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Resume

Dans cet article, nous presentons d'abord differentes conceptions de l'insertion socio
professionnelle abordees par cinq theoriciennes du developpement de la personne, sous
l'angle particulier d'une transition majeure de l'existence. Sept projets de recherche portant
sur l'insertion socio-professionnelle sont ensuite analyses selon la perspective transitionnelle
qui les particularise. Les objectifs et conceptions de la transition sur lesquels reposent chacune
de ces recherches sont presentes. Des implications pratiques en matiere d'education psycholo
gique et de counseling de carriere aupres de populations en demarche d'insertion socio
professionnelle sont proposees.

Abstract

In this article, five theoretical models of integration into the labor market are at first presented.
Each of these views this integration as a major life transition. Seven research projects, bearing
on this topic, are then examined in terms of their goals and their relationships to some of the
five models. The practical implications of these projects for psychological education and career
counselling are also outlined.

"Ce qui existe, ce n'est pas l'etre mais Ie devenir: il n'y a de reel que Ie
changement ... L'univers est comme un fleuve: On ne se baigne pas
deux fois dans Ie meme fleuve" (Les penseurs grecs avant Socrate, 1966).

Devant l'important dilemme de l'etre et du devenir, voici donc com
ment Heraclite (540 avant]. C.), philosophe grec de l'epoque pre
socratique, reaffirmait l'existence de l'ineluctable mouvement auquel
est confronte l'etre humain. Un peu plus tard, Zenon (490 avant]. C.)
s'opposa a la these d'Heraclite et soutint que Ie changement n'existait
pas. En posant ainsi Ie reel dans une situation d'immuabilite, Zenon
affirmait que Ie reel pouvait devenir objet de connaissance. Ce conflit de
pensee entre Zenon et Heraclite n'est pas unique dans l'histoire de la
pensee et fournit une illustration des nombreuses dialectiques dont Ie
phenomene du changement a ete l'objet au coms de siecles.

Si la notion de changement a une longue histoire, il n'en est pas de
meme de l'etude de son processus. En effet, ce n' est que tres recemment
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que, s'interrogeant tantot sur les causes et les effets du changement de la
situation de vie, tantot sur sa nature et son evolution, un nombre impor
tant d'auteur-e-s ont accorde une place preponderante a la notion
d'adaptation individuelle, c'est-a-dire a la possibilite qu'a l'individu de
passer d'une situation donnee a une realite nouvelle (Brim et Kagan,
1980; Golan 1986; Gould, 1978; Nicholson et West, 1989; Moos, 1976;
Neugarten, 1979; Schlossberg, 1984; Riverin-Simard, 1984, 1990). Ce
passage d'un etat a l'autre peut selon bon nombre d'auteurs-res etre
avantageusement considere sous l'angle des differentes transitions que
l'individu doit franchir tout au long de sa vie (Golan, 1986; Nicholson et
West, 1989; Schlossberg, 1984; Gould, 1978).

Parmi les transitions que traverse l'individu, celIe associee a l'insertion
socio-professionnelle est certes l'une des plus difficiles et importantes a
realiser d'une part a cause du contexte economique difficile et de la
complexite de plus en plus grande du marche du travail (Brown, 1990;
Laflamme, 1984), et d'autre part a cause de l'importance particuliere
que revet Ie travail dans notre societe actuelle (Levinson et collabora
teurs, 1978; Havighurst, 1982; Limoges, Lemaire et Dodier, 1987; Nichol
son et West, 1989; Schlossberg, 1984; MOW International Research
Team, 1987; Frances, 1986; Goguelin, 1986). Ajoutant a ce propos, la
Fondation canadienne d'orientation et de consultation (1987), dans un
important document synthese traitant de l'orientation et de la situation
des jeunes canadiens et canadiennes concernant l'insertion socio
professionnelle souligne que: "La necessite d'aider les jeunes a faire la
transition entre l'ecole et Ie marche du travail a toujours fait l'objet de
nombreuses discussions et elle continue de Ie faire mais Ie caractere
fondamental de la transition et la nature exacte de l'aide necessaire pour
reussir cette transition ne sont ni bien connus ni compris" (1987, p. 2).

Cette affirmation met en lumiere la necessite d'elaborer une cadre
conceptuel permettant d'enrichir notre comprehension de la problema
tique de l'insertion socio-professionnelle et par la de favoriser la creation
d'outils d'intervention pertinents pour venir en aide a ceux et celles qui
sont investis dans une demarche de cette nature. Cet article propose une
fac;:on d'aborder l'etude de ce processus en utilisant comme cadre d'ana
lyse Ie concept de transition. Nous poursuivons d'abord l'objectif de
decrire comment Ie concept de transition, tout en aidant a mieux com
prendre les changements de comportement et d'adaptation des indi
vidus face aux situations nouvelles de l'existence, est susceptible de
fournir un cadre conceptuel tres pertinent pour la comprehension de la
problematique de l'insertion socio-professionnelle. Nous voulons aussi
par la suite illustrer, en reference a sept projets de recherche portant sur
l'insertion socio-professionnelle et s'appuyant sur differentes perspec
tives theoriques, comment peut etre mise en application la notion de
transition.
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Pour atteindre son objectif, Ie present article est divise en deux volets.
Le premier presente d'abord cinq modeles theoriques du developpe
ment de la personne et en degage les differentes conceptions de l'inser
tion socio-professionnelle abordee sous l'angle d'une transition majeure
de l'existence. Dans Ie deuxieme volet, sept projets de recherche' por
tant sur l'insertion socio-professionnelle sont analyses selon la perspec
tive theorique transitionnelle qui Ies particularise. A cette occasion, les
objectifs et conceptions de la transition sur lesquels repose chacune de
ces recherches sont presentees. Enfin, quelques implications pratiques
concernant Ie counseling de carriere aupres de populations en demar
che d'insertion socio-professionnelles sont brievement degagees.

CONCEPTIONS TRANSITIONNELLES

DE L'INSERTION SOCIO-PROFESSIONNELLE

Cette section presente differentes conceptions de l'insertion socio
professionnelle selon des perspectives theoriques transitionnelles telles
que suggerees par cinq specialistes du developpement de la personne.
Le modele de Levinson et collaborateurs (1978) sera d'abord presente,
et sera suivi du modele de Riverin-Simard (1984). Enfin, les modeles de
Neugarten (1976), Gould (1978) et Gilligan (1982), qui rendent compte
du developpement de l'individu al'aide d'une progression ordonnee et
sequencee par phases, termineront cette section.

Levinson et Collaborateurs

Dans leur theorie du developpement de l'adulte, Levinson et collabora
teurs (1978) tentent de concilier, pour analyser Ie comportement hu
main, la perspective adaptative voulant que les evenements et les facteurs
extemes jouent un role majeur dans Ie cours d'une vie, et la perspective
developpementaIe qui centre son analyse sur Ie processus progressif de
maturation d'un individu, processus resultant de l'interaction entre
l'environnement et cet individu. Ils en arrivent ainsi a saisir l'individu
dans son univers personnel tout en prenant en compte sa relation au
monde. Le concept de transition est sousjacent a toute l'oeuvre de ces
chercheurs. Pour Levinson et ses collegues, en effet, l'individu evolue
selon une sequence de periodes ou se succedent des phases de transition
et des phases de stabilite. Au cours des differentes periodes de transition,
l'individu se decristallise, en ce sens qu'il vit des modifications majeures,
et experimente des changements tant sur les plans personnel et intellec
tuel que moral. Les transitions font partie integrante du developpement
de l'adulte et sont necessaires a l'adaptation de l'individu qui doit
constamment transiger avec certaines composantes personnelles plus ou
moins significatives selon son age et certaines pressions exterieures plus
ou moins imperatives, dependamment du contexte social dans lequel il
evolue.
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Dans Ie modele du developpement humain de Levinson et colabora
teurs, le travail est une composante majeure. II permet en effet l'acces a
un role social et foumit les conditions necessaires a l'individu pour
devenir autonome et se donner une qualite de vie. Dans la perspective
Levinsonnienne, l'insertion socio-professionnelle correspond a une
periode de transition previsible qui se situe generalement entre l'age
de vingt-deux et vingt-huit ans, a l'interieur de laquelle l'individu
doit operer des changements personnels majeurs pour s'adapter au
marche du travail. Periode de perturbation par excellence, l'insertion
socio-professionnelle se caracterise par une suite de faux departs (choix
professionels plus ou moins satisfaisants, emplois precaires, etc.), de
deceptions, de remises en question et d'ajustements a la realite exte
rieure (influences culturelles, contexte economique et social, etc.). Pour
Levinson et collaborateurs, l'insertion socio-professionnelle prend la
forme d'une transition qui s'effectue en deux grandes etapes. L'individu
passe d'abord par une etape provisoire a l'interieur de laquelle il effectue
un choix vocationnel et teste Ie marche du travail en occupant differents
emplois a temps partiel. Lors d'une seconde etape, appelee etape
d'adaptation, Ie sujet obtient son premier emploi stable. Finalement,
dans la perspective que nous proposent Levinson et ses collegues, l'inser
tion socio-professionnelle est une transition terminee et reussie lorsque
le sujet occupe un emploi stable et satisfaisant correspondant a ses reves
personnels. II faut preciser ici que Levinson et collaborateurs (1978),
dont Ie modele theorique du developpement repose essentiellement sur
une etude effectuee aupres d'hommes, reconnaissent que l'insertion
professionnelle des femmes est plus tardive et que leurs reves de carriere
ainsi que leur identite personnelle sont plus dependants des relations
qu'elles creent avec les autres.

Riverin-Simard

Reconnaissant l'importance de la personne humaine et de son epanouis
sement ainsi que la possibilite qu'a l'etre humain de mettre en valeur ses
potentiels, Ie modele de Riverin-Simard (1984, 1990) s'inscrit dans une
perspective ala fois developpementale et humaniste et s'interesse parti
culierement aux cycles de vie au travail, en decrivant l'evolution voca
tionnelle de l'adulte. A travers une sequence de deux transferts
planetaires (celui de l'ecole au travail et celui du travail a la retraite),
l'individu devient de plus en plus sensible a lui-meme et aux autres et ce,
grace a une serie de remises en question. Ce modele du developpement
se decoupe en neufetapes d'une duree de cinq ans chacune. Ici, contrai
rement a Levinson et collaborateurs (1978), l'age chronologique ne
provoque pas de transition, il sert d'indice du developpement.

Selon Riverin-Simard (1984), le travail est une pepiniere de transitions
et la vie professionnelle de l'individu est a la source meme de sa qualite
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de vie et de ses rapports sociaux. Dans son modele theorique, Riverin
Simard (1984, 1990) propose que Ie processus transitionnel de l'inser
tion socio-professionnelle s'effectue generalement entre vingt-trois et
vingt-sept ans et que cette transition vers Ie travail constitue une impor
tante periode d'incertitudes, d'hesitations et d'ajustements. Doutant
toujours de la possibilite de sa reussite professionnelle, l'individu aura
tendance a remettre en question ses reyeS de performance lors de son
integration au marche du travail et se trouvera vite confronte a ce que
Riverin-Simard a nomme la "regIe des limitations necessaires." L'inser
tion socio-professionnelle constitue donc dans l'optique du modele de
Riverin-Simard une transition majeure ou Ie sujet se trouve confronte a
ses limites et difficultes personnelles ainsi qu'aux limites et contraintes
du marche du travail. En debutant dans un emploi, l'individu percevra
un fort decalage entre ses reyeS et la realite et devra redoubler de
creativite pour s'ajuster aux regIes explicites et implicites du marche du
travail. C'est principalement en identifiant ses propres limites person
nelles et en eIaborant des strategies adaptatives que l'individu pourra,
selon Riverin-Simard, atterrir avec succes sur la planete travail et comple
ter de la sorte cette delicate transition qu'est l'insertion socio
professionnelle. Enfin, partant du modele que nous propose Riverin
Simard, la reussite ou l'echec du processus transitionnnel de l'insertion
socio-professionnelle est davantage relie a des criteres subjectifs elabores
par l'individu lui-meme qu'a des criteres objectifs et observables tel que
l'obtention d'un emploi stable comme Ie suggere Ie modele de Levinson
et collaborateurs.

Neugarten

Selon Neugarten (1976, 1979), les changements de l'existence sont
orientes par l'experience subjective, c'est-a-dire par la fa~on dont l'indi
vidu: (1) per~oit et utilise son experience personnelle; (2) structure son
environnement; (3) per~oit Ie temps; (4) con~oit les themes majeurs de
la vie (travail, amour, mort, etc.), et (5) eIabore son identite personnelle.
De plus, la personne humaine etant partie integrante d'une societe dans
un temps donne, les valeurs culturelles et sociales ont une part d'in
fluence sur Ie phenomene de la transition dans Ie developpement hu
main. L'esquisse que l'auteur fait de la vie n'est pas dessinee par des
stades, ni reliee a l'age ou a des roles sociaux, mais integre Ies idees de
cycle de vie, de l'horloge sociale (contexte historique et social) et de
temps interieur (lie a l'experience subjective de perception du temps).

Dans la perspective de Neugarten (1976), l'insertion socio
professionnelle correspond aune transition majeure dans I'existence de
l'individu. Cette transition est d'une part influencee par les pressions
sociales et Ie contexte historique dans lequel s'inscrit la demarche d'in
sertion socio-professionnelle et d'autre part, par la perception subjective
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qu'a l'individu du changement et du travail. A l'instar des autres pro
cessus de transition, l'insertion socio-professionnelle n'est pas pour Neu
garten un processus horizontal c'est-a-dire une processus lineaire,
continu et progressif. L'insertion socio-professionnelle se caracterise
davantage par un processus vertical c'est-a-dire resultant d'une interac
tion dynamique entre soi, l'environnement et Ie temps personnel et
social.

Le processus transitionnel de l'insertion socio-professionnelle, tou
jours dans la perspective de Neugarten, entraine chez l'individu une
modification de son role social et suscite de profonds changements de
son identite personnelle. Pour s'integrer au marche du travail, la per
sonne doit effectuer des compromis entre ses reyeS de carriere, ses
aptitudes reelles et les exigences de la societe en matiere de travail.
Finalement, partant du schema theorique que nous propose Neugarten,
Ie processus transitionnel de l'insertion socio-professionnelle termine et
reussi se definit essentiellement a partir de l'experience subjective de
l'individu, c'est-a-dire a partir de la perception qu'il a du niveau de
reussite ou d'avancement de sa propre demarche d'insertion socio
professionnelle.

Gould

Dans Ie cadre de la perspective developpementale, Gould (1978), quant
a lui, a decrit par strate d'age l'evolution de la conscience de la personne
et a ainsi pose la personne comme agent premier de son developpement.
Inspire a la fois par l'approche phenomenologique et par l'ecole de
pensee psychanalytique, Gould propose que Ie developpement est un
processus dynamique et continu souvent per\=u par l'individu comme
une menace a sa securite personnelle parce que l'obligeant a vivre dans
un etat de perpetuelle transformation de la conscience. Ainsi, se develop
per, c'est transformer sa conscience personnelle, se liberer des premisses
liees aux croyances de l'enfance pour developper son autonomie et
prendre le controle de sa vie. Dans ce sens, toute transition est porteuse
d'un conflit virtuel car susceptible de remettre en question les habitudes
de vie de la personne tant sur Ie plan moral qu'intellectuel. De plus,
s'inspirant specifiquement du courant phenomenologique, Gould a su
avantageusement integrer dans sa theorie du developpement la notion
de temps. Experience essentiellement subjective, Ie temps peut faire
naitre chez certains un sentiment d'urgence tandis qu'il peut apparaitre
pour d'autres comme etant illimite. Gould (1978) ajoute enfin a ce
propos qu'en franchissant chaque phase de son developpement, l'indi
vidu affine et developpe sa propre signification du temps.

L'insertion socio-professionnelle, selon Gould (1978), se passe au
momentmeme ou l'individu, age entre 22 et28 ans, croitque la vie estun
voyage sans fin. Elle correspond a une transition majeure dans son
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developpement puisqu'elle constitue un lieu privilegie de transforma
tion de certains elements de sa conscience d'enfant en elements de
conscience d'adulte. Plus specifiquement, dans son modele theorique,
Gould (1978) situe Ie processus transitionnel de l'insertion socio
professionnelle dans une phase qu'il appelle "Quitter Ie monde de ses
parents" et propose qu'a cette occasion l'individu doit prendre cons
cience qu'il n'est plus l'enfant de personne, qu'il doit integrer la notion
d'autonomie personnelle et de liberte de choix et construire un style de
vie a la mesure de ses talents.

L'insertion socio-professionnelle correspondant a une phase majeure
de transformation de la conscience dans Ie developpement de la per
sonne, elle se caracterise selon Gould (1978) par l'integration des idees
suivantes: (1) "Ceux qui m'aimentferont pour moi ce dontje ne suis pas
capable" doit etre remplacee par 'Je dois assumer rna securite person
nelle et je ne dois pas dependre des autres"; (2) "Les recompenses
viennent automatiquement sije fais ce queje dois faire" doit etre rempla
cee par "11 faut que je me construise un style de vie a la mesure de mes
talents et non en fonction de mes reves"; (3) "11 n'y a qu'une seule
maniere de faire les choses" doit etre remplacee par "11 n'y a pas qu'une
seule bonne fa(,;on de faire et de voir les choses; les fa(,;ons de faire et de
voir les choses sont multiples."

Dans la perspective de Gould, Ie processus transitionnel de l'insertion
socio-professionnelle est termine et reussi lorsque l'individu a su faire un
pas evolutif vers une conscience plus adulte en remettant en question
certaines premisses juveniles pour adopter des idees ou croyances plus
matures et autonomes qui lui permettront de prendre en main sa vie
personnelle et professionnelle.

Gilligan

Gilligan (1982) se distingue en proposant un modele de la vision qu'ont
les femmes de la realite. Cette auteure reconnait un cheminement
particulier aux femmes et trace un modele hierarchise de maturation
sociale, morale et intellectuelle. Elle rejette Ie modele de developpement
sequence par stades parce qu'indirectement relie a l'age. Ce lien avec
l'age ne tient pas compte, selon Gilligan, de la particularite des differents
styles de vie des femmes. Pour Gilligan (1982), l'evolution personnelle
des femmes est Ie miroir de celui des hommes. Alors que Ie developpe
ment des hommes prend naissance dans la prise de conscience de soi et
se poursuit par une exploration des liens interpersonnels, celui des
femmes, a l'inverse, commence par un investissement dans les relations
qu'elles ont avec les autres et s'achemine vers l'afIirmation de leur
propre identite. Gilligan (1982) explique principalement ce fait par
l'idee que les femmes ont un systeme de valeurs morales different de
celui des hommes. Pour l'auteure, les hommes con(,;oivent leur existence
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comme une marche vers leur autonomie financiere, morale et person
nelle et voient la vie en termes de droits et de principes adHendre. Les
femmes visent plutot a developper les liens qu'elles ont tisses avec les
autres, source pour elles d'identite et de developpement et centrent leur
vie sur des valeurs comme l'attachement et l'interdependance.

La place qu'occupe Ie travail et la vie professionnelle dans la vie des
femmes est fort diffhente de celIe qu'elle tient dans la vie des hommes,
selon Gilligan. En effet, alors que les hommes axent leur developpement
autour de leur vie professionnelle et de leur desir de reussite sociale, les
femmes, elles, ont tendance aexprimer leur desir de pouvoir personnel
dans leur processus d'attachement aux autres. Selon Gilligan, bien que
les femmes n'ont pas moins de motivation professionnelle que les
hommes, elles donnent genhalement a leur carriere une signification
diffhente de ces derniers en faisant primer leurs liens familiaux et leur
qualite de vie personnelle sur leur ambition professionnelle. Cette prio
rite que donnent les femmes al'attachement aux autres peut devenir un
facteur susceptible de les paralyser dans les transitions majeures de leur
vie. En effet, selon Gilligan, les grands compromis qu'une telle priorite
suppose peuvent etre la source d'une stagnation du developpement
personnel.

Appliquant Ie modele de Gilligan al'insertion socio-professionnelle, il
faut d'abord souligner que cette transition majeure de l'existence peut,
selon les trajectoires que choisissent les femmes, s'effectuer a des ages
tres varies. Elle n'est donc pas necessairement reliee, comme Ie sugge
rent certains des modeles precedents, a l'entree dans Ie monde des
adultes (entre 22 et 28 ans). En fait, posant camme premisse que Ie
developpement des femmes s'effectue et que leur identite s'affirme a
partir des liens qu'elles tissent avec les autres, Ie processus transitionnel
de l'insertion socio-professionnelle se realise particulierement pour les
femmes apartir d'une suite de compromis entre les valeurs et les aspects
importants relies a leur identite personnelle comme l'attachement et
l'interdependance et les valeurs sociales plutot individualistes reliees au
marche du travail.

Dans la perspective theorique que nous propose Gilligan, l'insertion
socio-professionnelle est une transition terminee et reussie lorsque la
femme a pu developper des moyens pour s'adapter au marche du travail
tout en respectant la priorite qu'elle accorde aux liens relationnels
qu'elle cree en tenant compte de sa qualite de vie personnelle et de
l'individualite de son experience.

ETUDE DE L'INSERTION SOCIO-PROFESSIONNELLE

Le but de cetter section est de mettre en relief diverses facettes de
l'insertion et de l'adaptation socio-professionnelle. Pour ce faire, sept
projets de recherche sont brievement analyses. Cinq de ces recherches
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concourent aux memes buts, celui d'identifier les facteurs favorisant Ie
plus Ie passage de l'ecole au travail et celui d'elaborer des strategies
d'aide efficace d'insertion et d'adaptation au marche du travail. Deux
recherches mettent davantage 1'accent sur la formation des intervenants
et intervenantes charge-e-s d'elaborer et d'appliquer des strategies
d'aide efficace.

1. Transition etudes-travail: Valeur predictive de certaines variables personnelles
par rapport a l'identite et a l'obtention d'un emploi (Bujold et Fournier,
1991)

A partir d'un echantillon de personnes complhant leur preparation
professionnelle en orientation, en psychologie et en service social, la
recherche projetee a pour premier objectifd'etudier 1'importance accor
dee au role travail par rapport a d'autres roles de la vie. Un second
objectif s'interesse ala contribution de cette variable, de meme que celIe
de 1'estime de soi, de la congruence individu-secteur d'hudes, et de la
performance academique pour predire (a) 1'obtention d'un emploi
correspondant a la formation acquise et (b) Ie maintien ou l'accroisse
ment du sens de l'identite personnelle et sociale apres l'obtention d'un
tel emploi. Cette recherche vise egalement aetudier 1'influence modula
trice de la variable sexe dans ces predictions. On veut aussi dans cette
etude mettre al'epreuve les hypotheses que la variable age modulera les
relations entre 1'importance du travail, d'une part, et 1'obtention d'un
emploi, de meme que 1'accroissement du sens de 1'identite personnelle
et sociale, d'autre part. Enfin, on veut verifier la relation entre I'accroisse
ment du sens de 1'identite et l'accroissement de 1'estime de soi.

S'interessant aux facteurs susceptibles de favoriser une transition reus
sie et satisfaisante des etudes au monde du travail, et notamment a
l'importance que prend Ie travail dans la vie, ce projet rejoint dans une
certaine mesure la perspective de Levinson et collaborateurs (1978).
L'hypothese d'interaction entre l'estime de soi et 1'identite s'inscrit
egalement dans la conception des rapports individu-environnement de
ce theoricien, comme s'y rattachent la preoccupation de controler 1'in
fluence de 1'age au cours de cette transition cruciale que constitue
l'insertion socio-professionnelIe, et la reconnaisance que la signification
du travail pour les femmes et sa contribution au developpement de leur
identite different de ce qu'elles sont pour les hommes. Sous ces deux
derniers aspects, ce projet rejoint les propositions de Gilligan (1982),
d'autant plus que les roles "etudes," "service communautaire," "activites
domestiques et familiales," de meme que "loisirs" seront, tout comme Ie
travail, consideres sous 1'angle de leur importance et de leur influence
possible. Enfin, Ie cadre theorique qui sous-tend ce projet a aussi des
affinites avec Ie modele de Neugarten (1976), qui figure parmi les
conceptions mettant en relief la perception du travail chez l'individu,
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l'interaction dynamique entre la personne et l'environnement dans une

perspective temporelle, de meme que les modifications identitaires con

secutives a l'insertion socio-professionnelle,

2. Exploration de l'intentionnalite en vue de la realisation du projet proJessionnel

(Drolet, 1990)

Dans Ie cadre de cette recherche, Ie developpement vocationnel est vu

comme un processus continu et dynamique (Super, 1957; Tiedeman et

O'Hara, 1963), comme un echange entre l'individu et Ie travail qui

persiste durant toute la vie (Limoges, Lemaire et Dodier, 1987). Quel

que soit l'age de l'individu, l'insertion socio-professionnelle, pour Drolet

(1990), se place dans la continuite du processus vocationnel, lui-meme

inscrit dans Ie processus general de developpement de l'individu. L'in

sertion socio-professionnelle n'est pas une decision d'un instant, mais

constitue un processus de maturation (Levy-Leboyer et Sperandio, 1987)

qui se poursuit atravers des phases de transition et de stabilite (Levinson

et collaborateurs, 1978), a travers les arrets et les abandons (Riverin

Simard, 1984, 1990; St-Louis, 1981), atravers des moments de desequili

bres et des instants d'intense creativite (Erikson, 1958).

Selon les postulats de cette etude, l'insertion socio-professionnelle

n' est pas strictement Ie passage objectif d 'un champ social (1'ecole) aun

autre (Ie travail). Ce cheminement debute des la naissance dans un

rapport entre un milieu familial donne et un contexte de travail particu

lier. La far,:on qu'a l'individu de s'inserer dans sa famille, sa far,:on de s'y

faire une place, son mode de relation avec les personnes significatives est

al'image d'une structure particuliere d'insertion dans Ie sens ou Levin

son et collaborateurs (1978) l' entendent, asavoir un patron sousjacent a
la vie d'une personne aun moment donne de son histoire. Ce dont il est

ici question n'est pas Ie changement en tant que tel mais, plut6t, les

diverses forces et directions qui sont agissantes dans l'interaction entre

l'individu et Ie monde du travail et qui peuvent devenir conflictuelles

pOur la personne: conflit entre les facteurs internes et externes (Levin

son et collaborateurs, 1978), conflit entre les reyeS et la realite (Riverin

Simard, 1984, 1990), conflit entre l'identite de 1'individu et les pressions

sociales (Erikson, 1958). L'articulation de ces divers jeux d'influence

amene l'individu a agir dans une direction specifique.

Le but de l'etude est d'explorer, dans la phase de transition socio

professionnelle, l'intentionnalite du projet professionnel, definie

comme la structure globale du sens et resultant des divers jeux d'in

fluence dans la realisation du projet professionnel de l'individu. La

transition socio-professionnelle est un moment privilegie pour prendre

conscience du sens qui dirige la relation qu'un individu entretient avec

Ie monde du travail, pour devenir sensible a soi-meme et au monde

environnant, et pour se choisir en tant qu'etre distinctif. "Se developper
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comme adulte, c'est peut-etre moins changer que devenir de moins en
moins etranger a soi-meme" (Houde, 1989, p. 251).

3. 11ers le diveloppement d 'un locus de controle vocationnel chez les jeunes de 16 a
25 ans en diffieulte d'insertion socio-proJessionnelle (Fournier et Careau,
1990)

Selon les postulats de cette etude, les perceptions, croyances, comporte
ments et sentiments entretenus par l'individu aI'egard de lui-meme et a
l'egard de son orientation professionnelle sont les donnees de base a
partir desquelles il est possible de comprendre comment Ie processus
transitionnel de I'insertion socio-professionnelle est vecu par lesjeunes.

Correspondant Ie plus souvent aI'entree sur Ie marche du travail, une
des taches developpementales les plus importantes du jeune adulte,
selon Gould (1978), consiste a desinvestir Ie parent pour apprendre a
avoir confiance en son propre jugement. Havighurst (1982), de meme
que Levinson et collaborateurs (1978) proposent pour leur part qui la
planification du devenir professionnel constitue la tache centrale et
organisatrice de la vie du jeune adulte de 16 a 25 ans. Pour Blocher
(1974, 1978), les taches developpementales concernant Ie choix voca
tionnel impliquent une reconciliation des perceptions de soi avec celles
que l'individu entretient a I'egard du travail et des travailleurs. Voie
d'acces a I'autonomie (Levinson et collaborateurs, 1978), Ie processus
transitionnel de I'insertion socio-professionnelle, tel que defini dans ce
projet de recherche, pennet aujeune adulte de se prendre en main et de
developper, par l'entremise du monde du travail, son moi adulte. En
somme, l'insertion socio-professionnelle apparait comme une transition
facilitant Ie developpement de la personne et ce, particulierement en ce
qui concerne sa capacite a organiser, planifier et assumer les conse
quences de ses choix dans toutes les spheres de sa vie.

Toutefois, Ie processus transitionnel de l'insertion socio-pro
fessionnelle depend de certains prealables essentiels de reussite, preala
bles sans lesquels ce processus ne peut veritablement s'effectuer.
S'inspirant principalement ici de la perspective de Gould (1978), ce
projet de recherche suppose que Ie sentiment general eprouve par
l'individu de pouvoir ou de ne pas pouvoir influencer son devenir
professionnel joue un rOle de premier ordre dans la reussite de son
insertion socio-professionnelle. Ce sentiment general (directement ap
parente au concept de locus de controle eIabore par Rotter en 1966)
repose surtout sur un ensemble de croyances qui, lorsqu'elles ont ten
dance aetre dHaitistes chez l'individu, inhibent son potentiel d'action
et deviennent une source d'entrave majeure a la reussite du pro
cessus d'insertion socio-professionnelle. D'ou, selon cette recherche,
l'importance d'identifier chez les jeunes les principales croyances
dHaitistes entretenues aI'egard du processus transitionnel de l'insertion
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socio-professionnelle pour les aider a developper un locus de controle
vocationnel (locus de controle interne applique specifiquement au deve
loppement vocationnel et reposant sur des croyances proactives) avant
meme qu'ils n'integrent pour de bon Ie marche du travail.

4. Illustrations audiovisuelles des composantes de la relationJacilitante intigries
dans un processus de counseling (Marcoux et Verret, 1991)

Comme Ie rapportent 1es theoriciens cites precedemment, l'insertion
socio-professionnelle est vue comme un processus complexe souvent
conflictuel mais inscrit inevitablement dans Ie developpement de
chaque personne (Gilligan, 1982; Gould, 1978; Levinson et collabora
teurs, 1978; Neugarten, 1976; Riverin-Simard, 1984, 1990). Cette asser
tion situe d'emblee I'importance fondamentale de notre recherche dans
ce domaine puisque nous concevons Ie counseling comme etant un
processus facilitant Ie developpement global de la personne. Con
sequemment, nous croyons que tout-e praticien-ne, implique-e dans
un programme d'intervention visant a faciliter I'insertion socio
professionnelle dujeune adulte, doit etre capable de creer les conditions
relationnelles necessaires pour permettre ace dernier de realiser d'une
maniere actualisante son devenir professionnel.

Ainsi, cette recherche postule que la relation facilitante est un element
fondamental et indissociable de toutes les activites professionnelles pour
que celles-ci soient efficaces, significatives et creatrices de changements
chez les personnes (Marcoux et Verret, 1991). Dans ce sens, nous travail
Ions a elaborer, pour les futurs praticiens et les praticiennes de l'orienta
tion, un instrument pedagogique qui leur servira a acquhir et a
developper 1es attitudes et les comportements qui sont reconnus indis
pensables a l'etablissement et au maintien de la relation que l'on dit
facilitante (Rogers, 1957; Truax eet Carkhuff, 1967; Cormier et Cormier,
1985; Egan et Forest, 1987; Ivey, Ivey et Simek-Downing, 1987).

D'une fa(,,:on plus precise, cet instrument pedagogique se veut une
shie de bandes audiovisuelles illustrant les principales composantes de
la relation facilitante integrees dans Ie dhoulement des phases d'un
processus de counseling. Ces illustrations serviront en fait de mode1es
d'intervention pour la pratique professionnelle etant donne que les
scenarios utilises presenteront des problematiques d'integration et
d'adaptation au marche du travail. En definitive, la contribution de la
presente recherche vise la qualite de la formation initiale puis celIe de
la formation continue des praticien-ne-s qui sont confronte-e-s quoti
diennement, dans leur travail, a des personnes qui sont aux prises
avec des difficultes inhhentes au phenomene de I'insertion socio
professionnelle en tant que transition majeure de I'existence.
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5. Laformation des conseillers et des conseilteres d 'orientation Ii ['elaboration et Ii
I'evaluation de programmes d'intervention visant afavoriser I'insertion socia
professionnelle des jeunes (Monette, 1990)

L'integration au marche du travail implique un changement de role
social (Lowenthal et collaborateurs, 1975; Neugarten, 1976; Schlossberg,
1984). Lors de son insertion professionnelle l'individu se trouve con
fronte a des attentes qui sont associees a son role de travailleur. Ce
dernier modifie son comportement pour se conformer aces attentes.
Comme Ie role de travailleur persiste a travers plusieurs Hapes de la vie,
l'adaptation au travail ne se limite pas a l'integration au marche du
travail. II s'agit plutot d'un processus continu qui passe par differentes
phases de transition et de stabilisation ou les attentes se transforment
compte tenu de l'evolution de l'individu et des changements qui se
produisent dans l'environnement.

Lors de l'apprentissage de son role de travailleur, l'individu doit
s'ajuster et faire des compromis (Neugarten, 1976; Riverin-Simard, 1984,
1990). Par ailleurs, comme Ie soulignent Nicholson et West (1989) ainsi
que Levinson et collaborateurs (1978), 1'individu possede aussi la capa
cite de mouler son emploi a ses propres besoins. II peut avoir un controle
sur les evenements qui se produisent dans sa carriere. II peut preparer
leur venue et tenter de realiser ses aspirations personnelles dans Ie cadre
de ces evenements (Brim et Kagan, 1980). Dans cette perspective la
formation continue s'avere un instrument des plus importants aussi bien
pour faciliter l'adaptation aux changements que pour outiller les travail
leurs a devenir des agents de changement dans leur milieu de travail.
C'est dans cette lignee que s'inscrit la recherche sur la formation de
conseillers-eres d' orientation en exercice a l'elaboration et a l'evaluation
de programmes visant a favoriser l'insertion socio-professionnelles des
jeunes.

La realite socio-economique et Ie marche du travail evoluent rapide
ment. Les conseillers-eres oeuvrent dans un monde en changement. De
nouveaux besoins surgissent qui les pressent d'adapter leurs methodes
d'intervention. D'autre part, la demande accrue de la part du public de
justifier les couts en education les oblige a s'assurer que leurs activites
permettent a leurs clients d'atteindre leurs objectifs. Confronte-e-s aces
attentes, les conseillers-eres doivent pouvoir demontrer qu'ils-elles re
pondent efficacement aux besoins prioritaires de leur clientele.

Le public et la clientele ne sont pas les seuls a manifester des attentes a
l'egard des professionnels-Ie-s de l'orientation. Les preneur-e-s de deci
sion s'attendent a ce que les interventions de ces professionnel-Ie-s
s'inscrivent dans les grandes orientations de l'organisation; les collegues
peuvent souhaiter recevoir de l'information concernant les projets
d'un-e conseiller-ere; les autres professionnel-Ies de l'organisation veu
lent s'assurer que leur champ d'expertise est bien respecte. Somme
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toute, les conseillers-eres doivent concilier plusieurs attentes afin de
remplir leur role de fat;:on satisfaisante. Pour les aider a percevoir ces
attentes et a y d:pondre Ie mieux possible, Ie programme de formation
propose vise a developper chez eux les competences suivantes: (1) Ie
diagnostic organisationnel, (2) 1'analyse de besoins; (3) l'elaboration
d'un programme d'intervention, (4) l'implantation d'un programme et
(5) son evaluation. En resume Ie role des conseillers-eres, comme celui
de 1'ensemble des travailleurs et travailleuses, se transforme, se modifie
au fil des ans: tantot sous l'impulsion de nouvelles attentes qui viennent
de 1'environnement, tantot a cause des efforts que 1'individu deploie
pour faire en sorte que son travail reponde mieux a ses besoins. Cha
cune de ses transitions comporte une part de difficultes et comme Ie
soulignent Schlossberg (1984) et Levinson et collaborateurs (1978), Ie
soutien dont l'individu beneficiera s'avere un element majeur de 1'adap
tation a cette transition. A cet egard, la formation des travailleurs-euses,
qui tentent de mieux les outiller pour les aider a remplir leur rOle Ie plus
adequatement possible, contribue acette fonction de soutien et facilite
de ce fait 1'adaptation aux changements qui se produisent tout au long
de la carriere d'un individu.

6. Strategies d'insertion socio-professionnelle et personnalites vocationnelles
(Riverin-Simard et Morneau, 1990)

La perspective theorique transitionnelle qui particularise la presente
recherche se rattache essentiellement au courant developpemental et a
ses principaux representants tels les Levinson, Gould, Neugarten. Un des
principaux postulats de cette perspective theorique veut que 1'actualisa
tion de la personne soit continue tout au long de la vie personnelle et
vocationnelle de l'individu et que cette actualisation se realise grace ala
negociation reussie des principales transitions inherentes au parcours de
la vie adulte.

Dans Ie but de proceder a l'elaboration d'un programme d'aide selon
les forces et faiblesses des divers types de personnalite vocationnelle
(R. 1. A. S. E. C. de Holland, 1985), nous avons du, en un premier temps,
raffiner cette transition si importante et complexe que sont l'insertion et
l'adaptation socio-professionnelles. Tout d'abord, dans la lignee des
Gabaro (1987) et Wanous (1980), nous avons globalement subdivise
cette periode transitionnelle en deux phases majeures, soit celle de
l'insertion proprement dite et celle de 1'adaptation au marche du travail.
En un deuxieme temps, nous avons tente d'identifier les divers processus
enjeu qui interviennent dans 1'une ou 1'autre de ces deux phases et ce,
selon 1'un ou 1'autre de ces six types de personnalite vocationnelle.

Ace sujet, nos travaux (Riverin-Simard, 1991, 1992; Riverin-Simard et
Arriola-Socol, 1991), nous ont indique a date, des differences notables et
tres interessantes. Par exemp1e, certains types mettent l'accent sur leur
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savoir-etre (SA.E.), d'autres sur leur savoir-faire (RI.e.). De plus ces
types de personnalite vocationnelle empruntent l'un ou l'autre des pro
cessus suivants: (1) pairage (R et A. dans la phase de l'insertion; C. et S.
dans la phase de l'adaptation); (2) interlluence (e. et S. dans la phase de
l'insertion; R etA. dans la phase de l'adaptation); (3) inscription dans
des perspectives futures (I. et E. dans la phase de l'insertion); (4) transac
tion (I. et E. dans la phase de l'adaptation).

Ainsi ce raffinement de la notion de transition, d'abord en deux
phases majeures de l'insertion et de l'adaptation socio-professionnelles,
et ensuite, en quatre processus utilises par l'un ou l'autre des six types de
personnalite vocationnelle selon l'une ou l'autre de ces deux phases, a
permis de jeter certaines balises pertinentes a la conception d'un pro
gramme d'aide a l'insertion qui soit base sur les forces et faiblesses
particulieres des types de personnalite vocationnelle de Holland. Ce
raffinement permettra egalement, nous l'esperons, de s'averer une
certaine contribution a l'avancement des connaissances relatives a ce
phenomene transitionnel complexe de l'insertion et de l'adaptation
socio-professionnelles.

7. D'une perspective globale du developpement jeminin vers une orientation
speciJique auxfemmes (Spain, Hamel et Bedard, 1991)

Ce projet de recherche place l'experience du vecu des femmes comme
element central de la connaissance de soi et du monde et tente, a partir
de la comprehension de ce vecu, de redonner aux femmes Ie pouvoir sur
leur vie.

La conception de la transition sur laquelle repose cette recherche
s'appuie principalement sur Ie modele d'inspiration feministe de Gilli
gan (1982), laissant plus de place a l'individualite, a l'unicite de l'ex
perience et a la variete des trajectoires. Toutefois, la conception develop
pementale de cette recherche place l'individu dans Ie mouvement global
de la vie plutat qu'uniquement preoccupe par Ie volet vocationnel: choix
de carriere et choix de vie, dans Ie developpement des femmes, sont
intimement lies (Spain et Bedard, 1991). En fait, les femmes cherchent a
maintenir leur integrite au-dela du dilemme carriere-famille dans un
effort de synthese personnelle des differents volets de leur existence.

Le modele feministe de Gilligan (1982) postule une sequence inversee
dans Ie developpement des femmes et des hommes, les femmes accor
dant dans un premier temps de l'importance aux relations qu'elles ont
avec les autres, pour explorer ensuite un fac;:on d'affirmer leur identite.
Cette etude postule qu'il ne s'agit pas d'une sequence inversee, mais bien
d'une fac;:on d' etre totalement differente. Les diverses periodes de transi
tion socio-professionnelle des femmes sont vecues a travers cette cons
tante du developpement de l'identite que constitue l'attachement aux
personnes significatives. Ce qui apparait comme Ie fondement du deve-
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loppement feminin, ce n'est ni 1'age ni les taches qui y sont reliees, ni Ie
travail, mais bien la dimension relationnelle, c' est-a-dire la preoccupa
tion de preserver les liens significatifs avec les autres,

La transition des femmes de la planete ecole a la planete travail
(Riverin-Simard, 1984) porte ce souci de bonification d'elles-memes
realise a travers la creation d'un contexte relationnel tisse d'une diversite
de personnes significatives et correspondant a- ce qu'elles sont au
jourd'hui (Spain et Hamel, 1991). Le developpement vocationnel des
femmes se situe a 1'interieur d'une vision de l'actualisation et du succes
qui prend racine dans le present et dans leur contexte relationnel. La
conception de la transition qui sous-tend le projet sur le counseling de
carriere pour les filles se rattache davantage au cadre humaniste et a une
conception du developpement qui s'adresse a 1'individu ala fois dans sa
globalite et dans son unicite (Drum et Lawler, 1988).

IMPLICATIONS PRATIQUES ET CONCLUSION

Ainsi qu'on aura pu Ie constater, les implications pratiques sont multi
ples. Elles concernent directement la formation des intervenant-e-s dans
Ie projet de Marcoux et Verret (4), de meme que dans celui de Monette
(5). Quant aux resultats de la recherche proposee par Bujold et Fournier
(1), ils pourraient suggerer des interventions d'education a la carriere et
de preparation a l'emploi pour aider les personnes a faire face a la
transition etude-travail dans Ie contexte economique difficile que nous
connaissons, ce qui interesse non seulement les secteurs particuliers de
l'orientation, de la psychologie et du service social, mais aussi plusieurs
autres qui ont deja ete qualifies de "perdants" en termes de possibilites
d'emploi. Ajoutons qu'au plan technique, cette etude fournira 1'occa
sion d'accumuler des donnees sur la validite predictive d'un instrument
mesurant l'importance du travail en comparaison avec quatre autres
roles de la vie.

Que ce soit sur le plan de l'education psychologique ou du counseling
de carriere, la portee pratique de 1'etude de Drolet (2) est interessante,
compte tenu du fait que le projet professionnel, tel que cont;:u dans le
cadre de cette recherche, s'enracine, comme nous l'avons vu, dans
1'histoire de la personne et emerge du patron qui est sousjacent a cette
histoire au moment de l'insertion socio-professionnelle. Les resultats
d'une demarche de cette nature sont susceptibles de favoriser la mise au
point d'interventions en vue de favoriser le processus d'individuation
dans le sens utilise par Levinson.

L' examen des recherches poursuivies sur les styles personnels, dont le
locus de contr61e, suggerent que ces variablesjouent un role appreciable
dans Ie developpement de carriere, et qu'il importe de poursuivre des
etudes qui tenteraient d'en clarifier l'influence (Bujold, 1989). La re
cherche de Fournier et Careau (3), qui s'inscrit dans cette lignee, a
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egalement des retombees pratiques. Ses resultats apportent en effet des
donnees utiles pour planifier et realiser des interventions visant a instru
menter les jeunes pour qu'ils puissent mieux assumer les choix cruciaux
auxquels ils sont confrontes.

Le caractere applique de la recherche de Riverin-Simard et Morneau
(6) est evident, caractere qui se trouve renforce par I'analyse differenciee
que font les auteures et de la transition au monde du travail, et des
processus observes en fonction des types de personnalite, ce qui contri
bue d'une fac;:on importante a mieux cibler les interventions.

Un peu comme Ie projet de Drolet, celui de Spain, Hamel et Bedard
(7) situe specifiquement Ie developpement vocationnel dans Ie contexte
du developpement global de la personne, mais il comporte la particula
rite, ainsi que nous l'avons vu, d'analyser Ie developpement des femmes
sous I'angle des relations qu'elles tissent avec leur environnement. Au
moment ou une des interrogations majeures, dans Ie domaine du deve
loppement de carriere, se centre sur les differences entre Ie chemine
ment des hommes et des femmes (Brown, 1990), l'approche d'une
orientation specifique aux femmes, telle que l'envisagent Spain, Hamel
et Bedard, comporte certes les germes d'une percee notable au plan de
l'intervention, mais aussi au plan theorique.

Les situations difficiles que vivent, en termes d'insertion socio
professionnelle, de trop nombreux groupes de la societe appellent de
puis deja longtemps des interventions nouvelles et efficaces. Les travaux
qui viennent d' etre succinctement presentes representent, croyons
nous, des contributions dans cette voie. De plus, une certaine conver
gence theorique rattachee a la perspective transitionnelle permettra,
sans aucun doute, de faire progresser non seulement la pratique, mais
egalement les connaissances fondamentales concernant ce grand pro
bleme social de l'insertion socio-professionnelle des jeunes.

Note
1 Six de ces projet~ de recherche sont partiellement subvemionnes par la Fondation Cana

dienne d'Orientation etde Consultation (FCOC) , I'Universite Laval, Ie C.R.S.H. etle F.C.A.R.
Un (celui de Bujold et Fournier) est subventionne par Ie C.R.S.H.
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