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Resum<§

Le present article vise a identifier le cheminement professionnel des personnes de type
social dont font partie les educateurs d'adultes (enseignants, conseilkrs). Pour ce faire, des
entrevues menees aupres de 109 sujets repartis dans neufstrates d'&ge ont ete analysees.
Les rteutiats indiquent que la trajectoire professionnelle de ces personnes se dirige tout
d'abord vers une accentuation de kurs habuetes specifiques, soft I'exercice d'un savoir-etre
relationnel. Puts, durant les dernieres annees de vie au travail, cette trajectoire se
caracterise par un certain elargissement des aspirations premieres. Des implications
pratiques sont suggerees.

Abstract

This article aims to identify the professional path of workers of a social personality type,
including adult educators such as teachers and counsellors. In order to achieve this
objective, interviews with 109 subjects in nine age groups were analyzed. The results
indicate that the vocational trajectory of these workers first accentuates their specific skills:
the application of a relational knowledge (know how to be). Then, during the latter years
of working life, this vocational trajectory is characterized by a broadening of initial
professional aspirations. Some practical implications of these results are indicated.

Bien qu'il soit deja complexe de cerner les v&itables frontieres du champ de 1'education
des adultes, des facteurs multiples rendent encore plus difficiles la precision de ce qui
pourrait constituer I'identite' professionnelle des intervenants qui sont au coeur meme de
ce domaine de pratique, soit les formateurs d'adultes: fonctions variees, formations
multiples, printipes tres diversifies de philosophic et d'intervention (Galbraith, 1990;
Cerveco, 1987; Griffith, 1986). Par exemple, Cervero (1987, p. 75) recommande avec
insistence ceci: "...field should professionalize in ways that are consistent with central
beliefs about what it really means to be continuing educators".

Dans un effort de definition de cette identite" professionnelle, certaines typologies de ces
intervenants ont ete e'labore'es. Par exemple, Boshier (1985) a distingue, parmi les
educateurs d'adultes, des planificateurs et des enseignants. Knox (1979), pour sa part, a
differentie" les administrateurs, les enseignants, les conseillers et les concepteurs de
politiques. Dans 1'ensemble cependant, les enseignants et les conseillers representent,
selon Boshier (1985), la classe la plus nombreuse. Etant donne cette forte representativite,
il va de soi que des recherches doivent s'intensifier afin de mieux comprendre I'identite
professionnelle de cette sous-categorie tres importante de formateurs d'adultes.
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Par ailleurs, les travaux de Knox (1979), maintes fois rite's par les chercheurs en
education des adultes (Lewis et Neimi, 1986) ont defini trois competences fondamentales
que devrait posse"der le formateur d'adultes: le sens de rengagement envisage" dans une
perspective de vie, refficarite' des relations interpersonnelles et le de"sir d'ame"liorer sa
propre pratique par des strategies innovatrices. Fait £ noter, ces trois competences sont
directement pertinentes a la problematique de 1'identite professionnelle de ces praticiens.
Surtout, la premiere en importance, c'est-a-dire, le sens de rengagement envisage" dans
une perspective de vie, ramene directement £ la question de 1'identification du
cheminement professionnel du formateur d'adultes au fil des ans.

Ainsi, etant donne", d'une part, rimportance en nombre de cette categoric des
formateurs d'adultes que sont les enseignants et les conseillers et, d'autre part, la
ne"cessite de mieux conscientiser, pour ces derniers, le sens de leur engagement envisage"
dans une perspective de vie, il semble d'autant plus imp6ratif de proceder & des etudes
susceptibles de contribuer £ une meilleure comprehension de 1'identite professionnelle de
ces intervenants et ce, par le biais d'investigations plus precises sur la nature de leur
cheminement vocationneL Le present article stnscrit pr&dsement dans cette optique; il
veut jeter un peu de lumiere sur la trajectoire professionnelle de ces formateurs d'adultes
(enseignants, conseillers) au fil des ans.

A cet egard, Holland (1985) et Walsh et Holland (1992) fournissent un cadre qui peut
s'ave"rer tres utile dans cette tentative pour preriser 1'identite professionnelle des
formateurs d'adultes, enseignants et conseillers. Les travaux internationalement reconnus
et valid6s de ces chercheurs indiquent que cette classe fort nombreuse de formateurs
d'adultes se rattache £ un type precis de personnalite, soit la personnalite de type social
Sur la base de ces travaux, le present article veut mettre en evidence les elements
distinctifs du processus devolution vocationnelle propre £ cette categoric de personnalite.

Les donne"es d'une telle recherche peuvent, sous un angle tres particulier, contribuer
de multiples fapons au developpement des competences de ces intervenants. Tout d'abord,
elles permettraient a I'educateur d'adulte de type social de mieux pr&aser, a chaque etape
de sa carriere, son mode particulier devolution vocationnelle. Ce faisant, il lui serait peut-
etre possible de tracer sa trajectoire d'engagement, de se situer dans un passe", un present
et un avenir vocationnels. Cons6quemment, il pourrait plus facilement adapter ses
strategies d'intervention et d'enseignement 6 chacune des e"tapes de sa trajectoire
professionnelle. De plus, &ant lui-mgme davantage conscient de son propre mode
d'engagement, le formateur d'adultes serait possiblement amen6 a prendre en
consideration, de facon cre'atrice, des cheminements vocationnels distinctife de ceux-l£
mgme ^ qui il prodigue enseignement et conseiL n s'engagerait ainsi, d'une facon encore
plus intense, dans une formation continue d'habilete's interpersonnelles adapters aux
diverses situations, contextes et personnes qu'il cStoie dans 1'exercice de ses fonctions. De
cette facon, 1'identification plus particuliere du cheminement vocationnel des personnes
de type social repre"senterait pour les formateurs d'adultes (enseignants et conseillers) un
outil important de formation a chacune des Stapes de leur carriere. Elle constituerait, par
ailleurs, un jalon significatif dans un processus de professionnalisation des formateurs
d'adultes, processus envisage comme essentiel par Galbraith et Zelenak (1990). Elle
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rgpondrait, de plus, £ une priori^ urgente en matiere d'&lucation des adultes, telle que
pr6cis6e par Deshler et Hagan (1990): celle de placer la recherche et les programmes de
formation dans une perspective de developpement du cycle de vie.

Le but du present article est done de feire connaitre 1'identit̂  professionnelle des
personnes de type social ainsi que revolution vocationnelle des formateurs d'adultes tout
au long de leur vie de travail, fl rgpond & la question suivante: Quelle est la sp&sfitite' du
de"veloppement vocationnel du travailleur appartenant au type de personnalite' sociale?

Ires peu de recherches ne semblent s'etre pench6es sur cette question; celles qui s'y
sont int£ressees, quoiqu'int6ressantes & plusieurs egards, n'ont meme pas aborde'
Tidentification du deVeloppement vocationnel comme teL Par exemple, l'e"tude de Entrekin
et Everett (1981), menee aupres de 672 professeurs d'universites australiennes suggere
qu'avec 1'age, rengagement professionnel, de meme que 1'attitude vis-a-vis des methodes
d'enseignement different. Si on les compare aux adultes dans la vingtaine, les personnes
de type social de 30-45 ans ont un engagement professionnel legerement moins intense
et elles favorisent de facon nettement plus marquee des methodes progressistes
d'enseignement Dollar (1983) de"montre, pour sa part, que par rapport £ leur debut de
carriere, les personnes de type social de la trentaine preferent aborder les problemes
the"oriques en utilisant une me"thode de pens^e plus rigoureuse ou sdentifique. Par
ailleurs, les re"sultats d'une etude men6e aupres de 200 professeurs (Pajak et Blase, 1989)
font ressortir la grande importance que revetent les relations interpersonnelles chez les
personnes de type social de ce meme groupe d'Sge. De plus, selon Entrekin et Everett
(1981), au moment (entre 45 et 49 ans) ou 1'engagement professionnel est fortement remis
en question et ou renvironnement est perpu comme tres instable, les personnes de type
social accordent davantage de valeurs aux methodes d'enseignement traditionnelles. Les
r£sultats de la strate d'age de 50-54 ans indiquent, par rapport aux memes themes, des
changements d'attitudes plus moderns; cette p6riode en serait une d'acceptation de son
identity professionnelle et de son milieu de travail Plus tard, vers 55 ans et plus, les
personnes de type social manifestent, selon Entrekin et Everett (1981), une preference
pour des me"thodes d'enseignement mixtes, & la fois progressistes et conservatrices. n y
aurait cependant, ^ cette derniere pe^iode de vie au travail, une relative absence
d'engagement professionnel.

Ainsi, parmi les quelques rares recherches qui se sont penche'es sur le cheminement
professionnel des personnes de type social ainsi que des formateurs d'adultes (enseignants
et conseillers), aucune ne semble s'etre r^ellement inteYess6e £ Tidentification de la
trajectoire professionnelle particuliere de ces praticiens au fil des ans.

Elements Theoriques

La perspective d'un d^veloppement vocationnel s'e"tendant au fil des ans rejoint le
courant humaniste des conceptions de l'£ducation des adultes (Mercian! et EHas, 1980).
Quant a Beder (1990), il situe ce courant humaniste dans 1'un des trois courants
philosophiques de 1'gducation des adultes fle "Liberal-progressive, le "Counter-critic" et le
"Personal growth"), soit le "Personal growth".
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L'etude du developpement vocationnel des adultes postule en effet, un potentiel illimite
de developpement chez rhumain, une actualisation continue de ce potentiel, rejetant, tout
comme beaucoup d'ecrits psychologiques du vieillissement, la conception endogene ou de
decroissance irreversible du developpement. La pr6sente etude se place aussi en marge
du modele compensatoire qui restreint le developpement a un processus de compensation
qui a pour objectif de require les deficits causes par le hasard et 1'usure de la vie.

(Jest dans le courant du developpement continue que se situe cette recherche. Le
developpement y est synonyme d'une evolution permanente (Heer et Cramer, 1982; Lewis
et Gilhousen, 1981), repondant & une poussee intrinseque continue (West et Graziano,
1989; Overton et Reese, 1981). Cette poussee continue se produit avec une intensite
equivalente au fil des ages (Kenny et Campbell, 1989; Levinson, 1978) et est accompagnee
de variations infmies de modalites et de rythmes (Digman, 1989; Nesselroade et Von Eye,
1985). La periode adulte ne peut plus etre consideree comme la cessation du
developpement mais plutfit comme une periode de vie prograrnmee pour une future
croissance (Labouvie-Vief, 1986).

Ce qui peut etre dit du developpement en general, peut s*appliquer de fapon plus
spedfique au developpement vocationnel et au choix de carriere. Les theories
developpementales vocationnelles sont plus recemment passees de theories plus
exclusivement centimes sur des contenus & des theories de contenus et de processus
(Minor, 1992). La pr6sente etude portant sur le developpement vocationnel des personnes
de type social s'apparente £ ce courant Basee en grande partie sur le modele de Riverin-
Simard (1990,1984), elle souscrit £ une definition du developpement envisage comme un
processus visant une meilleure adequation, d'une part, entre ce que 1'experience de
croissance et d'exploration de Kndividu 1'a amene a considerer comme "approprie" et,
d'autre part, les r6ponses de renvironnement a ces besoins et attentes (Super, 1990;
Crites, 1983; Krumboltz, 1979; Ginzberg, 1972; Tiedeman et OTSara, 1963). Dans ce
contexts theorique, la maturite vocationnelle devient un concept dynamique et s'eloigne
du caractere monotone ou monolithique que certains lui ont confer6. Tbut en conservant
une certaine stabilite, elle evolue dans une redefinition continue des buts, des
competences, des preferences vocationnels, de I'image de soi et des roles (Bordin, 1990;
Super, 1990; Ginzberg, 1972). Dans ce meme contexte theorique, les transitions
professionnelles sont envisaged comme autant de periodes marquant les changements
de vie au travail qui se situent tout au long des diverses etapes et qui s'expliquent
surtout, selon Riverin-Simard (1993) par 1'un ou 1'autre des quatre modes d'mteraction
personne-environnement, soit ranalogique, le relationnel, 1'organique et le transactionneL
Uadaptation a la carriere s'opere ainsi £ travers un enchaihement de petits cycles qui
viennent nuancer les macro-stages des theories vocationnelles de type lineaire (Minor,
1992). Ces mini-cycles s'adaptent mieux aux caracteristiques propres du developpement
vocationnel de 1'adulte de notre temps, amene, comme le precise Tiedeman et
Miller-Tiedeman (1984) tout au long de son cheminement a des phases nouvelles
d'exploration, de differenciation et d'integration de sa realite propre et de la
commune qu'il partage avec d'autres.
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La pr^sente recherche emprunte, par aUleurs, un postulat central aux theories
typologiques de la personnalite (une des sept conceptions de la personnalite, selon Clapier-
Valladon, 1986) qui preconisent la presence de types permettant de regrouper les
individus, tout en respectant leur complexite et leur unicite; parmi celles-ci, la presente
recherche s'appuie sur la conception de la typologie des personnalites vocationnelles de
Holland (1985) qui comprend six types de personnalite, les types realiste, investigatif,
artistique, social, entreprenant et conventionneL Walsh et Holland (1992) decrivent ainsi
le type social auquel se rattache les formateurs d'adultes exercant des fonctions
d'enseignants ou de conseillers. Les preferences des personnes de type social vont aux
activites spetialisees dans 1'assistance a offiir a autrui: informer, former, developper,
guerir ou enseigner. Elles aiment les occupations orientees vers les contacts humains
comme celles de 1'enseignant, du travailleur religieux, du conseiller d'orientation, du
psychologue dinicien, du travailleur social, du therapeute. Elles sont douees pour les
contacts sociaux et possedent souvent peu de talents pour la me"canique et les sciences.
Elles ont en aversion les activites explicites, ordonn6es, systematiques comportant
1'utilisation de materiaux, d'outils ou de machines.

Elements Methodologiques

Schema de recherche. Afin de pallier aux lacunes des approches longitudinales et
transversales, cette recherche emprunte a deux des methodes sequentielles proposees par
Schaie (1984), les methodes dites "cross-sequential" et "time-sequential". Pour repondre
a la premiere methode, les sujets ont ete divises en neuf cohortes et observes par rapport
a une meme variable, a une periode donnee; cette methode appelee "cross-sequential"
suppose que les facteurs de changement sont relics, non pas a 1'age, mais a la cohorte au
moment de 1'observation. La seconde methode a ete utilis6e de la fapon suivante: chaque
cohorte a ete etudiee a trois moments differents: le moment present, dans une
retrospective de cinq ans et dans une perspective de cinq ans. Cette methode dite
"time-sequential" farilite 1'observation des details de chaque sequence et la mise en relief
de la continuite globale du developpement, ce qui a pour effet de diminuer 1'aspect
statique de la methode "cross-sequential". Par ailleurs, un nombre d'annees precis de cinq
ans a ete choisi pour la retrospective et la perspective et ce, pour deux raisons: 1. eliminer
les narrations fentaisistes d'evenements relevant d'un passe lointain; 2. contrer les trop
grandes differences individuelles dans I'appr6ciation du temps. Nardi (1973) suggere a cet
egard un ecart situ6 entre deux a cinq ans pour les etudes de de type.

fehantillon. L'6chantillon du present projet consiste en 109 adultes quebecois choisis
au hasard et repartis selon neuf strates d'age (de 23-27 ans a 69-67 ans); ces sujets ont
ete repartis, a priori, egalement selon trois autres variables, soit le sexe, la classe sodale
d'appartenance (defavorisee, moyenne et aisee) et le secteur de travail (priv6, public et
parapublic). Quant a la repartition des sujets selon la variable age, il faut noter, tout
comme le font la majorite des chercheurs (Lerner et Lerner, 1989; Birren et Schaie, 1985)
que 1'age chronologique est un critere-indice et aucunement causal Quant a ridentification
des sujets appartenant au type de personnalite social, nous avons emprunte a une
typologie psychologique de la personnalite, la typologie des personnalites vocationnelle de
Holland (1985).
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Pour identifier 1'un ou rautre des six types de personnalite' vocationnelle, Holland
propose des methodes qualitatives et quantitatives validees. Mais, fait a noter, les
methodes qualitatives se sont aver£es plus efficaces que les methodes quantitatives telles
les inventaires de personnalite ou d'interets (Holland, 1985, p. 83). Dans la presents
etude, le type de personnalite a done et£ etabli en combinant deux methodes qualitatives
valid6es et sugg6r6es par Holland, a savoir d'une part, Identification de la profession
exerce"e et, d'autre part, lllistoire de vie occupationnelle. Ainsi, on a tenu compte a la fois:
1. de la profession exercee actuellement et 2. de celle (s) occupee (s) depuis les cinq
dernieres annees. Avec ce double critere, r&hantillon se compose done de sujets dont la
(les) profession (s) exercee (s) depuis les cinq dernieres annees se situent dans une seule
et meme categorie (type dominant) professionnelle. L'equivalence de ces categories avec
les six types de personnalite est bas6e sur la Classification canadienne descriptive des
professions (CCDP). Cette typologie de personnalites vocationnelles a 1'avantage d'etre
directement Ii6e a la problematique des travailleurs et, surtout, d'etre validee par au-dela
de 500 recherches menees dans pres de 10 pays octidentaux et orientaux (Walsh et
Holland, 1992).

Cueillette des donnees. Elle consiste en des entrevues semi-structur6es (enregistrees),
d'une dur6e moyenne de 55 minutes. Ces entrevues, de type semi-structure", portaient sur
la formation ou 1'expenence professionnelle et les perspectives de carriere a moyen terme;
elles englobaient une retrospective et une perspective de cinq ans chacune.

Traitement des donnees. Ce traitement se situe dans 1'approche qualitative. Pour
1'analyse de contenu, la pr^sente recherche a suivi le processus de categorisation et de
classification correspondant au modele A identifie par l"Ecuyer (1987, p. 57). fl s'agit du
modele ouvert dans lequel les categories proviennent du materiel analyse, a partir de
regroupements successes des enonces, en se basant sur leur parente ou similitude de
sens, les uns par rapport aux autres. Les themes utilises sont precises tout au long de la
presentation des resultats.

Les entrevues ont 6te analys6es a 1'aide d'une grille construite a posteriori selon le
precede d'analyse comparative de Horth (1986) dans laquelle chaque information est
compared a rinformation deja relev6e dans le discours des sujets precedents, Lorsque
1'information est repetitive, nous I'associons alors aux reponses precedentes; si elle apporte
un element de nouveaute, nous cr6ons une autre categoric. Notons enfin que notre
analyse met 1'accent sur I'univers individuel et non sur I'inridence que peuvent avoir les
structures sotiales par rapport a la courbe d'existence des individus. Selon la terminologie
de Clapier-Valladon (1986), il s'agit d'une analyse de type surtout psychobiographique
(centree sur le v6cu de 1'individu) plutot qu'ethnobiographique (centree sur 1'expression des
modeles culturels).

Resultats

D'une fapon globale, les donnees de la pr6sente recherche corroborent en un sens celles
de Walsh et Holland (1992). Tbut au long du cheminement professionnel des personnes
de type social, dont font partie les formateurs d'adultes (enseignants, conseillers), on
retrouve sensiblement les memes caracteristiques statiques decrites par ces auteurs: elles
privilegient les activites sollititant des competences interpersonnelles et delaissent les
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activit6s a caractere ordonne', systematique ou impliquant du mate'riel et des outils. Par
ailleurs, difieremment de Walsh et Holland (1992) qui n'ont pas e'tudie' 1'aspect
longitudinal des personnes de type social, il ressort egalement de cette etude deux autres
observations majeures inedites. Les personnes de type social accordent generalement plus
la priority a leur savoir-etre vocationnel (ensemble des attitudes et habilete"s cognitives
mises a la disposition de la sotie'te') H6 a des habiletes interpersonnelles qu'a leur
savoir-faire vocationnel (ensemble des connaissances, techniques ou experiences
pertinentes). Bien que ce savoir-etre relationnel ne constitue qu'une partie de leur facon
d'etre, il semble neammoins repr6senter un dynamisme fondamental qui amene ces
personnes a valoriser surtout leurs habiletes interpersonnelles et a rechercher des
contextes qui en permettent 1'expression. Une seconde observation, caracteristique d'un
mouvement eVolutif particulier du developpement vocationnel des personnes de type
social, re~vele que le rapport aux activit^s a caractere explicite, ordonne', impliquant des
mate'riaux et de la m&anique subit de legers changements avec le passage du temps. Ces
activites detestees dans la premiere moiti<§ de la vie au travail sont I'objet dans les
dernieres Stapes, d'une r6appropriation progressive.

Dans les rubriques qui suivent, nous prdsentons les r&ultats de'tailles par strates d'age.
La trajectoire vocationnelle des personnes de type social, incluant les formateurs d'adultes
(enseignants, conseillers), est sommairement decrite et illustr^e par des extraits
d'entrevue.

Transposition du savoir-etre vocationnel

Les personnes de type social de 23-27 ans (n=7) tout comme leurs pairs de la meme
strate d'age, traversent une transition majeure, celle de leur insertion sur le marche' du
travaiL Les personnes de type social y arrivent avec 1'intime conviction qu'elles doivent
mettre inte'gralenient a la disposition de la sotie'te' ou de leur organisme-employeur les
particularit^s de leur savoir-etre ainsi que Tunicite de leur personne et ce, pour le
bien-etre des individus ou de divers sous-groupes de la collectivity.

Quandje commence & travailler.. .peu importe 1'endroit.. j'ai une personnalit6.. j'ai
une individualite...en partant, c'est important que je reste tel que je suis [ton
insistant sur les demiers mots].. .c'est comme cela que je pourrai etre utile.

Cette volont^ de transposition de leur savoir-etre relie" a des habiletes interpersonnelles
s'accompagne parfois d'une certaine ins6curite devant les reactions impr^visibles de
1'environnement de travail, insecurity qui se mute, en d'autres occasions, en une confiance
de pouvoir s'appuyer sur une competence particuliere, celle de leur savoir-gtre relationneL

Je ne savais pas comment est-ce que le monde allait me prendre.. .ni comment
j'allais les prendre.. .dans le travail, ce n'est pas tout le monde qui peut t'aimer non
plus.

C'est rare que je ne m'entends pas avec une personne.. .pa a toujours 6t6 comme
ca...je n'essaie pas de juger une personne.. j'aime mieux la comprendre...done, pa
devrait bien aller.

Par ailleurs, en cette p6riode d'insertion socio-professionnelle, les jeunes adultes de type
social souhaitent vivement se retrouver dans un climat de travail harmonieux ou ils
pourront transposer efficacement leur savoir-etre relie aux habiletes interpersonnelles.
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Je veux me retrouver dans un dimat de confiance pour que je puisse repondre a
mes exigences personnelles face au travail

n y a beaucoup de competences qui vont se developper seulement dans un dimat
favorable.

Parallelement, une des difficultes majeures que les personnes de type social soulignent
relativement a la transposition de leur savoir-etre est celle d'oeuvrer dans un milieu ou
les relations interpersonnelles sont tendues et ou les possibilite's de contact avec les
collegues ou patrons sont tres rares.

La premiere annee, ca &6 tres difficile parce que j'etais toujours a me demander
si j'aimais cela.. .pas a cause des taches.. .a cause du dimat.. j'avais toujours envie
de changer de job.. je n'etais jamais bien.

Travailler sans un bon dimat de travail, pa nous porte a vouloir fuir.. .ce n'est pas
interessant, je veux surtout fuir.. .ftrir ce climat-la.. .parce que j'ai 1'impression qu'avec
les personnes id, ca va toujours etre sensiblement pareiL

Recherche d'une culture organisationnelle valorisant les relations interpersonnelles

Les personnes de type social de 28-32 ans (n=10), tout comme leurs pairs de la meme
strate d'age, semblent §tre a la recherche d'mi chemin prometteur. Suite aux premieres
annees passers sur le marchg du travail, elies essaient d'identifier un champ d'activites
professionnelles davantage reh'6 a leurs habiletgs interpersonnelles, en modifiant par
exemple, de facon substantielle, 1'orientation de leur trajectoire professionnelle.

Je vais reprendre mes Etudes.. .peut-etre qu'au bout, j'aurai des difficultes a
affronter.. .mais je n'ai pas peur de ca.. je me dis: enfin, je vais vraiment travailler
avec 1'etre humain.

J'ai donn6 ma demission id..j'ai d£dd6 d'orienter ma carriere tout
autrement.. .pour moi, la possibility de rendre mon travail plus humain, c'est ma plus
grande preoccupation actuellement

Une culture organisationnelle qui valorise les relations interpersonnelles leur apparait
comme un chemin prometteur. Les uns y puisent assurance, d'autres ressentent la
n&essite' d'un changement et envisagent de d6ployer des efforts pour humaniser
davantage leur travaiL

Quand c'est humain a mon travail, comme la.. .tout le monde est bien.. je ne me
tracasse plus pour le reste, car je suis assured que mon rendement sera bon.. .que
1'organisation de mon travail sera bonne.. .et que tout va s'ensuivre.

Apres quelques ann^es, je suis plus consdent que la structure.. .la
bureaucratie.. .ca deshumanise le travail.. .mais j'espere bien I'ameliorer en faisant
des efforts personnels...et en le demandant aux autres...de facon a rendre mon
travail plus humain,

Cette recherche d'un chemin prometteur conduit la personne de type social a prendre
davantage consdence, au fil de 1'experience, de la hierarchic de ses valeurs, de ses
ressources personnelles, de son unidtS.

C'est beaucoup plus important pour moi le cot6 humain.. .ou je travaille, je veux
avoir ma place comme tout le monde..je veux etre bien dans ma peau...c'est
beaucoup plus important que d'avoir un salaire plus avantageux.. .car de toute facon,
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une promotion ne compensera jamais pour toutes les relations que je peux avoir avec
les gens.. .jamais [ton insistant svir le dernier mot].

J'ai eu une p&iode d'adaptation...fa n'a pas e"te" toujours facile...mais...cette
p&iode m'a aidee a mieux connaitre ma valeur r&lle.

Apres quelques ann6es d'exp&ience.. .et de contact ici.. je suis davantage conscient
de mon individuality.

La strategic de recherche d'un chemin prometteur par les adultes de type social est
fondamentalement interrelationnelle: les deux parties moi-milieu sont concues comme
devant etre affect£es par leur interaction. La valorisation personnelle ne peut se re"aliser
qu'en interrelation avec les autres.

Dans le travail si on n'a pas la possibility d'etre utile pour les gens, pour le milieu
dans lequel on vit...alors pa ne donne absolument rien de faire ce qu'on fait...on
cherche tout le temps a mieux s'epanouir a travers ce que Ton fait.. .si on ne fait rien
qui soit utile, alors pa ne donne absolument rien.. .si on n'a pas cette possibility la,
c'est foutu.

Etre utile a quelqu'un, c'est important pour moi.. .c'est un etre humain que je veux
etre.. .dans toute sa plenitude.. .et j'ai toujours voulu e"tre utile a mon prochain.

Course a la reconnaissance des habilet^s interpersonnelles

Les personnes de type social de 33-37 ans (n=14), tout comme leurs pairs de la meme
strate d'age, semblent vivre une e"tape de vie au travail associee a une course
vocationnelle, ce qui les amene parfois a fonctionner par delis comme pour e"pouser le plus
possible le rythme de la course.

Moi je marche par de'fis maintenant.. .je m'utilise mieux.. je n'6tais pas comme pa
dans les premieres arme'es...maintenant, il s'agit que tu me dises: "tu n'es pas
capable de faire pa" pour que je le fasse...des fois je vais foncer..je vais
m'essayer.. .pa m'aide a avancer (ton joyeux).

La strate'gie de la course des personnes de type social correspond a un processus
d'interrelation. Elles associent etroitement la re"ussite de la course vocationnelle a une
intensification de la qualite des influences retiproques moi-milieu. Elles fournissent, par
exemple, des efforts accrus et soutenus pour rendre ces interinfluences fecondes.

Si je suis honnete avec des gens.. .et que je fais attention pour toujours y aller
travailler en chantant.. .c'est rare maintenant que je dispose d'un client sans avoir
dit un mot drole, une histoire, une chose encourageante.. .si tu refletes le bonheur,
on n'a pas a se tracasser.. j'ai juste a laisser faire et je vais influencer les gens.. je
me sens aime" par mes clients.. .et moi, je les aime.. .pa se sent.

Les buts de la course vocationnelle des personnes de type social semblent surtout
rattach^s a 1'obtention de la reconnaissance de leur savoir-etre relationnel, reconnaissance
qui passe parfois par 1'acces au pouvoir, par une collaboration concerted avec la hie"rarchie
ou par une participation sur un plan plus elargi a des projets soci^taux.

Plus on monte dans l'6chelle sociale de travail.. .plus on est utile au travail.. .pa.. .il
ne faut pas se le cacher.

J'ai 1'impression que les cadres, et moi-meme, travaillons pour aider a
ameliorer.. .a batir.. .I'utilite" sociale est, a ce moment-la, tres, tres importante.
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...je pourrais apporter mon concours a un autre niveau...a un niveau plus
large.. .avec ma sensibility.. .et tout.. .et tout.. .par exemple, fa fait plusieurs annges
que je veux faire un programme de lutte centre ralcoolisme.. je voudrais sensibiliser
les classes ouvrieres a ce probleme ainsi que le syndicat....

Dans certains cas, cette strategic d'interrelation emprunt^e par les personnes de type
social requite deja en des efFets bengfiques et les chances de reussir cette course
vocationnelle, et d'obtenir prochainement la reconnaissance de leur savoir-etre relationnel,
semblent maintenant plus elev6ea

L'e"panouissement au travail...moi c'est la plus belle chose que j'ai
d&xmverte.. .etre a I'̂ coute des gens.. j'ai eu les plus belles joies depuis que je fais ce
travail

C'est sur.. .les premieres annees.. .ce n'gtait pas pareil.. .aujounThui, j'ai atteint un
maximum d'e'panouissement au travail

En d'autres occasions cependant, des menaces seiieuses a la r6ussite de la course
vocationnelle sont identifiers, par exemple la lourdeur organisationelle.

n y a beaucoup de choses a faire.. .ils sont la les defis, Us sont omnipresents.. .mais
mes interventions par rapport aux defis s'en vont en se d^gradant.. .c'est tres difficile
de faire avancer ou modifier les choses.. .c'est peut-etre a cause de la structure de la
boite...il y a une forme de dependence au conseil du tresor...au conseil
d'administration...notre intervention professionnelle est de"cantee
la-dedans.. .pourtant le de§fi ne cesse d'etre la.. .ca devient doublement frustrant.

Essai de nouvelles lignes directrices bashes sur une lecture de Futilite" sociale

Les personnes de type social de 38-42 ans (n=14), tout comme leurs pairs de la meme
strate d'age, semblent vivre une e"tape de vie au travail assotî e a 1'essai de nouvelles
lignes directrices. Elles ressentent une certaine obligation de faire le point sur leur
cheminement vocationnel, selon des printipes reformuUis a la lumiere des experiences
accumulees au fil des ans.

C'est toujours cette question-la maintenant que je me pose: est-ce que le travail
que je fais m'epanouit ou m'abrutit...est-ce que j'atteins quelque chose de
nouveau.. .est-ce que je me developpe.. .est-ce que je m'6panouis?

Au cours des anne'es, on arrive.. .non pas a s'ajuster ou a s'adapter.. .mais surtout
a mieux se comprendre soi-meme...dans le sens qu'on peut mieux savoir ce qu'on
peut faire et ce qu'on ne peut pas faire.

Quant £ la nature des nouvelles lignes directrices que les personnes de type social
voudraient dorenavant redefinir, afin de parfaire leur savoir-etre Ii6 aux habiletes
interpersonnelles, elles seraient bashes sur une lecture experimented de leur utilite"
sociale. Cette derniere est d'ailleurs consid6r6e comme une condition essentielle a un sain
fonctionnement professionneL

Pour moi, c'est important.. .quand le travail est entrepris.. j'ai confiance deja dans
la quah't^ du travail que je fournis.. .surtout, j'aime bien avoir une influence.. .une
utilite'.. .sur les autres.. je pense que je vais rechercher cette possibility d'influencer
dans toutes les occasions qui me sont donnees.
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Si j'ai des preoccupations sociales.. .c'est une belle chose en soi.. .mais si je ne peux
pas atteindre les detideurs.. .ou bien.. .si je ne peux pas avoir une certaine influence
qui me permette d'atteindre des politiques.. .eh! bien! je ne peux pas m'epanouir au
travail.. je peux m'epanouir seulement si je suis utile.. .il faut que je vise fa.

Les nouvelles lignes directrices envisages en fonction de leur utilite sociale prennent
tout leur sens dans la qualite" des rapports humains qui est relev6e ici avec beaucoup plus
d'insistance que dans les strates pr6c6dentes.

Les gens qui te font confiance, t'aident a avoir confiance en toi.. .si tu rencontres
des gens qui t'ecrasent ou qui doutent de toi, ce n'est pas bon.. .si les gens doutent
de toi, je trouve que c'est normal qu'on se sente abaisse.. .mais moi, si les gens ont
confiance en moi, je trouve que c'est automatique.. .je me sens des ailes.

En d'autres occasions, la lecture expeViment^e de leur utilite' sociale amene les
personnes de type social a s'inquie'ter vivement pour leur situation actuelle et a venir.
Elles se sentent ainsi parfois momentan&nent d^pourvues de nouvelles lignes directrices
permettant un developpement accru de leur savoir-etre lie" a des habilet£s
interpersonnelles.

C'est tellement froid ici que ce n'est pas possible.. .lorsque je suis arrived ici, je me
suis dit: bon, eh bien! je vais rester travailler dans mon coin., je ne sais plus quoi
faire.. .le climat est tellement impersonnel que personne ne pourrait s'apercevoir si
je suis malade ou pas.. .c'est strictement chacun ses affaires.

Je me demande si je vais rester ici.. .cela me tracasse beaucoup.. je vois le sort peu
privilegte qu'on donne aux gens en fin de carriere ici.. .on les eloigne du public.. .on
se fiche d'eux.. .cela m'inquiete parce que je me demande si je vais rester dans cet
emploi.. .de peur d'avoir plus tard le meme sort qu'eux.. .il me faut lutter.. je ne sais
pas encore comment...pour 6viter d'avoir le sort peu enviable des aines de
1'organisation.

Identification du fil conducteur: priority accorded aux habilt£s interpersonnelles

Les personnes de type social de 43-47 ans (n=12), tout comme leurs pairs du meme
groupe d'age, semblent en quete du fil conducteur de leur histoire professionnelle dont
elles cherchent a saisir le sens. Cette recherche d'un fil conducteur semble etre reliee a
une sensation de passage, de point tournant.

Je suis en p6riode de transition.. je me regarde faire.. .le passe, 1'avenir.. .il y a des
choses que je n'aime pas.

n y a trois a cinq ans, je menais les operations, je n'avais meme pas le temps de
me poser des questions...il fallait que ca marche...mon deroulement de carriere se
faisait de facon tres spontange.. .maintenant, je re"fl6chis a tout ca.. je suis plus
constient de toute sorte de choses...je suis plus a meme d'analyser...ma
situation.. .alors que dans les armies anterieures, je devais agir vite.

Pour les personnes de type social, le fil conducteur de leur histoire vocationnelle aurait
6t6 marque par le souci d'accorder la priority a leur savoir-etre vocationnel, et plus
particulierement, a leurs habiletes interpersonnelles.

Le sens humain...le rendement humain est tres important.. je mentionnerais
meme que cela a toujours ete la priority dans mon travail.
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Pour moi.. je me suis vite apercue que le travail devient une valeur.. .uniquement
dans la mesure ou je rends les autres meiUeurs.. .bien.. .et heureux.

L'analyse du fil conducteur des aduites de type social les amene egalement a prendre
conscience que, tout au long de leur trajectoire, le contact humain positif s'avere une
condition de base de la realisation de soi

Je travaille avec des etudiants.. .evidemment.. j'ai 1'impression que ce que je leur
donne leur est tres utile.. .et cette impression me fait tres chaud au coeur.. .ca me
motive a me depasser.

Les personnes de cette strate d'age reconnaissent qu'elles ont ete regulierement
motivees a s'engager sur un plan plus collectif qu'individueL

Pour aider 1'mdividu.. j'aurais toujours le gout de travailler davantage sur le
milieu plut6t que sur un individu.. je veux dire...sur le cfite de la restructuration
sociale.. .et morns sur les contacts individuels.

Par ailleurs, au sein de cette analyse du fil conducteur de leur histoire de vie au travail,
les aduites de type social semblent chercher a deVelopper d'autres avenues qui viseraient
a donner un caractere plus explicite, plus tangible, plus visible a leurs actes
professionnels.

(Jest quelque chose que je considere important de jouer un role visible [ton
insistent sur ce dernier mot] dans rentreprise.. .presque aussi visible que n'importe
quel corps de metiers ici.. .surtout au niveau du deVeloppement des ressources
humaines qui est mon secteur d'activite...par exemple, un programme bien
clair.. .bien prgtis.. .bien visible.. .qui impliquerait beaucoup de monde.

Je vois la planification d'une intervention comme etant une presence
necessaire...mon action ne devrait pas etre seulement a court terme...comme
repondre aux urgences des gens.. .mais beaucoup plus a long terme.. .pour pouvoir
avoir plus I'impression de deboucher sur du concret.. .sur de rhumain concret.. .aussi
concret la.. .que les gens qui batissent cet edifice la-bas.

Accentuation de la spedficite des habiletes interpersonnelles

Les personnes de type social de 48-52 ans (n=ll), tout comme leurs pairs de la meme
strate d'age, s'emploient a une modification de trajectoire professionnelle qui se manifeste,
de prime abord, lorsque ces personnes temoignent d'une alteration globale de leur
conception du travail.

J'ai change.. je n'ai pas toujours eu cette philosophic de vie au travail
J'ai moins d'illusions que j'en avais.. .en ce sens que je ne pense pas que je vais

changer le monde.. .mais ce detachement de vouloir absolument de changer le monde
me permet de travailler mieux...

Les personnes de type social modifient geneValement leur trajectoire professionnelle
dans le sens d'une accentuation de la specificate du savoir-etre vocationnel lie aux
habiletes interpersonnelles. Elles soulignent, par exemple, de facon constante 1'utilite
sociale de ce savoir-etre.

Je voulais davantage voir une dimension sociale...une utilite sociale...c'est une
motivation pour moi...quand j'ai constate que, de plus en plus, les problemes
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devenaient purement politiques, et qulls n'etaient plus de nature a pennettre que
j'intervienne pour ameTiorer les choses.. .bien la! j'ai quitte.. je me suis dit: ici, il y en
a d'autres qui vont profiler de mes experiences.. .ici definitivement.. .je considere que
je joue un role eminemment social

Je ne pensais pas que c'etait si important que ca pour moi Futilite"
sociale.. j'accorde beaucoup d'importance a Futility sociale.. .sentir que ce que je fais
ne serait pas utile, cela ne se peut presque pas.

Cette valorisation de leur savoir-gtre relationnel s'accompagne d'une reconnaissance de
1'utilite sociale de chaque travailleur y compris ceux qui utilisent des techniques, des
materiaux, des appareils.

De plus en plus, je crois que chaque personne a son role a jouer quel que soit le
travail.. .je crois beaucoup a 1'apport d'une autre personne.. .a 1'apport de chacun dans
la societe".. j'ai beaucoup d'admiration par exemple, pour la personne qui est.. .[ici le
sujet enumere trois emplois necessitant 1'utilisation de materiaux d'outils ou
d'appareils]...cela m'emerveille beaucoup la compiementarite" des roles sociaux...ce
que je fais n'est pas plus important que ce que 1'autre fait...ce qui est
important.. .c'est que chacun fasse ce qui est attendu de luL

Contrairement au mouvement note" dans le stade precedent, les adultes de type social
de ce stade se dedarent hostiles a 1'idee de devoir forc6ment rendre explicates et
operationnels leurs actes professionnels, les consid6rant, a toutes fins pratiques, tres
difficiles ou meme impossibles, a comptabiliser ou evaluer.

L'utilite sociale de mon travail, c'est difficile a 6valuer...les gens n'en voient pas
facilement 1'utilisation immediate.. .meme nous....

Je me dis souvent: il ne faut pas chercher a voir les r&ultats immediats de mon
influence sur autrui...c'est a long terme...alors, on voit ou on sent davantage
rinfluence...puis le mieux est de poursuivre son travail du mieux qu'on peut...et
finalement se dire: au fond, le travail va toujours r6ussir a influencer positivement
quelqu'un.

Par ailleurs, afin de mieux se garantir une r6elle specification de leur savoir-£tre relie
aux habiletes interpersonnelles, les personnes de type social tiennent a davantage bonifier
ce savoir-etre, car selon ces dernieres, il s'avere, tout compte fait, le seul veritable outil de
base leur pennettant d'avoir un impact reellement positif sur 1'entourage.

Je suis heureux dans mon travail.. .mais je suis loin d'etre satisfait par rapport a
tout 1'aspect humain que je pourrais mettre a la fois pour moi...et pour les
autres.. .dans mon milieu de travail

Ce qui est important, c'est de toujours respecter la personne au travail.. je ressens
cela.. .et j'aimerais que d'autres puissent aussi le ressentir.. .on peut decouvrir chez
la personne des possibility que Ton ignore.. juste par le fait de la respecter.

Demonstration de 1'utilite sociale des habiletes interpersonnelles

Les personnes de type social de 53-57 ans (n=12), tout comme leurs pairs de la meme
strate d'age, sont a la recherche d'une sortie prometteuse de leur trajectoire
professionnelle. Elles s'appuient, pour ce faire, sur 1'utilite de leur travail pour la societe*
actuelle et pour les generations a venir.
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Je suis persuaded que c'est utile ce que nous feisoris pour la soriete...on peut
maintenant ameliorer la vie des gens.. .et ceci avira des repercussions sur les enfants.

Le contexte social tel qu'il est aujourd'hui pese sur moi.. .sur ma generation.. .qu'on
le veuille ou non.. .tout se passe dans la sotiete.. je me sens un peu responsable.. .et
je cherche a ce que la sotiete soit meiUeure.

Une facon importante de demontrer cette utilite sodale est de mettre en Evidence
qu'elles ont su r&Jiser une certaine harmonie entre leurs aspirations personnelles et
certaines prescriptions sotio-professionnelles, me"nie les plus ardues pour elles, en
particulier celles qui comportent un caractere syst&natique et ordonne, impliquant la
manipulation de materiaux, d'outils et de la mecanique.

J'ai fait tout un parcours tres diversifie".. j'ai travaille dans divers milieux.. .dans
1'industrie, dans les organismes gouvernementaux.. .et a un moment donne de ma
vie, j'ai senti le besoin de ramasser tout ca et de me consacrer a
renseignement...comme enseignant agricole, on aide a comprendre comment
travailler avec la nouvelle machinerie...comme ca [ainsi].. .avec cette
machinerie-la.. .on peut ameliorer le travail.. .et la vie des producteurs agricoles.

J'ai cette responsabilite d'amener les gens a prendre conscience des valeurs
cooperatives et a les sauvegarder...mais [ton insistant sur ce dernier mot], je fais
ceci.. .a travers un aspect davantage financier.. .et plus technologique.

Parallelement a cette preoccupation de vouloir demontrer qu'elles arrivent ou arriveront
a harmoniser leurs aspirations avec certaines preoccupations sotio-professionnelles ardues
pour eux, les adultes de type social font ressortir certaines caracteristiques de leur
personnalite qui les favorisent dans cette demonstration de Futilite" sociale de leurs
habiletes interpersonnelles. Ainsi tiennent-elles a souligner la richesse de leur savoir-e"tre
vocationnel spedfique.

A mon age, je suis assez stabilise du c6te humain.. j'ai attaint un certain niveau
depuis au moins une dizaine d'annees.. .et j'ai appris £t avoir grandement confiance
en moi.. .dans mes contacts avec les gens.. .surtout j'ai une perception assez rapide
de la nature des gens.

Je n'ai jamais eu d'accrochages avec les employes.. je n'ai jamais eu de difficultes
m6me si on a beaucoup de jeunes maintenant qui ont 6t6 embauches.. .personne n'est
gene avec moi.. .ils vont me demander n'importe quoi.. .on n'a jamais d'obstinations
ou des contrarietes.

Enfin, les personnes de type social dedarent parfois qu'elles ont deja reussi a rencontrer
toutes les exigences du travaiL De ce fiat, elles ont Fimpression d'avoir d£montr6, du
moins a elles-mgmes, 1'utilite" sociale de leur savoir-gtre relie a des habiletes
interpersonnelles et elles en ressortent epanouies.

Etre heureux de ce qu'on fait...£i venir jusqu'a date, c'est ce que je ressens...ce
n'est pas un enrichissement materiel.. .c'est un enrichissement du travail
accompli.. .gtre heureux parce qu'on a fait un travail qu'on imagine etre celui qu'on
aurait du faire normalement sans avoir d'arriere pensee...mes experiences
anterieures, j'en suis heureux.. .alors, je ne regrette pas tout ce que j'ai fait & venir
jusqu'a date.. .cela a etc un enrichissement.. je n'ai aucun regret.
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En d'autres occasions, cette recherche d'une sortie prometteuse leur semble
compromise. La demonstration de I'utilite' sotiale de leurs habilete's interpersonnelles ainsi
que Fharmonie entre levirs aspirations personnelles et certaines prescriptions
sotio-professionnelles leur paraissent impossibles a re"aliser. Certaines n'ont plus de de"fis
stimulants et vivent un certain disengagement professionneL

J*ai 57 ans.. je doute fort d'etre en mesure de jouer un role important dans
I'organisation.. .pour tout de suite.. .et pour les prochaines ann6es.

On [les patrons] ne tient pas assez compte du qualitatif...de rhumain...qui est
sous pa [la performance]...on donne beaucoup...beaucoup trop d'importance au
quantitatif.

Si je ne d^couvre plus de defis...comme la, la [pr6sentement]...je commence a
d6croitre dans mon rendement.

Conciliation du savoir-etre relationnel et de ses opposed

Les personnes de type social de 58-62 ans (n=16), tout comme leurs pairs du meme
groupe d'age, semblent proce"der & un mouvement migratoire devant les amener
graduellement vers les tout premiers moments de leur retraite. Tbut en souhaitant
demeurer actives, elles pressentent 1'e'ventualite' qu'il puisse en etre autrement

Je pense que ce que j'avais a faire iri [marche" du travail] est fait.. .ce que j'avais
a dormer de ma personne est fait.. je vais plutot maintenant penser a m'orienter vers
autre chose.

Durant ce mouvement migratoire, le discours professionnel de type social prend une
couleur particuliere. n continue a mettre en Evidence un savoir-etre relie" aux habilete's
interpersonnelles; mais, cette fois-ci, il fait surtout valoir rimportance, voire meme la
n&essite", de se pr6occuper du contexte dans lequel eVolue ce savoir-etre, c'est-a-dire un
contexte induant des elements autant humains (el&nents privile'gi6s) que mate'riels,
techniques ou structuraux (elements opposes a leurs inte'rets premiers, selon Walsh et
Holland, 1992). Les adultes de cette strate d'age prennent de plus en plus conscience (et
c'est la la particularite de cette strate d'age) que ces deux r^alit^s, privilege et opposee
(les el&nents a caractere humain et interpersonnel et les el&nents a caractere materiel,
technique ou structural), font partie inhe~rente du meme contexte ou des coordonn^es
globales de la vie au travail.

On s'achemine vers de meilleurs moyens [nouvelle technologie] pour aider les
gens.. .les connaissances eVoluent.. .la societe change.. .il faut ajuster notre travail en
conse\juence.

Eh puis, niumain qui a imm6diatement besoin d'aide, qu'est-ce qull devient?.. .ce
n'est pas statique...ca ne peut etre reporte" comme de simples questions
administratives ou de'connecte' comme des appareils.. .c'est tres dynamique.. .on doit
toujours s'acheminer vers.. .un effort de refaire.. .un peu.. .comme.. .un lien entre le
statique et le dynamique.

Par ailleurs, soucieuses de concilier leur savoir-etre et ses opposes, les personnes de
type social voient une certaine urgence a oeuvrer sur la structure meme de la sotie'te'
reconnaissant son influence ind^niable sur les gens.
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^influence que les gens subissent, c'est 1'influence de la societe" en ge"ne"ral.. je
doute que Ton ait une rfele influence sur les gens...sans passer d'abord par le
collectif.. .la structure.

n y a des problemes dans toute reorganisation sociale...prenez, par exemple, la
me'decine, elle n'est pas organisee pour traiter les vieux.. .il n'y a pas de medecins qui
connaissent les veiitables maladies des vieux.

Durant ce mouvement transitoire, visant une conciliation de leur savoir-etre et de ses
opposes et accordant une plus grande attention & la globalite" du contexte, les personnes
de type social semblent, du meme coup, se prgoccuper davantage de leur propre lieu
d'appartenance.

Ma plus grande anxi&e'...c'est de ne pas etre accepted par les jeunes qui
travaillent ici...car je ne voudrais pas laisser mon travail pour tout Tor au
monde.. .quand je suis au travail.. j'oublie tout.. j'oublie completement toute 1'autre
partie de ma vie.

Par ailieurs, les personnes de type social, en ce mouvement migratoire les amenant
vers les tout premiers moments de leur retraite, of&ent certaines lecons de vie. Ces
dernieres ont surtout trait £ une facon plus avertie d'exercer un savoir-etre vocationnel
qui leur est typique, a savoir celui qui est H4 & des habilete's interpersonnelles.

Les rapports entre humains...les interrelations...^^ tres fluctuant...il faut
toujours investir dans sa relation personnelle avec les gens.

tFaime qu'on m'aime.. .puis moi j'aime les autres.. j'essaie de ne rien faire pour les
contrarier pour qu'ils puissent, eux aussi, se sentir ainies autant que moi je les
aime.. je ne veux pas les ̂ eraser & cause de mon age.. .il faut leur donner la chance.

En d'autres occasions, oes lecons de vie proposers par les personnes de type social sont
surtout £ 1'effet que les relations interpersonnelles harmonieuses ainsi que 1'entraide
doivent se perpetuer.

Le de"sir d'aider..je ne sais pas si on reussit toujours £ transmettre ce
dynamisme-la aux jeunes.. .il faut qu'ils fassent aussi leur experience dans le milieu
mais.. .pour moi, je leur dis.. .c'est quelque chose de tres important et je vais
continuer ca.

n faut se pr^occuper du bien-etre des autres...il faut avoir confiance qu'on peut
vraiment aider les gens & un mieux-etre.

Enfin, les printipales autres lecons de vie leguees par les personnes de type social sont
& 1'effet que le sentiment d'utilite' sociale s'avere un besoin fondamentaL

Avoir un certain statut social que te rend necessaire aux autres.. .et reussir ̂  faire
en sorte qu'un jour plus personne ne pourra se passer de toi.. .ca, c'est tout un r§ve.

Au fond, on croit.. .ou du moins, il faut croire.. .il faut esperer que ce qu'on fait est
utile.. .parce qu'autrement, il faudrait tous s'arreter de travailler....

Integration progressive du savoir-e'tre relationnel et de ses opposes

Les personnes de type social de 63-67 ans (n=13), tout comme leurs pairs du meme age,
se retrouvent aux prises avec le passage & la retraite. A cette etape de leur deVeloppement
vocationnel, elles 6tabUssent un bilan des experiences vecues.
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J'ai eu la possibility de me ressourcer continuellement dans ma
profession...sur le plan moral, j'entends.

Uecoulement du temps, pa me pr6occupe...metaphysiquement, je me suis
toujours demand^ pourquoi les choses sont comme elles sont: c'est-a-dire
pourquoi on vieillit? pourquoi on meurt? pourquoi tout passe? j'aurais tant le
gout de continuer a vivre...il me semble que je n'ai pas eu de vie.

ConfrontEes a cette perspective d'une diminution notable ou d'une disparition
complete de ce contexte qu'est la structure du march.6 du travail, les adultes de type
social persistent n6ammoins a se pre"occuper intenseinent de leur savoir-etre et de ses
opposes. II ne s'agit pas, comme dans l'6tape prec^dente, de concilier les elements
humains et techniques vus comme opposes, mais de les int^grer et de les percevoir
comme eiant presents, non seulement dans un contexte particuHer, mais a 1'interieur
meme de la singularity de 1'individu. Par exemple, elles ont reconnu et deja adopts,
au sein de leur comportement vocationnel, I'utilisation d'instruments et de
technologies pertinents, et ce meme si elles jugent cette fapon de faire nettement
moins utile.

II faut partir avec 1'esprit qu'on n'est pas seul et qu'il y a toujours plus d'idSes
dans dix tetes ou vingt tetes que dans une seule...alors il faut avoir le souci de
la consultation, de la programmation et de I'exEcution.. .egalement en 6quipe.. .et,
tout pa.. .surtout, avec des techniques de pointe dans la structuration du travail.

Pour rendre mon travail plus humain, je me suis rendue compte.. .pa peut
paraitre curieux.. .qu'il faut d'abord considerer les autres d'une fapon
syst&natique et formelle...les autres, ce sont les subalternes dont on a a gtudier
les taches et £t qui on donne des opinions fonnelles, des renseignements, des
conseils et des Evaluations syst&natiques.

C'est plus difficile aujourd"hui que pa l'6tait il y a quatre ans.. .c'etait beaucoup
plus humain avant...j'aime beaucoup le contact humain... maintenant on est
consid6r6 surtout comme des machines, et moins comme un etre humain.. je
trouve qu'avant on apportait [donnait] beaucoup plus aux gens...nous sommes
devenus maintenant de simples machines pour les gens... et pourtant, c'est bel
et bien comme pa, maintenant, qu'il faut aider...et c'est avec pa, qu'il faut se
debrouiller...pour r^ussir a aider...pareil [autant].

En d'autres circonstances, les adultes de type social manifestent leurs efforts
d'int^gration de leur savoir-gtre et de ses opposes, en reconnaissant davantage
rimportance des structures et l'iniluence des aspects mat&iels du contexte, telles les
conditions socio-§conomiques.

£a me dSpassera toujours ces histoires de structures.. .toute ma vie, pa m'a
d6pass6e.. j'aurais du m'initier a pa tout de suite.. .quand j'eiais plus jeune.. .car
il n'y a pas un endroit que j'ai fait ou les structures Staient vraiment faites pour
les gens.

Un employe quel qu'il soit...ou qu'il travaille...a un statut social et un statut
Economique dans son milieu.. .pa.. .on n'a pas tellement.. .tellement.. .le
choix.. .que tu le veuilles ou non, il faut bien le reconnaitre avant de commencer
a 1'aider.
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Implications et Conclusion

Get article a trace Involution de la carriere des personnes de type social et des
formateurs d'adultes (enseignants et conseillers) en utilisant des extraits d'entrevues
menees aupres de 109 sujets. La trajectoire professionnelle a 6te d6coup6e en neuf
Stapes qui temoignent d'une Evolution dans le temps d'un savoir-etre relie aux habiletes
interpersonnelles et d'une integration, en seconde partie du parcours, d'activites a
caractere explicite, ordonne, systematique, impliquant 1'utilisation de materiaux, d'outils
ou de la me'canique.

Les neuf Stapes de la vie au travail se deroulent de la facon suivante:
• Transposition du savoir-etre vocationnel. Les personnes de type social arrivent

sur le marche du travail avec un savoir-etre relationnel qu'elles s'efforcent
d'exercer tel quel, en souhaitant fortement que le dimat de travail soit
harmonieux.

• Recherche d'une culture organisationnelle valorisant les relations
interpersonnelles. Suite aux premieres experiences de travail, les personnes
de type social precisent leurs besoins en fait de milieu de travail Elles
recherchent la meilleure interrelation possible moi-milieu.

• Course a 1'obtention de la reconnaissance des habilete*s interpersonnelles. La
reconnaissance de leur savoir-etre relationnel presse les personnes de type
social a acceierer le rythme de travail, a intensifier les influences r6riproques
moi-milieu, a elargir leurs vis^es vocationnelles.

• Essai de nouvelles lignes directrices bashes sur une lecture de 1'utilite sociale.
Cette etape permet aux personnes de type social d'embrasser du regard leur
cheminement pour r6ajuster leur trajectoire professionnelle. Elles decident
d'intensifier encore les interrelations positives, de faire reconnaitre leur utilite
sociale et de mieux choisir la cible de leurs efforts.

• Identification du fil conducteur: priority accordee aux habiletes
interpersonnelles. Cette etape est v6cue comme un point tournant. Pour les
personnes de type social, les relations interpersonnelles ont toujours ete le
principe directeur priorise pour 1'exercice de leur savoir-etre vocationnel,
comme pour leur bon fonctionnement au travail. Elles mettent le doigt sur les
obstacles qui ont pu provenir autant de leurs propres doutes que d'un contexte
defavorable. Elles cherchent a elargir 1'eVentail de leurs competences, en y
incluant eventuellement les elements detestes.

• Accentuation de la spetificite des habiletes interpersonnelles. Les personnes
de type social raffinent la conception qu'elles ont de leur travail. Pour cela,
elles peuvent se servir des elements detestes comme preuves a contrario de
cette specificite, sans pour autant les decrier. Elles se rattachent a 1'impact
social de leur intervention professionnelle et aiment a sensibiliser le public a
la valeur fondamentale de la dimension relationnelle.

• Demonstration de 1'utilite sociale des habiletes interpersonnelles. Cette etape
permet aux personnes de type social de constater et de demontrer
llmportance qu'elles ont pour la collectivite. Elles ont realise une certaine
harmonie entre leurs aspirations personnelles et les contraintes du milieu
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sotio-professionneL Elles ont enrichi leur savoir-etre vocationnel spetifique au
cours des anne'es, et leurs qualites personnelles les ont aiders.

• Conciliation du savoir-etre relationnel et de ses opposes. Pensant a la retraite
prochaine, les personnes de type social font maintenant une place plus
importante, dans la definition de leur milieu de travail, aux Elements qu'elles
ont habituellement en aversion (activites syst&natiques, ordonn^es, explicites,
avec des materiaux, des outils ou de la me'canique) et elles en 6prouvent une
certaine surprise. Elles perpoivent leur besoin d'appartenance a un milieu et
se preparent a s'en cr^er un nouveau. Les principales lecons de vie qu'elles
donnent concernent ITiarmonisation de la personne avec son milieu de travail
et la valeur fondamentale de 1'entraide.

• Integration progressive du savoir-etre relationnel et de ses opposes. La
retraite marque le temps du bilan. A Knstar des personnes des autres types
de la meme strate d'age, les personnes de type social reconnaissent davantage
comme partie integrante de leur personnalite les elements qu'elles avaient en
aversion et qu'elles ont tout de meme utilises de temps a autre dans 1'exercice
de leurs fonctions. Us font ddsormais partie de leur identite" vocationnelle.

A titre dlmplications pratiques, notons que les donnges de cette recherche constituent
possiblement un outil precieux de connaissance de soi pour les fonnateurs d'adultes
(enseignants, conseillers) faisant partie, selon Walsh et Holland (1992), de la
personnalite de type social. Selon Richmond (1987) et Hartman (1984), la majorite" des
fonnateurs d'adultes privilegient un contexte informel d'apprentissage (la formation par
essais et erreurs, I'apprentissage par la lecture, les ateliers, les echanges avec les pairs);
dans un tel contexte, la connaissance de leur mode devolution vocationnelle est
susceptible d'offrir aux fonnateurs d'adultes de type social un outil stimulant de
reflexion et d'auto-eValuation. Elle pourrait les aider, par exemple, a comprendre et a
predire, jusqu'a un certain point, les experiences aussi bien qu'a identifier les difficultes.
Elle pourrait aussi permettre de mieux preciser les enjeux des transitions de carriere
qui jouent un role-cle en donnant forme et direction a chaque vie individuelle. Elle
oflrirait, enfin, un outil nuance qui identifient des cycles multiples ou se revelent
constantes et changements dans le savoir-etre vocationneL Les autres categories de
formateurs d'adultes, telles les planificateurs et les administrateurs, devraient aussi
faire I'objet d'eventuelles recherches susceptibles de reveler les etapes de leur trajectoire
professionnelle; il faudrait alors investiguer le cheminement professionnel des personnes
de type entreprenant, car c'est a ce type de personnalite vocationnelle qu'ils
correspondent selon Walsh et Holland (1992).

L'ensemble de ces etudes pourrait contribuer a I'elaboration d'un corps de
connaissances specifiques du champ de l'6ducation des adultes. A cet egard, Lewis et
Neimi (1986) mentionnent que 1'etude du developpement de 1'adulte devrait faire partie
integrante des programmes de formation parce qu'elle peut, d'une part, participer au
mouvement de professionnalisation des formateurs d'adultes et qu'elle constitue, d'autre
part, un outil de connaissance de soi, des etudiants et des clients. L'etude du mode
d'evolution vocationnelle des personnes de type social, dont les fonnateurs d'adultes
(enseignants, conseillers) se pr6senterait ainsi comme une composante importante des
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programmes de formation et ce, peu importe si ces programmes prennent place de fapon
formelle dans le cadre d'institutions ou de maniere informelle dans la demarche
personnelle des exlucateurs eux-memes.

Tbut en apportant un edairage important, il faut toutefois noter que les resultats de
la pr6sente etude soulevent la question des contextes dans lesquels se deroule la vie
adulte. Mgme si les sujets de notre etude etaient repartis d'une fapon sensiblement
egale selon les variables age, sexe, secteurs de travail et statut sotio-economique, il n'en
demeure pas moins qu'ils etaient tous des quebecois. Selon Neugarten et Neugarten
(1987), la vie des individus doit etre envisaged dans un contexte historique, en relation
avec les normes sotietales qui imposent culturellement des transitions a un §ge donne.
De plus, a l'instar d'un courant recent de recherche qui privilegie une integration du
champ des sciences sotiales dans la comprehension de la complexity de la vie adulte
(Fassinger et Schlossberg, 1992; Mayer et Schoepflin, 1989; Gutmann, 1987;
Rosenmayr, 1985), une suite prometteuse de la presente recherche serait ainsi d'etudier
1'impact des contextes sur le deYoulement vocationnel de 1'individu, de prticiser en quoi
cette Evolution du savoir-etre vocationnel est lie a des structures sociales ou
organisationnelles ainsi qu'a revolution de ces structures dans le temps, comme le
suggere certains travaux en cours (Riverin-Simard, en preparation).

Par ailleurs, relativement au domaine du developpement personnel de 1'adulte
proprement dit, la pr6sente recherche rejoint, sous 1'un ou 1'autre de ses aspects, trois
des quatre perspectives de 1'etude du developpement de 1'adulte jugees importantes par
Fassinger et Schlossberg (1992): 1. les stades de developpement; 2. les transitions
sociales ou individuelles; 3. la perspective du cycle de vie. L'etude du developpement
vocationnel des personnes de type social repose ainsi sur une vision de 1'education qui
veut fournir au formateur d'adultes des moyens d'adaptation et le rendre sensible a ses
forces, dans une attitude non-pathologisante. FJle veut eduquer le formateur d'adultes,
ainsi que ceux qu'il cotoie, a une vision evolutive du developppement; elle veut
egalement sensibiliser ces derniers a ce grand theme qui rejoint tous les humains, a
savoir celui de integration de la Constance et du changement dans leur vie. Dans cette
perspective, les temoignages rendus dans cette etude constituent en eux-memes,
croyons-nous, un outil de formation et d'education.
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