATIONNELS (suite) 

> Décrivez les expériences passées inter-organisationnelles (projets conjoints) et indiquez 
l'organisme qui en a assumé la coordination. (groupe de partenaires) 

"rdentifiez les conditions favorables à ces projets et les contraintes vécues. (groupe de 
partenaires) 



CAR~CTÉRISTIQUES SOCIO-DÉMOGRAPHIQUES DES RESSOURCES 
HUMAINES DE L'ÉCOLE ET QUALITE DE VIE DANS L'ÉCOLE 

MÉTHODES : Fichier de renseignements sur les élèves et le personnel (Direction de 
l'école) 

i Décrivez la composition des ressources humaines de l'école (direction, personnel 
enseignant, de soutien et intervenants) pour l'année scolaire 

i Pour chaque type de ressource, indiquer le titre d'emploi, le sexe, l'âge, le nombre 
d'années d'expérience. le nombre d'années de travail dans l'école, provenance 
(extérieiir ou non à la n~iinicipalité. 1 la région, etc.). 



> A l'école, quelles sont les principales raisons d'absence des élèves ? 

> .i l'école, quelles sont les principales raisons de référence et de consultations des 
élèves ? 

Qui est le con~missaire d'école en lien avec I'icole identifiée pour le projet ? 

'i Y a-t-il des discussions ou décisions prises qui sont susceptibles d'affecter la vie 
scolaire ? (Commission scolaire, direction de l'école. professeurs, syndicats) 



';. Quels sont les principaux éléments du projet éducatif de l'école ? 



PERCEPTIONS DES PRINCIPAUX PROBLEMES l BESOINS 
socr~cix ET DE SANTÉ DES ENFANTS ? 

> par Ies parents 1 
> par les intervenants scolaires i METHODE : entrevues individuelles et 

entrevues de groupe 
i par les informateurs-clés 

PERCEPTIOKS DES PRiNCIPAUX PROBLEMES / BESOINS 
SOCIAUX ET DE SANTÉ DES PARENTS ? 

par les parents 

i par les intervenants scolaires i METHODE : entrevues individuelles et 
entrevues de _groupe 

i par les informateurs-clés 

PERCEPTIONS DES PRINCIPALK PROBLÈMES I BESOINS 
SOC1.1LX ET DE SANTE DES ENSEIGNANTS ET DES 

lNTER\'EN.ANTS ? 

i par les parents 1 
i par les intervenants scolaires MÉTHODE : entrevues individuelles et 

entrevues de groupe 
i par les inforrnaieiirs-cles 

PERCEPTIONS DES PRINCIPAUX PROBLÈMES I BESOINS 
SOCIAUX ET DE SANTÉ DE LA COMMUNAUTE ? 

par les parents 7 

I 
> par les intervenants scolaires { MÉTHODE : entrevues individuelles et 

I 
tntrwuts A: groupe + par les infomiateurs-cles 



ENTREVUE TÉLÉPHONIQUE AVEC LES PARENTS 
(En relation avec les questions sur le réseau social) 

Chers parents. 

Notre école participe au projet « Les jeunes de l'Outaouais dans des 
collectivités en santé )) qui vise a développer de meilleures actions pour nos 
enfants. Dans le cadre de ce projet. nous aimerions savoir de quelles 
ressources vous disposez dans votre entourage quand vous avez besoin d'aide. 
Une personne du CLSC ou de la Direction de la santé publique vous appellera 
à la maison pour recueillir vos réponses qui demeureront confidentielles. 

Merci de votre collaboration. 

Directeur de l'école 

N.B. Si vous acceptez de participer à notre petite enquête, retournez-nous ce 
coupon par votre enfant. en nous indiquant votre numéro de téléphone. 

Nom de I'enfmt : Groupe : 

# téléphone : 



ENTREVUE TÉLÉPHONIQUE AVEC PARENTS 

Iitirodrrction 

Bonjour, puis-je parler i M. ou Mme ? 

Mon nom est . Je vous appelle au nom de la 

Direction de la santé publique de I'Outaourtis. 

I I  y a yuelqucs semaines. votre Scole vous a envoyé une lettre pour vous informer qu'un 

projet allait déman*er dans votre communiiiit~ pour améliorer la santé des enfants. (Vous 

ii\w bicn iiii enhnt qui 1.3 i I'icoie ?'i Selon 

la lettre que vous avez retournée i I'kole. vous rivez accepté de répuniire ii quelques 

qiiestioris ~o~icc 'rmnt I'aicic que \ O U S  pourriez recevoir de votre entoiirise. Je vous 

drniandcrriis cn\.iron 3 à 4 minutes ile \.otrr rsnips pour rcpondre ii qurlqiirs qiiestions. i l  

n'y a pas de bonnes ou mau~.aises réporises i ces questions. L'iniportant. c'est que vous 

répondiez vraiment tel que c'est pour vous. Est-ce que ça va ? 

CONTINUEZ 

pour les preniikres ausstions que je vais vous Poser. i'aimerais que voiis identitiez certaines 
. . 

personnes (sans donner de nom) en me disant par csemple si  c est quelqu'un de votre 

famille (mère. sœur. etc.). de votre belle-famille, votre conioint. votre voisin. collègue de 

travail. lin mofessionnel (comme votre médecin ou autres) [Si une Dersonne est a la fois 

une voisine et une amie par exemple. je vous demanderai alors de me dire quel est le lien 

oui vous unit le nlus a elle. amie ou voisine ? 1 



QUESTIONNAIRE DU RÉSEAU SOCIAL' DES PARENTS 

.Adaptation de I'instmment de Linda Lepage ( 1984) par Marthe Deschesnes 
DRSP-RRSSSO 



Faire un S dans la case 
correspondante. 

(Si aucune personne n'est 
identifiée, ne rien écrire) 

1. Si vous aviez besoin pour vous. 
vos enfants ou un autre membre 
de votre famille. de quelque 
chose de  matiriel comme des 
v6tenients. de I'argenr. des 
meubles. etc.. quellc(s) 
personne(s) pourrait(en1) vous 
aider '? 

2. Si vous aviez besoin d'aide pour 
prendre soin de vos rnfants ou 
pour aller faire l'épicene. pour 
faire des grands minages. pour 
VOUS donner un d f w .  etc.. 
quelle(s) personne(s) pour- 
rait(ciit) vous aider ? + 

3. Si vous aviez besoin de vous 
confier. de parler de choses 
personnelles qui vous preoccu- 
pent 3 la niaison. au travail OU 

avec vos amis(cs). P quellc(s) 
prrsoiiiie(s) eii parleriel-vuus :' 
+ 

4. SI vous av1e2 besoin 
d'int0rma[tons. tic. çoiisrils 1311 si 
vous a v w  ~ C S U L ~  J'LWC y d t ' t >  
dans une situaiiun partiçulim. 
quellc(s) persoiine(s) pour- 
r;lit(ent) VOUS aider '! 3 

5. S'il y a des personnes qui vous 
disent que vous avez de bonnes 
idées. que vous avez bien fait 
d'agir coninir vous l'avez fait. 
qui sont ces personnes '! 
+ 

6. Si vous aviez besoin de sortir. de 
faire du sport. de vous changer 
les idées. dscivoir de la visrte ou 
de rendre visite i quelqu'un. 
avec qui pourriez-vous Bire 
ces activités ? 3 



7 .  Parmi les personnes que vous 
avez nommées, pouvez-vous dire 
celles qui vous aident ci vous 
supportent Ic plus '! 

S. Esr-cr que ces personnes 1 
habitent 
4 = Dans Ic mime \ill;ix:\ i l le 



9. Pour les prochaines questions, j'aimerais que vous répondiez en pensant p u  dernier mois 

1. Avez-vous eu besoin d'aide matérielle comme u n  don d'argent, des meubles, etc. de la part des 
gens qui  vous entourent? 

oui O Non 

2. Avez-vous eu besoin d'aide pour faire certaines tâches, comme déménager, faire des courses ? 

Our O Non O 
3. Avez-vous eu besoin de parler ou de confier ce que vous viviez avec d'autres personnes? 

oui 0 Non O 
4. Avez-vous CU bcsoin d'inrarmaiion. de conseils ou de services '! 

Oui a Non 0 
5. Est-cc que certaines personnes vous oi i i  dit ce que ce que vous faites ou dites est bicn :' 

oui 0 Non O 
6. Est-ce que vous Cies sorti(e) avec des proches (pour des loisirs. rencontrer des amis) ? 

3 ,  u sot, Cl 



10. Une dernière question: En  lien avec ce que vous vivez ou ce que vous voyez dans 
votre quartier (ou village), qu'est-ce que les parents qui ont des enfants à l'école 
primaire ont le plus besoin pour que leurs enfants soient bien et en santé? 



Introduction 

Bonjour, je m'appelle (...). Je fais des entrevues présentement dans le cadre d'un projet 

multisectonel qui s'appelle << ~co~es-milieux en santé ». C'est un projet qui vise à 

améliorer la qualité de vie des enfants de l'école (.. .) . On a demandé aux personnes qui 

sont impliquées dans ce projet multisectonel de sugqerer des personnes qui connaissent 

bien la commiinautlt. dc (...) : voila pourquoi je vous ai contacté. Ce que vous direz 

permettra ails partenaires de ce projet de mieus connaître les conditions de vie des familles 

qui envoicnr leurs enfnnrs i I'lcole (.. .). Par exemple. je vous poserai des questions sur 

l'entraide dans le quartier. coii i~~ieii~ les gens gagnent leur vie, sur la vie paroissiale. 

~iiunicipale. etc. 

Si vous n'avez pas d'inconvinient. j'ain~erais enre~istrer notre conversation. Votre nom ne 

sera pas diviil-ué puisque i'entrevue sera identifiée avec un code chiffré. S'il y avait des 

propos que nous ne voulez pas qu'on enre~istre. dites-le moi et i'arrêterai alors mon 

appareil. 

Avant d'aborder I'entrevue. j'ai qtielqucs questions générales à vous demander. Et en fin 

d'cnrretw. j'aurai une fiche a vous Faire remplir pour compléter ces informations _générales 

ainsi qu'un coiin questionnaire sur I'environnement de l'école. Encore uns fois. ceci 

demeure con tidentiel t.1 anonyme. 

Informations générales 

1 .  Depuis combien de temps vivez-vous dans la communauté de (. . .) ? 

2 .  Ëtes-vous impliqué actuellement dans la communauté ? 
Si oui. dans quoi ? 

3. Que faires-vous comme travail 3 

4. Avez-vous des enfants '? Si oui. leur 2ge ? Vont-ils a l'école primaire de (. ..) ? 



Thèmes de I'entrevue 

1. Le premier thenie de I'entrevue pone sur l'histoire et la vie culturelle de la 
communauté. 

Selon vos connaissances, 

> Autour de quoi la communauté s'est-elle développée ? (Ex. : usine. etc.) 

i ALI cours des quinze. vingt dernières années, est-ce qu'il y a des ivénements qui 
ont marqué la communauté de ( .  . .) ? 

> Est-ce qu'il y a quelque chose qui donne un sentiment de fierté aus gens de la 
comniunauté ? 

Quels sont les principaus moyens de communication les plus utilisés au sein de 
la communauté '? (Ex. : babillard de la caisse pop.. radio, journal local. etc.) 

i Quelles sont les principales activités de la vie municipale? (Es. : un festival, 
etc.) 

r La majorité des gens ici sont de quelle religion ? Est-ce qu'il y en 3 d'autres '? 

> Est-ce qiie la paroissc organise dcs activites ? Si oui. lesqitelles ? 

P Diriez-\.eus qiic ces ;ictivitL;s contribuent à la vie priroissiale ct 311 s~injen 
commiinaiitriirc 7 

T Oii cst-ce qiic ICS gens SC tiennent. se rctrou\:ent '! Est-ce qui. ccç lirus ririircnt 
beaucoup d'snt'rtriis et clc laiiiillcs 'I 

7 .  J'aimerrtis maintenant que vous me parliez de la situation économique de la 
comniunauté. D'après vous.. . 

i Coninlent les gens gagnent-ils leur vie '? 

i Quels sont les types d'emplois qui prédominent ? 

i Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui sont au chômage ou sur l'aide sociale dans 
votre coniniunauté ? 

Peut-on parler de développement économique local ? Est-ce qu'il y a des 
projets di: crkation d'emplois ? Si oui. dans quel(s) secteur(s1 ? 



3. Nous venons de parler de projets de création d'emplois. Est-ce que vous connaissez 
d'autres projets qui seraient en cours dans la communauté et qui toucheraient 
les enfants et les familles ?.(Projets communautaires, municipaux, etc.). 
Si oui, lesquels et décrivez-les au meilleur de votre connaissance ? 

4. Voyons maintenant l'aspect plus politique au niveau local. 

> Quelles sont les principales réalisations du conseil municipal a l'égard des 
familles et des enfants ? 

i Quels sont les projets en cours ? 

; Est-ce que la municipalité a adopté une N politique familiale )) ? 

; Est-ce que les clubs sociaux comme les Optimistes, les Riclielieu. les Chevaliers 
de Colomb, etc. sont actifs dans la communauté ? 

Quels sont les projets touchant les enfants et les faii-iilles auxquels ils ont 
collaboré. 

i Est-ce que vous percetw que 'les sens se tiennent. qu'ils s'idzntitirnt ii Iü 

comniunriiitc '? 

i Est-ce que le communautaire. l'entraide est présent au sein de la communauté ? 
Pouvez-vous donner des exemples ? 

5. D'après votre esperierice et connaissance de la communauté. quelles sont les 
principaus problemcs vécus par les enfants et leurs besoins ? 

D'après votre espirience et connaissance de la conimunauté, quelles sont les 
principaux problSrnes vécus par les h n i l l e s  et  leurs besoins ? 

D'apres votre espérience et connaissance de la communauté. quelles sont les 
principaux problèmes vécus dans la communauté ? 



6. Nous terminons maintenant l'entrevue sur des expériences inter- 
organisationnelles. 

.Au cours des cinq dernières années, pouvez-vous identifier des projets qui ont rallié 
plusieurs groupes (ex. : la municipalité, un club social, un groupe communautaire, 
etc.) ? Si oui, parlez-moi de ces projets : domaine, coordination, etc.) 

';. Qu'ont-ils accompli 3 

Qu'est-ce qui a favorisé ou nui à ces projets ? 



Outil R.2 

Fantaisie guld6e 
pour les 6lWes 



FANTAISIE GUIDÉE~ 
POUR LES ELEVES 

(EXEMPLE) 

Le teste ci-dessous se rapporte à l'environnement immédiat des enfants (quartier. village) 
de même qu'a son Scole. Une série de questions est posée aux enfants afin qu'ils 
visualisent l'école-milieu idéale. Si vous jugez qu'il y a trop de questions, vous pouvez en 
retrancher et conserver celles qui vous semblent les plus peninentes. 

-4vant de lire ce texte. inviter les élèves à s'installer confortablement, a fermer les yeux, 
afin de pouvoir se concentrer sur les imazes qu'ils vont faire naître dans leur tête. Il faut 
aussi leur dire que l'exercice va durer entre dix et quinze minutes. 

Lire ce texte lentement, d'un ton calnie. I I  faut cependant maintenir un rythme assez 
dynamique pour conserver l'intérêt de l'auditoire. 

Entrecouper les paragraphes et les questions de quelques secondes de  silence pour laisser 
aus élèves le temps d'imaginer ce qu'ils voient, ce qu'ils ressentent. 

Des pauses sont incluses dans le texte, afin que les élèves puissent noter rapidement 
quelqiirs images qui les ont particulikrenient impressionnées au cours de l'cssrcics. Ces 
pauses doivent itre counc.s afin de ne pas perturber le déroulement de la fantaisie suidée : 
elIe permettent aux tilives de reprendre leur souffle et de poursuivre I'esercice sans 
(( tomber dans 13 lune \). 

.Avant de coninieiicer 1't.sercice. demander ails SIéves de définir les mots suivants : santé 
et conirnunriutt;. 

Texte h lire aus élèves 

Je vous propose de faire un \.oyage dans le temps. vers le futur. Destination : votre école 
et votre quartier. 

Vous étes en l'an 3020. votre quartier n'est plus comme aujourd'hui : il est devenu un 
quanier en santé. un quartier idéal. où tout fonctionne bien. un quartier de rêve. 

Pendant toute une journée, vous allez vous promener dans ce nouveau quartier (un peu 
comme une visite guidée). Vous allez l'imaginer a votre soût. Ensuite, vous pourrez dire 
aux autres ce que vous avez vu et comment vous voudriez que votre quartier et votre école 
deviennent dans l'avenir. 

Nous voici partis en voyage vers le futur. Imaginez que vous êtes dans une sorte de ballon 
et que vous flottez au-dessus de votre école et de voue quartier. Vous regardez en bas, 

"Adaptation du document produit par Villes et villaees en santé de Rauyn Noranda (1990). 



Première partie : 

'i Que voyez-vous ? 

> Est-ce qu' i l  y a des espaces vides, des espaces verts ? 

> Voyez-vous des gens ? Où sont-ils ? Que font-ils ? 

(Irrterrompre les questions et huiler les Jléves à &ire quelques mots 
qui sr rapportent nrix irtrqes qrr 'il ont vues dans leur tete) 

Deuxième partie : 

Vous descendez doucement vers le sol et vous atterrissez au milieu de votre quartier (ou 
village). C'est le matin d'une journée de travail. Imaginez comment est l'endroit oii vous 
avez atterri. 

Quels sont les principaus édifices ? 

Comnient sont les édifices autour de vous ? les nies ? les trottoirs ? 

Comment peut-on circuler dans Ir: quartier (ou village) ? 

Est-ce que vous sentez des odeurs ? Entendez-vous des bruits ? 

Con~n~ent sont Iss sens que vuiis \.oyez ? 
Quel ige ont-ils '? 
Est-ce qu'ils se parlent ? 
Qu'est-ce qu'ils font ? 

Comnient voyez-vous qu'on se préoccupe de la santé dans ce quartier (ou village) ? 

(Interrompre les glrestioris et iit viter les &lt?ves à écrire quelques mots 
qui sr rapportmt aux hiages qii 'il orrt vues dam leur tête) 



Troisième partie : 

Maintenant, vous partez visiter votre école. C'est une école modSle, en santé. Quand vous 
arrivez, c'est encore le matin, l'heure où les élèves et les enseignants rentrent a l'école. 

> A quoi ressemble la cour d'école ? 

i Comment les gens se sont rendus à l'école ? 

i Que se passe-t-il '? (entre les élèves ?) (entre les élèves et les enseigants ?) 

(Ittterromprr, les qirestiorrs ut inviter les élkves a icrire quelques tmots 
qui sr rapporte~it aim ilttugrs qii'il orrt vires datis leur tête) 

Quatrieme partie : 

Entrez dans votre Scole et faites le tour. 

Commcnt sont les lieux (classes, salles. cafétéria), l'éclairage, les meubles. les bruits ? 

> Comment se comportent les personnes que vous rencontrez : les élèves. les 
enseigriants. le personiisl de soutieri:' 

> Est-ce qu'elles se parlent '7 Corninent ? 

Cinquième partie : 

hiainteiiant. vous entrez dans votre classe. 

i Qu'est-ce que vous voyez '? 

i Comment sont les lieus, I'iclairage. les meubles '? 

> Comment se comportent les élèves, les enseignants 3 

> Qu'est-ce qu'on enseigne ? 

(I~rterrompre les qlrrstioris tir irrviter les ilèvw a prendre leurs idées ejt note) 



Sixième ~art ie  : 

> Y a-t-il des lieux de rencontre dans l'école ? Lesquels ? 

'i. Comment sont-ils équipés ? 

) Qu'est-ce qu'on y fait ? 

; Y a-t-il une cafétéria ? 

> Comment est-elle '? 

> Qu'est-ce qu'on y mange '? 

i Comment sont les gens dans la cafétéria 3 

> Est-ce qu'il y a des bruits, des odeurs ? 

i Y a-t-il des activités parascolaires ? Lesquelles ? 

> Par qui sont-elle organiskes ? 

(lrtterrotnpre les qrrustioris et iriviter les hfkves a prendre leurs idies ai rtotti) 

Inviter maintenant les élèves a échanger sur leur vision 
d'une école / communauté idéale. 



Outil R.3 

Ouül pour la synthèse des résultats 
(Analyse du milieu) 



iB À partir des entrevues individuelles réalisées aupres des informateurs-clés et des 
entrevues aupres des groupes que vous avez retenus (parents, enseignants, partenaires), 
complétez la série de  tableaux (sous forme de matrices) qui suivent. 

Ces tableaux portent sur les aspects suivants : 

D les problèmes ou préoccupations vécus par les enfants, les parents (ou 
familles) et les enseignants (ou l'école) et par la communauté en 
général. et ce. tels que perçus par les différents infoimateurs; 

D les ressources ct potenticl des enfants, des parents (ou familles), des 
enseignants (ou I'école) et de la communauté, tels que perçus par les 
diffirents infomiateurs: 

les besoins des enfants. des parents (ou familles), des enseignants (ou 
l'école) et de la comniunautc. tels que perçus par les différents 
informateurs. Les besoins s'expriment en termes positifs; 

B les opportunitt;~ et coiitwiiitcs prCseiites dans la comniunauti telles que 
percues par les différents infoi-maieurs: 

D Une fois Ics tribleaiis terniinis. cornpliter la série de cercles de la façon suivanle : 

D Pour chaque aspect présenté ci-dessus (problèmes chez les enfants, 
ressources disponibles pour les enfants, besoins chez les enfants? 
problémes vécus par les parents. etc.. inscrire dans le cercle les éléments 
que tous les infomiateurs (ou au moins les 2'3) ont nommes. Pour les 
autres éléments. inscrivez-les sous le cercle. Cette façon vous permet de 
visualiser les déments pour lesquels i l  existe une convergence dans les 
perceptions. Vous pourrez vous appuyer sur cette synthèse lors de la 
priorisation des cibles d'intervention. 

Dcveloppé par Marthe Deschesnes 











EXEMPLE 

/ Inscrire les \ 
besoins q u i  ont 
été identifiés par 
au moins 3 3  
des sources 
d'info~rnation 

i 
; ACTIVITÉS 8: LOISIRS 

: besoins idenri fies ' .  

par une ou 
quelques sources 

! 
d'information 

/ 
i 

r Besoin d'étre ~.alorisés 
Besoin d'être encouragés Développer l'estime de soi. 
Besoin d'être écoutés et réconfortes sécurité affective 
Besoin de protection/sécunté 



Outil R 4  

Méthode pour 
l'atelier de visualisation 



1 ) Créer ensemble votre \ isioi~ d u f i ~ t w  a partir de ce que vous souhaiteriez le plus pour 
les enfants et votre communauté; 

2 )  Esplorer des alternatives et de noiivelles façons de répondre aux besoins des enfants: 
j) Dttern~iner les valeurs et les objectifs que le groupe juge Ies plus essentids pour que 

votre projet se rapproche de votre idéal. 
4)  Dégager un  consensus autour d'une vision cornnuine (valeurs, objectifs et 

caractéristiques) 

O De grandes feuilIes (bloc de référence) pour inscrire les valeurs, les objectifs et les 
îurtctSristiques de l'école-milieiix en santé; 

O Des canons de couleur: 
O Des crayons feutre de couleur et des ciseaus; 
O Des blocs de construction (nssr'z gros) 

: Trois Iicures. 
i 

I 1 \,'oici le conteste de In visurlisation qui servira de point de départ h vos discussions : 

i : C'est mainicinani l'an 2005. imaginez que vous avez réalisé vos plus beaux rêves dans ce 
; que vous souhaitiez pour les enfants et les différents milieux de vie qui l'entourent. tels 
/ que I'aolc. la famille et la cornmunautti immédiate. Comment décririez-vous ces 
1 réalisations? Comnieiit voyez-vous I'Scole et la communauté? Qu'est-ce qui favorise la 
; qualite de vie des jeunes*! 

suite p.2 j 



Première étape : wplorer de nouvelles façons d'améliorer la qualité de vie des enfants 
et des autres membres de la communauié. 

1 Une fois les partenaires réunis ensemble, l'atelier débute par une discussion au sujet de 1 votre vision ideale d'une icole-milieux en santé. II  est conseillé de nommer une personne 
I du groupe pour animer la discussion et inscrire sur les grandes feuilles le h i t  de vos 
1 réflexions. Il n'y a aucune limite. Laissez-vous aller à rëver en couleur et a vous 
/ represenier le futur des enfants et de la communauté sans tenir compte des restriction: 
1 budgétaires ou autres contraintes. Les discussions ressemblent ici a un tr brain storming >) 

Le fait de ne pas mettre de limites permet de sortir des sentiers battus et de liberei 
l'énersie créatrice nécessaire 4 l'exploration de nouvelles façons de faire. 

i Drir.~i211ie Jupe : clL;velopp~.r uric visio II conrrn ïrrre y rrartr mrx valerr rs, objectifs 
1 
1 

caractt!risriqrrts de I'ecolu-t~iili~.lr.r en surit&. I 

i 
1 Les discussions se poursuivent en espioranr en groupe les valeursl les objectifs et les 
i carxtérisiiqurs qui définissent l'école-milieux en santé et qui font consensus au sein du  
1 groupe. 

La personne rlksigntie ticrit les pi-iricipales idSes qui font consensus quant aux trois aspects 
I ci-dessus. 

/ En utilisant ie matériel mis 1 votre disposition. vous devez représenter physiquement la 

l vision de votre école-milieux en santé. i 
1 

1 Quarri31rie empe : priserirnrio~i de i m r  crécrtiott co lkdve  arlx partettnires des aimes 

i gruiipcr. I I 

i 
i L'animateur du Sroupe présente i.otre création (maquette) en référant aux valeurs. aux j 
i objectifs et aux caractiristiques qui se rattachent à votre modère d'école-milieux en santé. 

i 



Outil R d  

Mathode pour 
la démarche de priorisation 



Démarche de prise de décision pour déterminer les priorités1 

Problémes 1 A 
', 

et besoins 1 Ouet5 snni les 
'Exisle.l-il des 

Ouels snnt les moyens 
.'. 

piobtemesl 
SI OUI , Ces moyens \, 

r8vhlés par 1- -* - w FR et FP les PIUS -+ disponibles et -- + 1 sont-ils tirsoins Ica pli15 
l'analyse du imponaiiis'/ 

iinpiirtnnts3 efficaces faisables? /' 
(evidence)? , 

milieu /' 

\ 
/ . /' 

t 

4 
Pour las 

probkincs Si nori. le 
connaii on les ---W prnbleinu n'esl 

facteiirs arplicntifs pas iaienu 
(FR. FPI' 

Si non. ces 
facteurs ne sont 

pas retenus 

Si non. ces 
facteurs ne sont 

pas retenus 

S6Iecion des 
priorites selon : 

O t ' impor tance du 
p r o b l ~ m e l h e s o i n  

O la d i span ib i l i i é  d e s  

moyens 

g la capacite du n i i l i e i i  

A implanter ces 

m o y e n s  

---- 
e 

- - - - . - - - - - - - . 

- - - . - - - -- -- - -- . t 



DÉMARCHE DE PRIORISATION 

(Explication de la méthode présentée a la page précédente) 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ / ~ ~ / = ] ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ m r ~ ~ ! ~ ~ l ~ / q ~ ~ ~ /  

4. Pour être capable de prioriser, i l  falit d'abord se poser les questions suivantes : 

O Sur quoi veut-on agir ? 

O Est-il pertinent d'agir 7 

O A-t-on les moyens d'agir 7 

+ Les priorites retenues doivent s'h;irnioniser avec le conteste dans Içqiiel elle 
s'inscrivent. 

*:* Ln corisenslis sur les cibles d'intervention de nienie clii'iin iniwtaire des solutions 
possibles doii précéder le choix des solutions pertinentes et faisables. 



Calculer d'abord LES SCORES pour I'etape 0. Passer ensuire aux étapes O et O. Le score de 
priorité est érabli i partie des 3 scores obtenus pour chacune des itapes. 

O CHOISIR LES PROBLEMES SUR LESQUELS ON 
VEUT AGIR 
Score tord : dr 1 à 10 

.i quels problémes doit-on donncr suite de fapon 
prioritaire ? 

. Faites la liste des principaus problimes identifies 
lors de I'snrilyse du milieu. 

Pour chaque probléme. connail-on les facieurs de 
risque ou de prutcctioii qui lui sont associés '! et 
peut-on agir sur ces facteurs ? 

Si vous répondez par Iri nip i ive  3 l'une ou ['autre de 
ces questions. vous ne retenez pas ce probitime et 
vous passez 3u suivant. 

Si vriiis rt.poridez de hçori positive au?; drus 
yiicstirrns prict;dciitss. votis retenez ce problimr 
pour l'$tape :. 

Lursquc ïoits I'riircs lc tour des problimrs Cr yiir voiis 
idenitfiez les hcreurs dr risque (FR) et lit. protection 
i FPi qui leur sont associ&. ïoiis cunsititcrct q w  
certains des FR et FP sont communs ii plusieurs des 
problémes. Vous pouvez alors les regrouper et 
idenrifier ceus qui ont Ic plus d'influence pour 
l'adaptation sociale ct la santi des jeunes ou encore 
ceiis qui sont le plus fonernrnr associés riiis probl inw 
pr~oriiairtrs (cn vous brisant siir les Gcrits et votre 
pratiquei. Indiquer un score de 1 a 10 pour ces 
facteurs [plus le score est élevé. plus le facteur a de 
l'influence i. 

O CHOlSlR LES D E T E R M ~ A N T S ~  
Qui WFLUENCENT DE FAÇON 
POSlTlVE (FACTEURS DE PROTEC- 
TION) LE BIEN-ETRE ET LA SANTE 
DES ENFANTS 

il s 'agir d 'iwiirrr 1 'iniporfaiicr des 
d.h-nririunrr ri partir des principcri~r 
besoins i(ien~$c;J. ion tir l'uniiîpr t h  

tiiiliett. 

Indiquer un score de 1 3. 10 poiir ces 
facteurs (plus le scorc est dev i ,  plus Ir 
facteur a de l'influence I 

RESULTAT O = Score attribué à chaque 
FR et FP 

Ordonner les FR et FP selon leur score 
(vous pouvez dicider de vous limiter i un certain nombre 

tceus qui obtiennent les scores les plus élevés) 
avnni de pa92er i l'étape 2)  

Ceux-ci correspondent aux besoins q u i  ont fre identifiés lande I'rinalysedu milieu 



8 POUR LES FR ET FP RETENUS, EVALUER LES MERVENIONS POSSIBLES 
(en promotion de la santé ou en prévention) 
Score rom/ : de O a 2 

I l  s'agir ici d'identiiïer la disponibilité des moyens ou strate_eies qui peuvent concrètement répondre 
aux besoins que vous avez retenus en vous appuyant sur leur efficacité (ou évidences d'effers positifs) 
? Rrvur exploratoire des interventions disponibles qui ont eu un effet + sur les comportements 
visés ou les conditions envuonnernennles ayant une influence sur la santè et le bien-être (revue de la 
littérature, consultations diverses, discussions). 

QUESTIONS : 

7.4) k' a-[-il des intewentions disponibles qui pruvenr agir sur Ics FR ou FP retenus 7 
Score O ori I ; :  Non=O: Oui=l. 

IB) Ces tnterveiiiions sont-elles efficaces (évidences d'efficacité) ? 
Smrr O oit 1: : Non=O: NSP= I : Oui=2. 

O EVXLCEII SI LES 15TERVENTIONS D tSPONlBLES SONT FAISABLES 
Si.f11.~' 1u1d . LIL' O (i 2 

QUESTIONS : 

3.4) ESI-ce que I'inrervention proposée est compatible avec les valeurs des personnes et des 
groupes vises (es : enseignants. association professionnelle, groupe de la comrniinauti.) ? 
SCIWL~ r k c  17 r i  -' Sun=O: Moy=l: Tot11 3 fair=:. 

?B,  .-\-1-on les cripacires iressoiirces tinrincirres a humaines. temps. dispositions S: 
contraintes du nirlieii) requises pour metrre en mm ces inten.entions': 
SL.OI.L~ 1 1  2 .  ?;on=O: Moy=l; l 'u t i t  ri t'ait=?. 

SCORE DE PRIORITE' = O  S O S O 

Liste des FR cit FP PRlORiTAIRES Ci) Liste des NTERVEXTIONS disponibles et 
faisables 

Chats des inrementions en fonction des critères suivants : - muIti-cibles. multi-stratégies 
- capacité d'action de la coalition et de la 
communauté en tenant compte de  
ïensemoie des intewenrions rrirnurs 

Plus le score est élevé. plus le FR ou FP est prionraire 



Outil R.6 

Outils pour 1'6laboratlon 
du plan d'interventions 



PROCÉDURES POUR L'ÉLABOR~TION DU PLAN GLOBAL 
D'INTERVENTIONS 

À partir des besoins prioritaires, de leurs déterminants ainsi que du consensus 
établi sur les valeurs, les objectifs et les caractéristiques de votre école- 
milieux en santé, complétez les deux outils qui suivent. 

Matériel : 

Plan global d'interventions (voir p q e  suivante) 

< Éléments de la démarche de planification 

Pour chaque but poursuivi, établir : 

StrritSgies priviltigiees 
Population ciblée 
Objectifs vises 
Activités retenues / faisabilité 
Ressources humaines 
Ressources matérielles 
Ressoiirces financiéres 
~chiancier 
Criteres d'évaluation 
Secteurs impliqués 
Kcsponsribls de la coordination 

i )  Une fois que les cibles et les stratégies d'interventions sont détermin~es : 

Faites un  retour sur i'ensemble des besoins identifies. des cibles et 
stratci.+ de votre plan et replacez-les a l'intérieur du modéle 
écolo_oiqiie présenti ci-riprés, Cet outil permet de visuaIisrr les liens 
entre les différents niveaux d'intenention. 








