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Resume

Apres avoir identifie deux fonctions centrales a la vie occupationnelle de 1'adulte,
soit les "creatives" et les "adaptatives", le present article pose, en premiere
partie, les questions suivantes. Est-ce que les formulations de certaines theories
de la psychologic et de I'e'ducation des adultes privilegient 1'une ou I'autre de ces
deux fonctions a titre de conditions basales au developpement? Si oui,
I'aspiration a se developper sur un plan vocationnel est-elle accessible a toutes
les classes de travailleurs? Suite a ces interrogations, le present article propose,
en seconde partie, certains elements d'une conception integratrice du
developpement vocationnel de 1'adulte; ces derniers visent a accorder une
importance sensiblement egale a ces deux fonctions creatives et adaptatives.
Enfin, certaines applications pratiques sont suggerees.

Abstract

After having identified two functions, creative and adaptative, that are central
to adult work life, this article asks, in first part, the following questions. Do
formulations of certain theories of psychology and adult education favour one or
another of these two functions by virtue of basal conditions of development? If
yes, is the aspiration of vocational development accessible to all social classes
of workers? As a follow up to this questioning, this article proposes, in the
second part, certain elements of an integrated conception of adult vocational
development; the latter aim to accord an essentially equal importance to these
two creative and adaptative functions. Finally, certain practical applications are
suggested.

La diversite du cheminement professionnel des travailleurs peut-elle etre
consid^re'e comme tributaire de la richesse des membres d'une collectivite? Ou
a I'inverse, cette he'teroge'neite' doit-elle se concevoir comme une occasion de
hierarchiser les adultes et de consolider ainsi une structure de classes? Ces
questions ont ete souleve"es a maintes reprises dans les eludes liees a I'e'ducation
des adultes (CEFA, 1982; Bowles et Gintis, 1977; Ryan, 1974; Spaeth, 1976;
Willis, 1981) et a leur developpement personnel et vocationnel (Schlossberg,
1986; Thomas, 1989). Cependant elles semblent se poser avec encore plus
d'acuite si elles sont specifiquement reliees a la realite de la vie au travail.
Parmi les fonctions occupationnelles heterogenes executees par 1'adulte, y en a-t-
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il qui soient davantage garantes d'un developpement ide"al ou d'une Education
optimale?

Parmi toute la panoplie des comportements occupationnels, il y a deux fonctions
qui sont centrales a la realite" de la vie au travail ainsi qu'a celle de Involution
socio-e"conomique de toute une collectivite. II s'agit des fonctions lie'es a la
creation et a 1'adaptation. A 1'aide de ces deux grands types de fonctions
occupationnelles, le present article veut apporter, en premiere partie, certains
elements de reponse aux questions suivantes. Y a-t-il des sous-groupes de
travailleurs qui sont davantage confines a 1'une ou I'autre de ces fonctions? Est-
ce que les formulations de certaines theories de la psychologic et de Education
des adultes privilegient 1'une ou 1'autre des fonctions adaptatives ou cre'atives
a titre de conditions basales du developpement ou de 1'education? Est-ce que
1'aspiration a se deVelopper sur un plan vocationnel est accessible a toutes les
classes sociales de travailleurs?

Apres avoir apporte certains elements de reponse a ces questions, le present
article propose, en seconde partie, certains elements d'une conception
integratrice permettant, par 1'emphase mise sur la complementarity, d'associer
davantage llieterogeneite avec la diversite plutot qu'avec 1'inegalite". Mais
auparavant, nous de"crivons ces deux aspects centraux de la vie quotidienne du
travail que sont les fonctions cre'atives et adaptatives.

Creation versus adaptation

Comment se de"crivent ces deux fonctions creatives et adaptatives? Pour
distinguer ces deux re"alites, nous proposons tout d'abord la situation concrete
suivante qui illustre des comportements professionnels correspondant & 1'une et
a I'autre de ces fonctions. Face £ une intervention patronale intransigeante, un
travailleur peut orienter ses energies pour tenter d'en apprecier le bien-fonde,
en modifiant a la baisse ses valeurs de fierte et d'autonomie, et rendre ainsi son
travail plus viable. II s'agit la de comportements adaptatifs. Par contre un
second travailleur peut, devant la meme situation, organiser des regroupements
syndicaux susceptibles de contester collectivement cet etat de choses, rechercher
diverses strategies de modification ou encore imaginer et implanter de nouvelles
alternatives plus acceptables. II s'agit la de comportements creatifs.

Les comportements adaptatifs sont ceux visant au fonctionnement en tant que
partie a 1'interieur d'un tout, a la soumission aux exigences de ce tout, afin
d'etre en harmonic avec 1'ordre etabli des systemes. Les comportements
adaptatifs demandent a 1'individu une attention particuliere pour identifier
toutes les contraintes environnantes (sociales, biologiques, personnelles) afin
d'assurer son integrite et sa survie et ce, au moyen d'une accommodation la plus
satisfaisante possible. Ces comportements adaptatifs imposent a 1'individu de
respecter entierement ces contraintes, peu importe si celles-ci sont soit
ah'^nantes (inegalite"s dans les prescriptions socio-professionnelles), soit
indiscutables et mysterieuses (lois biologiques de 1'univers ou lois surnaturelles
de dieux gestionnaires). Cette crainte, parfois melee d'un sentiment plus ou
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moins intense de haine, semble etre une condition a sa survie. II s'agit du
necessaire respect de son ennemi envers des elements representant le pouvoir
supreme. De plus, ces comportements adaptatifs incluent, a 1'extreme limite,
une certaine forme de soumission; elles excluent toutefois un fatalisme ou une
abdication absolus s'apparentant a de Fego-destruction.

Quant aux comportements creatifs, elles visent a affirmer son autonomie
individuelle, a aller de 1'avant ou encore, a 1'encontre de 1'orientation prevue ou
previsible des systemes. Elles forcent 1'individu a utiliser toutes ses ressources
personnelles afin d'assurer le developpement de ses aspirations et besoins, ainsi
que 1'actualisation de ses habiletes, competences et interets professionnels. Ces
comportements misent sur la presence ou le developpement d'une estime de soi
e"leve"e. Par ailleurs, ces comportements incluent, a 1'extreme limite, une
certaine forme d'autoritarisme; elles excluent toutefois un despotisme ou une
coercition absolus, s'apparentant a de l'"eco-destruction" (destruction de
systemes sociaux ou ecologiques).

Mais, dans le contexte quotidien du travail, y a-t-il des adultes qui, a cause des
nombreuses et diverses prescriptions socio-professionnelles (taches), se
retrouvent principalement affectes soit aux fonctions creatives, soit aux fonctions
adaptatives?

Fonctions et classes

Les resultats d'une e"tude de Riverin-Simard (1990), portant sur 1'analyse
comparative des histoires de vie de 786 travailleurs de tous ages, selon leur
appartenance a 1'une ou 1'autre des trois classes sociales defavorisee, moyenne
ou aise"e, rejoint les travaux de plusieurs auteurs, a la fois classiques et
contemporains. Cette recherche a observe que les fonctions creatives sont le lot
des travailleurs appartenant surtout a la classe aisee, alors que les fonctions
adaptatives sont reservees surtout aux classes moyenne et defavorisee. Ces
resultats confirment les conclusions de divers travaux concernant lliistoricite
des sujets (c'est-a-dire les modes d'insertion des etres humains dans le temps
socio-historique) selon les classes sociales. II est en effet ge"neralement accepte
que la ligne de partage entre dominants et domines se de"limite surtout par la
distinction entre le fait d'etre acteur ou sujet de Hiistoire (Boudon, 1985). De
plus, 1'idee d'une demarcation entre la conscience de participer a rhistoire et le
sentiment de la subir en tant que realite exogene rejoint, selon Lalive d'Epinay
(1988), la distinction classique entre ITiistorique et le quotidien qu'on retrouve
chez de nombreux philosophes et historiens de Platon a nos contemporains, tels
les Lefebvre (1981, Hoggart (1970, Bourdieu (1979), Maffesoli (1985) ou M.de
Certeau (1980).

Par ailleurs, avec ces conclusions de recherches, les questions suivantes
surgissent. Si certaines classes de travailleurs sont rattaches a 1'une ou 1'autre
des fonctions soit creatives, soit adaptatives, ces derniers peuvent-ils egalement
espe"rer se deVelopper et s'e"duquer sainement? Est-ce que certaines theories de
la psychologie et de 1'education des adultes, dans leurs postulats sur le
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developpement de la personne, valorisent une fonction au detriment de 1'autre,
repondant ainsi par la negative a la premiere question?

Fonctions creatives et ideal humain

Les fonctions creatives rejoignent de tres pres les notions d'actualisation et de
realisation de soi que sont les postulats de plusieurs courants de pensee, dont
la celebre ecole de psychologic humaniste. Cette philosophie educative, approche
tres repandue dans les milieux nord-americains et europe"ens, identifie, comme
on le sait, le developpement personnel et vocationnel optimal par les
comportements menant vers une auto-actualisation toujours plus grande. Elias
et Merriam (1980) rappellent a cet efFet que Maslow et Rogers, par exemple,
considerent tous les deux 1'education comme un moyen devant favoriser cette
auto-actualisation. Or, il est generalement accepte que ces comportements
menant vers la realisation de soi ne peuvent se manifester que par 1'exercice de
fonctions creatives (Capra, 1986). Ainsi, a la lumiere des grands principes de
1'ecole humaniste, la diversite de ces fonctions occupationnelles (liees a la
creation et a 1'adaptation) ne semble-t-elle pas, globalement, se reveler comme
le fondement d'un certain elitisme vocationnel? En efFet, si 1'actualisation ou
realisation de soi est rattachee surtout aux fonctions creatives, les travailleurs
ne peuvent-ils vraiment esperer la meme intensite dans la marche continue de
leur evolution personnelle et vocationnelle? D'apres ces criteres, la classe aisee
ne se situerait-elle pas au premier rang, suivie ensuite, de la classe moyenne?
Quant a 1'adulte de la classe defavorisee, ne se rangerait-il pas bon dernier?

Par ailleurs, nous retrouvons egalement dans un autre corpus theorique lie a la
psychologie de 1'adulte, le postulat implicite voulant que les fonctions creatives
soient generalement identifiers a 1'ideal humain. Dans la psychologie
developpementale, et plus particulierement dans les recherches portant sur les
differentes reactions au stress, il y a, par exemple dans le modele de Lazarus,
une distinction entre une reaction contributive et une reaction palliative.

La reaction contributive correspond surtout a une action directe menee sur
1'environnement ou sur la personne elle-meme. Cette reaction correspond
globalement aux fonctions creatives. Dans 1'exemple que nous avons releve plus
haut, le travailleur tente d'intervenir sur 1'environnement par une strategic
syndicale. II aurait egalement pu intervenir sur lui-meme en s'inscrivant, par
exemple, a des cours de psychologie, lui permettant eventuellement de raffiner
ses habiletes individuelles de persuasion aupres du patron. Cette reaction
contributive est considered, dans le modele de Lazarus, comme une strategic
tres positive du developpement de 1'adulte.

Quant a la reaction palliative, dont 1'appellation elle-meme revet une
connotation pejorative, elle correspond surtout a une reorganisation
intrapsychique par laquelle 1'individu reevalue la relation entre 1'environnement
et lui-meme, pour la redefinir dans le but de reduire le stress, de retrouver un
certain bien-etre ou de poursuivre son Evolution personnelle. Cette reaction
correspond globalement aux comportements adaptatifs. Dans 1'illustration
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presentee au debut de cette rubrique, le travailleur, devant une attitude
patronale intransigeante, tente de modifier sa perception de la relation individu-
environnement en essayant de changer, entre autres, ses valeurs de fierte et
d'autonomie. II faut toutefois souligner que cette reaction intrapsychique
palliative s'avere, selon les conclusions de Lazarus, tres negative au
developpement de 1'adulte, car elle se traduit par une diminution du niveau
d'aspirations. Par ailleurs, comme pour appuyer cette connotation negative
rattachee a la reaction palliative, Lazarus rappelle, en se basant sur les travaux
de Campbell, Converse et Rodgers (1976) ainsi que sur ceux de Whitbourne
(1985), que cette reaction s'observe surtout chez les travailleurs plus ages
possedant une faible scolarite".

Dans la psychologic de 1'adaptation, on peut egalement relever certains modeles
qui pre"conisent, pour une Evolution optimale, la manifestation de fonctions
surtout creatives. A titre d'exemple, nommons les "Life events models of
adaptation" de Bengston et Kasschau (1977), de Brim et Ryff(1980), Holmes et
Masuda (1974), de Hultsch et Plemons (1979), de Pearlin et de Rabkin et
Struning (1980). II y a par centre de tres rares modeles emanant de la
psychologic developpementale qui posent, en principe, la necessite de 1'exercice
de fonctions surtout adaptatives. Tbutefois le modele "subjective well-being" de
Campbell (1980) s'apparente quelque peu a cette position mais il va sans dire
qu'il est fortement conteste; on lui reproche meme de favoriser la passivite
(Whitbourne, 1985).

En somme, si d'une part, les fonctions creatives semblent exclusivement
reservees a la classe aisee, et si d'autre part, certains elements theoriques
e'manant de la psychologic et de 1'education des adultes semblent prioriser les
fonctions creatives a titre de conditions basales a 1'evolution de la personne, ne
devrions-nous pas croire qu'il y aurait la un certain elitisme au sein de ces
formulations theoriques concernant 1'adulte? Si oui, devrions-nous alors
conclure, sur la base de ces elements conceptuels, que pratiquement seule la
classe aisee pourrait veritablement aspirer a une saine evolution personnelle et
vocationnelle allant davantage dans le sens de 1'ideal humain?

Mais, au juste, dans quel contexte socio-culturel s'inscrit cet Elitisme
hypothetique emanant de certaines formulations theoriques?

Historique de 1'elitisme du comportement creatif
Les us et coutumes de la civilisation occidentale, qui sont habituellement
gene're's par la classe dominante, et dans lesquels s'inscrivent, entre autres, les
diffe'rentes conceptions de la psychologic et de 1'education des adultes, donnent
ge"neralement, selon Capra (1986), la primaute au comportement cre"atif plutot
qu'a 1'adaptatif. II s'agit la, selon ce meme auteur, d'une des principales
manifestations de la tendance affirmative de notre societe actuelle.

Cette primaute trouverait son origine dans 1'interpretation metaphorique des
darwinistes sociaux du XIXe siecle; ces derniers concevaient que toute vie en
socie"te" devait etre une lutte pour 1'existence regie par "la survie du plus fort".
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En consequence, la creation aurait ete considered comme la force motrice de
I'^conomie collective, ainsi que celle du developpement personnel, vocationnel ou
autre. L'approche creative est devenue, en quelque sorte, I'ideal du monde des
affaires, soit des dominants et, par voie de consequence, 1'objectif ultime de
1'education et de la socialisation (Capra, 1986). De plus, selon ce meme auteur,
ce comportement a ete associe avec 1'obligation de s'adonner a Fexploitation des
ressources, tant humaines que naturelles, afin de creer des modeles competitifs
de consommation.

Compte tenu de cette conjoncture socio-culturelle, il est partiellement
comprehensible que certaines conceptions de la psychologie ou de 1'education des
adultes, bien enracinees au sein de cette civilisation occidentale, accordent la
priorite aux fonctions creatives, a titre de comportements ideaux. Par voie de
consequence, dans ce meme contexte culturel, les fonctions adaptatives sont
considerees comme des manifestations de second ordre (Capra, 1986).
D'ailleurs, le fait paradoxal suivant temoigne, avec beaucoup d'intensite, la
presence d'un certain elitisme: tandis que le comportement creatif est presente
comme I'ideal humain, le comportement adaptatif est cependant attendu de la
part de la tres grande majorite des adultes qui sont generalement des employes
ou executants (Capra, 1986). Selon ce meme auteur, ces derniers sont supposes
renier leur personnalite propre pour adopter 1'identite et le modele de
comportement de leur firme. De plus, tous les services professionnels
impliquant des fonctions adaptatives, et qui sont generalement exercees par les
classes moyenne et defavorisee, se situent au plus bas de notre echelle de
valeurs. Les travailleurs affectes a ces fonctions adaptatives deviennent ainsi
les moins bien remuneres.

Par ailleurs, si les us et coutumes de la civilisation occidentals priorisent les
fonctions creatives, est-ce la une raison suffisante pour que certaines conceptions
de la psychologie et de 1'education des adultes adoptent cet elitisme? Wy aurait-
il pas d'autres visions de 1'evolution de 1'adulte qui pourraient se situer au-dela
des modes ou des epitemes propres a des epoques historiques? Surtout, ces
conceptions de la psychologie et de 1'education des adultes ne devraient-elles pas
s'inscrire dans une certaine complementarite de ces fonctions, a la fois creatives
et adaptatives?

Complementarite necessaire

Selon nous, cette diversite des comportements occupationnels creatifs et
adaptatifs, engendree par la structure des inegalites sociales, et promue, entre
autres, par certaines conceptions de la psychologie et de 1'education des adultes,
ne devrait pas se concevoir comme une hierarchie permettant de qualifier les
adultes sur une echelle de superiorite ou d'inferiorite. Nous devrions compter
davantage de modeles theoriques n'accordant pas de valeur preeminente aux
projets de vie au travail associes a 1'une ou 1'autre de ces deux fonctions
creatives et adaptatives. Ce qu'il importe surtout d'identifier est, selon nous, la
presence de conditions developpementales qui se situeraient autant dans un
comportement creatif ou contributif que dans un comportement adaptatif ou
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palliatif. En effet, comme il est explicite dans les pages precedentes, il y a, a
titre de resultante dans les deux eventualites, une reduction du conflit moi-
milieu laissant ainsi libre cours a une evolution vocationnelle continue. De plus,
il n'est pas question de passivite ou de defaitisme dans le second type de
comportement, car il y a effectivement changement dans la relation entre
1'individu et 1'environnement. Par ailleurs, dans les deux cas, Fadulte apparait
1'instigateur de cette modification. Par exemple, dans une reaction adaptative
ou palliative, meme s'il n'y a pas une action comme telle qui est menee sur
1'environnement ou sur la personne elle-meme, il n'en demeure pas moins que
c'est 1'adulte, en voulant respecter (que ce soit par haine, par amour ou pour sa
survie sociale) 1'ordre du systeme qui effectue, par une reaction intrapsychique,
ce changement de relation entre 1'individu et 1'environnement.

De plus il faut, selon nous, que certaines conceptions de la psychologic et
de l'e"ducation des adultes se dissocient davantage de deux meprises
classiques; ces dernieres se retrouvent generalement dans les etudes
psychologiques, sociologiques ou economiques, portant sur 1'identification
des comportements professionnels ideaux, susceptibles d'etre garants d'une
evolution optimale. Ces deux erreurs sent: 1. utiliser la classe aisee a titre
de comportement ideal a atteindre; 2. mousser le courage exemplaire des
braves gens des classes moyenne et defavorisee. II faut signaler que le
premier type d'aberration, pourtant decriee par certaines voix
intellectuelles et politiques, se retrouve egalement dans de nombreuses
etudes liees a 1'evolution socio-economique comparative des divers socie'te's
et pays. Une deviation coutumiere est celle de juger la societe post-
industrielle la plus avancee sur le plan technologique, comme critere ultime
a partir duquel les autres collectivites devraient se modeler. Certaines
theories de la psychologic et de 1'education des adultes doivent ainsi tenter
d'eviter 1'ethnocentrisme C1): il ne faut pas definir 1'optimisation d'une
evolution vocationnelle ou d'une education continue, en reference aux seules
caracteristiques de la classe aisee. Les criteres de comparaison utilises
doivent se situer au-dela des comportements professionnels specifiques a la
classe dominante ou survalorises pas la culture actuelle. Ainsi, loin
d'associer la diversite a 1'inegalite, ces elements d'appreciation doivent se
retrouver dans un ensemble plus englobant, plus transcendant qui constitue
en quelque sorte une approche molaire, integratrice ou englobante.

M§me si dans notre socie'te', le comportement creatif represente 1'ideal humain,
nous n'en postulons pas moins que les fonctions cre'atives et adaptatives,
quoiqu'opposees, s'averent surtout complementaires et necessaires: elles le sont,
a la fois, pour une saine evolution collective, et surtout pour 1'assurance d'un
developpement vocationnel optimal. Les recherches ont d'ailleurs demontre,
depuis longtemps, qu'un trop grand exercice des fonctions surtout adaptatives,
doubl^ de prescriptions sociales allant dans le meme sens, sclerose 1'individu
dans 1'exercice exclusif de telles fonctions et amene ainsi de nombreuses
deficiences sur le plan developmental (Moscovici, 1979; 1988). Ces anomalies
sont habituellement fort connues et decriees; il s'agit de 1'alienation de soi, de
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1'absence de realisation ou d'actualisation de soi, de la perte d'autonomie, d'une
evolution collective tronquee, etc. Par ailleurs, la recherche s'est tres peu
pre"occupee d'identifier les reactions negatives possibles d'un trop grand exercice
des fonctions creatives. Par exemple, une education et une actualisation ax6es
presque exclusivement sur le potentiel creatif ou contributif conduit 1'adulte,
selon Riverin-Simard (1990), a devenir egalement handicape a certains egards.
Ces carences developpementales sont malheureusement encore a la fois tues ou
meconnues. En somme, elles Fameneraient, selon ce meme auteur a se
comporter comme un "monstre creatif, insouciant de la magnitude des systemes
sociaux ou cosmiques qui 1'entourent.

Mais pour mieux concevoir une certaine complementarite des fonctions
adaptatives et creatives, a titre de composante centrale au developpement
vocationnel de 1'adulte, une conception integratrice presenterait-elle certains
elements de solution?

Approche integratrice

Qu'entendons-nous par une approche integratrice du developpement personnel
ou vocationnel de 1'adulte? Sur quels principes prend-elle son appui?

II faut tout d'abord mentionner que, selon cette approche, il y aurait une gamme
de comportements humains qui peuvent s'illustrer par un arc dont les poles
opposes sont les comportements creatifs et adaptatifs. Entre ces deux poles, il
y a toute la panoplie de comportements plus ou moins creatifs ou adaptatifs
selon qu'on se rapproche ou s'eloigne de 1'une ou 1'autre des deux extremites.

Un des premiers postulats veut que les segments opposes, que sont les
comportements creatifs et adaptatifs, sont complementaires, car ils representent
les points marquants d'un developpement humain pris dans sa totalite.
Regroupes selon un equilibre personnalise, ils constituent les elements
necessaires a adopter afin d'en arriver a une evolution vocationnelle optimale.
Ce developpement se presente alors comme une integration harmonieuse de
1'ensemble des conduites professionnelles heterogenes. Les comportements
divers, observes dans chaque classe de travailleurs, ne s'averent que des
illustrations partielles de ce developpement vocationnel optimal. Comme nous
1'avons souligne auparavant, ces manifestations professionnelles fragmentaires,
repetees d'une fapon presque exclusive, se presentent souvent comme une forme
d'exageration, se traduisant paradoxalement par un manque, voire meme un
desequilibre plus ou moins prononce. Ces manifestations risquent fort, au fil
des ans, de se montrer un facteur nuisible a 1'evolution de 1'individu. Une sur-
actualisation d'un des segments de cet arc des agirs humains et professionnels,
est susceptible de conduire a un developpement vocationnel inacheve. Adopter
un comportement exclusivement adaptatif ou creatif, sur une base temporaire,
n'a rien de nuisible en soi. Mais 1'adoption exclusive d'une attitude creative ou
adaptative pourrait, a la longue, conduire a un developpement tronque (Riverin-
Simard, 1990).
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Par ailleurs, un second postulat de 1'approche integratrice affirme ceci. Tout
groupe, quel qu'il soit, ne developpe prioritairement qu'un segment de 1'arc des
comportements humains. Peu importe si ce segment est valorise ou non par la
socie"te", ses composantes n'en constituent pas moins qu'une fraction de
1'ensemble. II semble done necessaire d'integrer ces diverses manifestations en
un agencement davantage repre'sentatif des comportements humains,
professionnels ou autres. On ne peut plus se limiter aux seules caracteristiques
de la trajectoire professionnelle de 1'une ou 1'autre des classes socio-e"conomiques
de travailleurs pour definir des criteres de developpement personnel ou
vocationnel optimal. Ainsi, pour eviter 1'elitisme inherent a certaines
conceptions de la psychologic et de 1'e'ducation des adultes, il faut selon nous,
choisir des criteres bases sur une approche integratrice se situant dans une
optique de necessaire complementarite.

Mais, sur quels appuis conceptuels peut se rattacher une telle conception
integratrice du developpement de 1'adulte?

Fondements theoriques de 1'approche integratrice

Les fondements de cette approche, formulee par Riverin-Simard (1990)
s'appuient, entre autres, sur deux conceptions dont 1'une est ancestrale et 1'autre
toute recente. Cette complementarite des fonctions adaptatives et creatives se
base, tout d'abord, sur un postulat chinois formule, depuis plusieurs siecles deja,
dans le Yi-Ching C2). Dans cet ouvrage, on pretend qu'il y a, dans tout systeme
(individuel, collectif ou cosmique) deux types d'activite, de force ou de realit6 qui
s'averent des energies, a la fois opposees et complementaires, soit le Yin et le
Yang. Selon cette typologie chinoise, il s'agit la d'un couple negatif/positif dont
I'action incessante cree toute action et toute vie. D'une part, 1'action Yin est
consciente de 1'environnement (eco-action) et les fonctions adaptatives se
situeraient au sein de cette activite. D'autre part, I'action Yang est consciente
de 1'etre (ego-action) et les fonctions creatives se classeraient sous ce type
d'activite's.

Comme cela est explique" dans le Yi-Ching, il y a de nombreuses situations
possibles de Yin et de Yang. Nous croyons que les fonctions adaptatives et
creatives constituent 1'une de ces situations meme si ces dernieres ne sont pas
inhe"rentes a la terminologie chinoise originelle. Quoi qu'il en soit, elles
semblent etre une extension naturelle de 1'imagerie ancienne. Nous le
conside'rons du moins comme tel dans notre critique sur la conception elitiste de
la psychologie et de Feducation des adultes, ainsi que dans le cadre de nos
reflexions sur les liens entre ITieterogeneite, la diversite, 1'inegalite et la
complementarite.

II faut toutefois rappeler, comme nous 1'avons deja souligne dans les pages
precedentes, que la fonction adaptative n'equivaut pas a se taire et a ne rien
faire. Elle signifie plutot s'abstenir d'activites contraires a la nature, soit a
1'ordre naturel des choses, soit a 1'ordre etabli d'un systeme. En Occident, cette
fonction est couramment interpretee en reference a une certaine forme de
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passivit^. Selon la philosophic chinoise du Yi-Ching, 1'etat d'immobilite, de
repos ou d'inactivite absolus est impossible. Rien n'est absolument Yin ou Yang.
L'univers est engage dans une activite ou un mouvement incessants, dans un
processus cosmique contirm appele le Tao ou la Voie. Le changement ne se
produit pas comme une consequence d'une force mais il est une tendance
naturelle, innee a toute chose, a toute situation. Selon cette conception, les
activites Yin ainsi que les fonctions adaptatives, ne doivent pas etre considerees
comme des processus passifs mais bel et bien actifs. Ainsi, 1'ordre naturel se
decrit comme 1'equilibre dynamique entre le Yin et le Yang.

En s'inspirant de cette conception ancestrale pour inclure les deux fonctions
adaptative et creative a titre d'elements complementaires a un developpement
vocationnel optimal, 1'approche inte"gratrice permet d'englober la majorite des
activites occupationnelles des divers adultes. Ce concept depasse de loin
certaines definitions limitatives, restreignant la notion de projet professionnel
a une activite qui debouche exclusivement sur une oeuvre ou une creation. Au
contraire, cette approche integratrice inclut toutes les activites occupationnelles,
meme celles qui revetent un caractere entropique, telles les taches stereotypees
habituellement attributes aux colsbleus ne permettant aucune cumulation d'un
savoir qui peut se transmettre comme un heritage officiellement reconnu.
L'integration de ces fonctions creatives et adaptatives opposees devient alors
susceptible d'englober toutes les ramifications des activites professionnelles qui
se situent jusqu'aux antipodes de 1'univers socio-economique.

Par ailleurs, cette notion integratrice s'inspire egalement d'une conception toute
recente appelee "holisme". Ce terme, repris par le physicien Capra (1986),
provient du mot grec "holos" qui signifie "tout entier". La conception holiste fait
reference a une comprehension de la realite en termes de parties integrees a un
tout dont les proprietes ne peuvent etre reduites a celles des unites plus petites.
Ce postulat holiste s'avere, en soi, anti-elitiste car il met egalement en evidence
1'importance de la complementarite pour assurer un sain equilibre tant sur le
plan des cultures, des societes que sur le plan des individus. Par exemple,
1'expansion ou la cooperation, la conservation ou la progression, sont des
comportements indispensables a une saine evolution a la fois individuelle et
sociale. Ces conceptions tentent de saisir les fonctions humaines dans leur
interdependance. Ces memes explications theoriques visent egalement a
transcender les valeurs, tendances ou types d'interventions priorises; en cela, la
comprehension holiste, comme 1'approche chinoise, permet de concevoir toutes
les realites, en terme de complementarite necessaire les unes aux autres. De
meme, le developpement vocationnel se realise par 1'equilibre des forces en jeu
que 1'on peut comparer, par exemple, a la dynamique des forces tangentielle et
radiale de certains phenomenes physiques. La force tangentielle permet de
garder une certaine forme de stabilite, de coherence et de reconstruction
(potentiel adaptatif). La force radiale, quant a elle, vise a briser 1'ordre etabli
(potentiel creatif).
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Cependant, l'e"quilibre entre 1'actualisation de ces divers comportements opposes
ou complementaires n'est pas statique. Get equilibre se traduit par une
reaction dynamique qui rend 1'individu a la fois coherent, souple et ouvert au
changement. Le developpement de 1'adulte peut ainsi se decrire par des
mouvements constants, inscrits dans une orientation marquee par un equilibre
eVolutif. D'ailleurs, des Etudes recentes pertinentes a la periode adulte
(Levinson, 1978; Riverin-Simard, 1988), contredisent completement le prejuge
de la stabilite relative ou absolue qu'on lui avait anterieurement accolee
(courant statique). Cette observation rejoint, a certains egards, les decouvertes
recentes de la micro-physique en ce qui concerne 1'un des elements apparaissant
le plus statique, soit la matiere.

La physique moderne ne decrit pas la matiere comme inerte et
passive mais comme animee d'un mouvement perpetuel, dansant
et vibrant dont les rythrnes sont determines par les structures
moleculaires atomiques et nucleaires...nous en sommes arrives
a realiser qu'il n'y a pas de structure statique dans la nature, il
y a une stabilite mais cette stabilite est d'un equilibre
dynamique (1986, p.76).

Tout comme c'est le cas pour la matiere, nous croyons que le developpement
vocationnel de 1'adulte est une forme d'equilibre dynamique, se manifestant tout
au long de sa trajectoire de vie au travail. II s'agit d'un equilibre a maintenir,
de facon constante, entre des comportements professionnels particuliers qui
s'averent complementaires. Quant a 1'identification de ces comportements, elle
ne se limite surtout pas aux agirs occupationnels de la classe dominante; comme
nous 1'avons signale dans les pages precedentes, elle inclut ^galement ceux de
toutes les couches de la soci^te. Selon notre conception integratrice, aucune
fonction vocationnelle, rappelons-le, n'est superieure a une autre; 1'ensemble des
fonctions complementaires est necessaire a une evolution individuelle
harmonieuse.

Malgre les valeurs culturelles elitistes existantes qui accorderont la priorite
forcement a 1'une de ces fonctions particulieres (et tres rarement a la necessaire
complementarite de 1'ensemble), nous croyons que cette approche inte"gratrice
permet une certaine peYennite, en se situant au-dela des modes ou des epiteYnes
propres a des epoques historiques. Surtout, cette approche offre 1'avantage de
proposer une lecture diff^rente de certaines formulations theoriques de la
psychologie et de I'education des adultes; cette lecture, a certains Egards inedite,
prend ses appuis sur la realit^ du travail humain dans ses aspects, a la fois plus
generaux, et esperons-le, generalisables.

Conclusions

Le present article vise tout d'abord a remettre en lumiere le caractere
relativement 61itiste de certaines conceptions de la psychologie et de I'education
des adultes. Par exemple, etant donne Fheterogeneite des conditions socio-
^conomiques associees a la creation et a 1'adaptation, les ideaux apparent^s a
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I'actualisation et a la realisation de soi, promus par 1'ecole humaniste, ne
semblent pas, sur le plan vocationnel, etre egalement accessibles a tous.

En un deuxieme temps, le present article propose une approche integratrice
dans le but d'offrir d'autres avenues de reflexion susceptibles d'apporter des
alternatives a certaines conceptions relativement elitistes servant de fondements
a nos interventions aupres d'adultes. Un systeme sain (societe ou individu),
enterinant cette meme conception integratrice, se reconnait par une valorisation
6gale de 1'adaptation et de la creation. Cependant, cette approche ne veut pas
signifier qu'une societe est equilibree et progressive s'il y a au total, une partie
des gens qui assument des fonctions adaptatives et 1'autre partie, des fonctions
creatives. Au contraire, la complementarite signifie, selon nous, la necessite,
pour chaque membre de la collectivite, d'une harmonisation intra-psychique
entre ces deux fonctions adaptative et creative afin qu'une societe ou chaque
personne, dans sa totalite, ne soit pas regressive. Dans un systeme social ideal,
ou en vue d'un developpement vocationnel optimal, chaque adulte doit tenter
d'affirmer sa personnalite et ses aspirations (fonctions creatives), tout en se
soumettant egalement aux exigences des systemes dans lesquels il evolue
(fonctions adaptatives).

En termes d'applications pratiques, les formateurs d'adultes qui baseraient
davantage leur intervention sur 1'approche integratrice risquent de voir
apparaltre les reactions positives suivantes: 1. le "monstre creatif' deviendrait
davantage conscient de 1'importance de respecter la magnitude de 1'espace vital
qui integre, englobe et depasse, a la fois, toute rhistoire collective et personnelle;
2. le "monstre integratif, quant a lui, prendrait davantage conscience de la
richesse de ses capacites personnelles d'autonomie et de prise en charge de son
cheminement, grace a des actions individuelles ou concertees, par le biais de
divers mouvements sociaux engages, tels des syndicats, des mouvements
politiques.

Les formateurs d'adulte doivent, par ailleurs, se rappeler ceci. Pour arriver, au
fil des ans, a integrer harmonieusement ces deux sources de potentiel adaptatif
et creatif, il ne faut toutefois pas que 1'adulte se perceive, d'une facon statique,
au centre du monde mais plutot comme se situant sur la fleche de sa propre
evolution. De plus, 1'adulte ne doit pas considerer que tout est mis a sa
disposition; ce qui semble etre le cas de la classe aisee qui exerce presque
exclusivement des fonctions creatives. L'adulte ne doit pas plus considerer que
tout converge vers lui; il ne doit pas s'astreindre a attendre tant les bienfaits
que les mefaits d'un pouvoir quelconque, comme ce pourrait etre parfois le cas
de la classe defavorisee dont les membres sont generalement affectes a des
fonctions strictement adaptatives.

En somme, si I'heterogeneite se limite a un rejet de 1'inegalite et en une
reconnaissance de la diversite, elle situe ses reflexions dans une perspective
heureuse mais reductionniste. Par centre, si I'heterogeneite se pose plutot en
termes holistes ou de complementarite, elle situe alors ses reflexions dans une
perspective plutot integratrice. Cette derniere propose une conception
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davantage a-temporelle ou transculturelle, permettant de depasser le piege
classique qui risquerait d'entrainer les educateurs non avertis a privilegier des
interventions basees sur une conception elitiste tacitement preconisee par
certaines theories de la psychologic et de 1'education des adultes ainsi que par
1'ideologie dominante de la civilisation occidentale.
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Notes
1. L'ethnocentrisme, en psychologic, est defini comme une tendance a privilegier le

groupe social auquel on appartient et a en faire le seul modele de reference.
2. Le Yi-Ching est un classique chinois, intitule "livre du changement". II est forme de

formules hermetiques correspondant a soixante-quatorze hexagrammes (ensemble de
six lignes pleines ou brisees) correspondant au Yang et au Yin de chaque situation
possible. Get ouvrage fut tres souvent commente et est encore couramment utilise
par la divination. II est a I'origine de nombre de theories taoi'stes et confuceennes.
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