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La	  Chaire	  de	  recherche	  du	  Canada	  en	  organisation	  communautaire	  (CRCOC)	  a	  débuté	  
ses	  activités	  le	  1er	  janvier	  2008.	  Elle	  est	  située	  à	  l’Université	  du	  Québec	  en	  Outaouais	  
(UQO)	   et	   possède	   son	   propre	   site	   Internet	  :	   http://www.uqo.ca/crcoc/.	   Elle	   fut	   la	  
première	  chaire	  en	  travail	  social	  reconnue	  par	  le	  programme	  des	  chaires	  de	  recherche	  
du	   Canada	   http://www.chairs.gc.ca/.	   Ce	   dispositif	   de	   recherche	   se	   consacre	   à	  
produire	   des	   connaissances	   visant	   le	   développement	   de	   l’organisation	  
communautaire	   dans	   le	   service	   public	   et	   dans	   le	   milieu	   communautaire	   par	   la	  
compréhension	   des	   conditions	   de	   succès	   et	   de	   renouvellement	   de	   cette	   pratique	  
confrontée	   à	   la	   transformation	   des	   politiques	   et	   services	   publics,	   à	   celle	   des	  
communautés	  ainsi	  que	  des	  mouvements	   sociaux.	   Sur	  dix	   ans,	   la	   chaire	  mènera	  des	  
travaux	   de	   recherche	   et	   de	   diffusion	   sur	   deux	   des	   quatre	   approches	   du	   modèle	  
québécois	  de	  l’organisation	  communautaire	  (Bourque	  et	  al.,	  2007):	  

• Développement	  local	  :	  identifier	  les	  nouvelles	  formes	  d’initiatives	  de	  développement	  local	  
de	   type	   intégré,	   leurs	   retombées	  pour	   les	  communautés,	  ainsi	  que	   les	  conditions	  qui	  en	  
favorisent	  la	  régulation	  participative	  et	  démocratique.	  

• Socio-‐institutionnelle	  :	   analyser	   l’évolution	   de	   l’organisation	   communautaire	   dans	   les	  
nouveaux	   centres	   de	   santé	   et	   de	   services	   sociaux	   (CSSS).	   	   Étudier	   l’incidence	   des	  
programmes	   de	   santé	   publique	   sur	   la	   pratique	   en	   organisation	   communautaire	   et	  
identifier	  les	  conditions	  de	  succès	  de	  l’approche	  socio-‐institutionnelle	  participative.	  

La	  Chaire	  s’intéresse	  de	  façon	  particulière	  au	  caractère	  territorial	  des	  interventions	  en	  
organisation	  communautaire,	  aux	  contraintes	  et	  au	  forces	  de	  l’action	  concertée	  et	  à	  la	  
contribution	   des	   intervenantes	   et	   intervenants	   qui	   pratiquent	   l’organisation	  
communautaire	  en	  soutien	  à	  ces	  démarches.	  

Cet	   atelier	   international	   sur	   le	   développement	   territorial	   intégré	   s’inscrit	   dans	   les	  
travaux	   relatifs	   au	   développement	   local	   et	   à	   l’approche	   socio-‐institutionnelle.	   La	  
chaire	   favorise	   un	   renouvellement	   des	   pratiques	   basé	   sur	   les	   meilleurs	   processus	  
favorisant	   le	   développement	   des	   communautés	   par	   l'accession	   des	   populations	   au	  
rang	  d'acteurs	  sociaux.	  	  En	  plus	  de	  la	  recherche,	  la	  CRCOC	  se	  consacre	  à	  la	  diffusion	  et	  
à	  la	  valorisation	  des	  connaissances	  en	  publiant	  des	  cahiers,	  en	  rédigeant	  des	  articles	  et	  
des	   ouvrages,	   en	   livrant	   des	   communications	   et	   des	   conférences,	   en	   organisant	   des	  
séminaires,	  des	  activités	  de	  formation,	  de	  consultation	  et	  d’accompagnement.	  
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Développement	  territorial	  intégré	  
	  
La	  Chaire	  de	  recherche	  du	  Canada	  en	  organisation	  communautaire	  a	  pris	  l’initiative	  de	  
tenir	   un	   atelier	   international	   intitulé	   «	   Pratiques	   et	   métiers	   du	   développement	  
territorial	   intégré	   »	   (DTI),	   qui	   a	   réuni	   vingt-‐sept	   chercheurs	   et	   regroupements	  
d’acteurs	   de	   France,	   du	   Sénégal,	   du	   Québec	   et	   du	   Canada	   du	   6	   au	   9	   mars	   2012	   à	  
Gatineau	   (UQO).	   Un	   total	   de	   vingt-‐six	   communications	   ont	   été	   présentées	   sur	   la	  
thématique	   des	   processus	   et	  métiers	   de	   développement	   de	   territoires	   de	   différents	  
types	   :	   développement	   local,	   développement	   des	   communautés,	   développement	  
durable,	  revitalisation	  urbaine	  intégrée,	  approche	  territoriale	  intégrée,	  inscrits	  ou	  non	  
dans	  une	  politique	  publique.	  
	  
Ces	  pratiques	  appellent	  une	  synergie	  entre	  des	  procédures	  programmées	  (top	  down)	  
et	  des	  initiatives	  et	  processus	  venant	  du	  milieu	  (bottom	  up),	  afin	  de	  composer	  avec	  des	  
paradoxes	   et	   générer	   des	   systèmes	   d’action	   collective	   dynamiques	   et	   complexes	  
capables	  de	  produire	  de	  l’innovation	  et	  du	  développement	  territorial	  intégré.	  L'atelier	  
a	   combiné	   des	   ancrages	   universitaires	   (chaire,	   observatoire	   et	   laboratoire)	   et	   des	  
organisations	  nationales	  d'acteurs	  du	  développement	  dont	  l’Observatoire	  national	  de	  
l’action	  sociale	  décentralisée	  (ODAS),	  le	  Regroupement	  québécois	  des	  intervenantes	  et	  
intervenants	   en	   action	   communautaire	   (RQIIAC)	   en	   Centre	   de	   santé	   et	   des	   services	  
sociaux	  (CSSS),	  l’Union	  nationale	  des	  acteurs	  et	  des	  structures	  du	  développement	  local	  
(UNADEL),	   le	   Réseau	   québécois	   de	   développement	   social	   (RQDS),	   Dynamo	   et	  
Communagir.	   L'étude	   comparée	   des	   spécificités	   nationales	   a	   permis	   de	   mieux	  
comprendre	  les	  pratiques	  de	  DTI	  qui	  se	  construisent	  à	  l'interface	  de	  l’action	  publique	  
et	  de	   la	  société	  civile	  dans	  un	  contexte	  de	  mutations	  sociales	  accélérées	  et	  de	  crises	  
multiples.	  Malgré	  la	  diversité	  des	  pratiques	  et	  des	  acteurs,	  on	  a	  cherché	  à	  identifier	  les	  
principaux	   «	   marqueurs	   »	   de	   ces	   dynamiques	   collectives	   et	   des	   pratiques	  
professionnelles	   qui	   les	   soutiennent.	   Quelles	   sont	   leurs	   distinctions	   et	   leurs	  
convergences	   ?	   Comment	   ces	   initiatives	   et	   ces	   pratiques	   interpellent-‐elles	   l'action	  
publique,	  l'intervention	  institutionnelle	  mais	  aussi	  l'action	  collective	  et	  citoyenne?	  
	  
Le	  programme	  de	  l’atelier	  a	  été	  construit	  autour	  de	  deux	  axes,	  soit	  celui	  des	  pratiques	  
de	  DTI	  et	  celui	  des	  métiers	  en	  soutien	  au	  DTI.	  	  
	  
L’axe	   des	   pratiques	   de	   DTI	   comprenait	   les	   quatre	   thèmes	   suivants	  :	   (1)	   état	   de	  
situation	   des	   pratiques	   dans	   les	   sociétés	   représentées	   à	   l’atelier;	   (2)	   participation	  
citoyenne,	  démocratisation	  et	  co-‐construction;	  (3)	  acteurs	  impliqués;	  (4)	  gouvernance	  
des	  pratiques.	  	  
	  
Quant	   à	   l’axe	  des	  métiers	   en	   soutien	   au	  DTI,	   il	   était	   	   également	   constitué	  de	  quatre	  
thèmes,	  soit	  (5)	  professionnels-‐types;	  (6)	  fonctions	  d’animation	  et	  d’aide	  à	  la	  décision;	  
(7)	   fonctions	  de	   liaison	   et	   de	   coordination;	   (8)	  développement	  des	  pratiques	   et	   des	  
compétences	  des	  professionnels.	  	  
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Faits	  saillants	  
Les	  communications	  et	  les	  échanges	  autour	  de	  ces	  huit	  thèmes	  ont	  permis	  de	  mettre	  
en	  évidence	  la	  diversité	  et	  la	  complexité	  du	  champ	  de	  pratiques	  du	  DTI,	  dont	  les	  faits	  
saillants	  suivants,	  autour	  de	  quatre	  volets	  :	  notion	  de	  développement	  et	  de	  territoire;	  
participation	  citoyenne;	  processus	  de	  l’action	  collective;	  finalités	  du	  DTI.	  À	  remarquer	  
que	   les	  dimensions	  retenues	  sont	  abordées	  avec	  un	  regard	  croisé	  des	  deux	  axes	  (les	  
pratiques,	   les	   métiers),	   en	   coupe	   transversale.	   L’atelier	   s’inscrit	   dans	   une	   mise	   en	  
perspective	   théorique	   et	   historique	   des	   pratiques	   et	   des	   métiers	   du	   DTI	   selon	   les	  
contextes	  d’émergence.	  Le	  point	  de	  convergence	  des	  communications	  et	  des	  échanges	  
s’appuie	   sur	   un	   appel	   à	   rendre	   perméable	   les	   frontières	   entre	   le	   domaine	  
d’intervention	   économique,	   social	   et	   environnemental	   à	   partir	   d’une	   approche	   du	  
développement	  qui	   se	  munit	  d’ancrages	  aux	   territoires.	  C’est	  ainsi	  que	   les	  pratiques	  
soulevées	   pendant	   l’atelier	   s’éloignent	   d’une	   approche	   purement	   sociopolitique	   de	  
l’éducation	  citoyenne	  pour	  s’associer	  à	  une	  approche	  qui	  «	  veut	  renforcer	  l’autonomie	  
et	   la	   capacité	   d’appropriation	   du	   développement	   par	   les	   communautés	   locales.	  »	   et	  
soutenir	  «	  la	  participation	  et	  l’organisation	  des	  personnes	  et	  des	  groupes	  en	  favorisant	  
l’expression	   des	   savoirs,	   des	   compétences,	   des	   expertises	   et	   des	   intérêts	   citoyens.	  »	  
(Bourque,	  2008,	  p.	  44)	  Dans	  cet	  esprit,	  les	  pratiques	  et	  les	  métiers	  du	  DTI	  font	  l’objet	  
d’une	  complémentarité	  et	  d’une	  hybridation	  entre	  les	  approches	  socio-‐institutionnelle	  
et	  du	  développement	  local.	  Les	  logiques	  d’action	  provenant	  du	  territoire	  se	  heurtent	  
aux	   approches	   exogènes	   proprement	   gestionnaires	   qui	   doivent	   adapter	   leur	  
planification	  et	  leur	  programme	  en	  fonction	  des	  variables	  du	  milieu.	  On	  assiste	  alors	  à	  
une	  dynamique	  paradoxale	  qui	  nécessite	  des	  compétences	  et	  des	  savoirs	  propres	  aux	  
acteurs	   qui	   tentent	   de	   surmonter	   les	   effets	   conflictuels	   potentiels	   de	   la	   coopération	  
transversale	   et	   intersectorielle.	   Par	   le	   fait	   même,	   le	   DTI	   demande	   une	   forme	   de	  
métissage	  des	  pratiques	  et	  des	  procédures	  d’intervention	  afin	  de	  «	  mettre	  en	  œuvre	  
des	   projets	   reposant	   sur	   des	   coopérations	   de	   différentes	   natures	   susceptibles	   de	  
coconstruire	  des	  arrangements	  «	  viables,	  vivables	  et	  équitables	  »	  entre	  les	  secteurs	  —	  
social,	  économie,	  environnement	  —	  et	  entre	  les	  acteurs,	  et	  à	  produire	  des	  innovations	  
institutionnelles	  et	  professionnelles	  pour	  les	  soutenir.	  »	  (Idem,	  p.	  54.)	  

Notion	  de	  développement	  et	  de	  territoire	  
Si	   le	   développement	   n’équivaut	   pas	   à	   croissance	   économique,	   selon	   l’expression	   de	  
Perroux,	   dans	   les	   pratiques	   de	   DTI,	   la	   dimension	   économique	   est	   éminemment	  
présente	   dans	   le	   projet	   collectif	   (revitalisation	   de	   territoire,	   lutte	   à	   la	   pauvreté	  
individuelle	   et	   collective…),	   qui	  mobilise	   l’ensemble	   des	   acteurs	   :	   publics,	   privés	   et	  
sociaux.	  	  Le	  défi	  de	  l’intégration	  et	  de	  l’arrimage	  du	  social	  et	  de	  l’économique,	  du	  privé	  
et	  du	  public,	  demeure	  majeur,	  en	  particulier	  au	  Québec,	  qu’un	  plan	  de	   	  mobilisation	  
comme	   la	   Politique	   nationale	   du	   développement	   local	   du	   Sénégal	   pourrait	   aider	   à	  
surmonter…	   Quant	   au	   territoire,	   si	   la	   définition	   de	   Médard	   de	   1969	   sur	   la	  
communauté	  (à	  la	  fois	  un	  endroit,	  des	  gens	  qui	  y	  vivent,	  l'interaction	  entre	  ces	  gens,	  la	  
vie	   commune	   qu'ils	   partagent	   et	   les	   institutions	   qui	   règlent	   cette	   vie)	   fait	   toujours	  
sens,	  on	  doit	  admettre	  que	  son	  actualisation	  concrète	  et	  sa	  délimitation	  sont	  dans	   la	  
pratique	   à	   géométrie	   variable.	   Par	   contre,	   l’articulation	   entre	   le	   rural	   et	   l’urbain	   se	  
présente	  davantage	  en	  continuum,	  par	   l’interaction	  des	  problématiques	  et	  modes	  de	  
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développement,	   les	   activités	   de	  production	   et	   de	   consommation	  ne	   se	  départageant	  
plus	  aussi	  nettement	  entre	   la	  ville	  et	   la	  campagne.	  De	  plus,	   la	  pluralité	  d’identités	  et	  
d’intérêts	   (femmes,	   jeunes,	   aînés,	   chômeurs,	   locataires,	   etc.)	   continuant	  de	   coexister	  
dans	   la	  communauté	   locale,	  mais	  elle	  a	  renforcé	   le	  rôle	   identitaire	  du	  territoire.	  Elle	  
entraîne	   l'émergence	  d'une	   citoyenneté	   territoriale	   renouvelée	  que	  Caillouette	   et	   al.	  
(2008)	   désignent	   comme	   la	   territorialité.	   Cette	   identité	   citoyenne	   liée	   au	   territoire	  
vécu	  peut	  devenir	  structurante	  dans	  le	  rapport	  des	  institutions	  de	  services	  publics	  à	  
leur	   milieu,	   recadrant	   leur	   mission	   (Divay,	   2009)	   comme	   contribution	   au	  
renforcement	   de	   la	   capacité	   d'action	   collective.	   Le	   système	   local	   d'action	   collective	  
doit	  pouvoir	  se	  déployer	  dans	  la	  complexité	  d’une	  dynamique	  partenariale,	  façonnant	  
les	   «	   configurations	   »	   territoriales.	   Ulysse	   et	   Lesemann	   (2007),	   Klein	   (2008,	   2011),	  
Divay	  et	  al.	  (2010),	  Sénécal	  et	  al.	  (2010),	  et	  Cloutier	  (2009)	  ont	  démontré	  comment	  la	  
dynamique	  de	  concertation	  multisectorielle	  territoriale	  peut	  favoriser	  à	  long	  terme	  la	  
construction	  d'une	  nouvelle	   identité	  territoriale.	  Dans	  la	  continuité	  de	  ces	  travaux,	   il	  
faudrait	  identifier	  les	  modèles	  qui	  se	  dégagent	  de	  ces	  pratiques	  diversifiées,	  et	  mieux	  
comprendre	   l’apport	  des	  professions	  de	   l’intervention	   collective	  et	  de	   l'organisation	  
communautaire.	   Ces	   pratiques	   professionnelles	   participent	   à	   la	   formation	   de	  
nouveaux	  métiers	  du	  DTI	   selon	  des	  modalités	   et	  des	  processus	  de	  participation	  des	  
citoyens,	   des	   réseaux	   et	   des	   groupes	   sociaux.	   Elles	   s’appliquent	   à	   rendre	   plus	  
perméables	   les	   domaines	   d’intervention	   selon	   des	   dispositifs	   de	   participation	   qui	  
associent	  la	  concertation	  et	  le	  partenariat.	  

Participation	  citoyenne	  
La	   participation	   citoyenne	   (PC),	   qui	   demeure	   une	   caractéristique	   déterminante	   des	  
démarches	   et	   initiatives	   de	   DTI,	   en	   constitue	   un	   défi	   majeur.	   Jusqu’où	   et	   comment	  
peut-‐on	   y	   recourir?	   Comment	   l’amener	   	   au-‐delà	   de	   la	   co-‐production,	   de	   son	  
instrumentalisation	  sous	  forme	  de	  consultation,	  de	  participation	  aux	  activités	  ad	  hoc?	  
Que	  peut-‐on	  en	  attendre	  en	  terme	  de	  contribution	  à	  la	  	  co-‐construction	  des	  	  initiatives	  
et	  démarches,	  des	  politiques	  et	  programmes?	  	  La	  PC	  soulève	  l’enjeu	  de	  la	  démocratie	  
participative,	  qui	  suppose	  et	  entraîne	  un	  renouvellement	  –	  et	  non	  un	  remplacement-‐	  
de	   la	   démocratie	   représentative,	   comme	   nouveau	   paradigme	   appelant	   une	   nouvelle	  
culture	   politique	   pour	   les	   citoyens	   certes,	   mais	   aussi	   pour	   les	   élus	   et	   les	   acteurs	  
institutionnels.	   Le	   rôle	   et	   la	   place	   des	   élus	   demeurent	   déterminants	   en	   DTI,	   tout	  
comme	  les	  systèmes	  d’action	  locale	  ont	  besoin	  du	  leadership	  des	  institutions.	  En	  DTI,	  
l’ensemble	   des	   acteurs	   doit	   apprendre	   à	   conjuguer	   et	   concilier	   3	   logiques	   d’action	   :	  
publique	   (administrative),	   politique	   (électorale)	   et	   citoyenne	   (concrète,	   immédiate).	  
Et	   ce,	   dans	  des	  visions	  globales,	   intégratrices	   et	   à	   long	   terme,	   contrairement	   (ou	  en	  
tension)	  au	  court	  terme,	  au	  sectoriel	  et	  au	  catégoriel.	  

Les	  dimensions	  de	  processus	  
Ces	  dimensions	  de	  processus,	  qui	  amènent	  la	  concertation	  des	  acteurs,	  permettent	  de	  
les	   voir	   en	   interaction	   à	   travers	   l’action	   en	   développement.	   La	   théorie	   de	   l’action	  
collective	  d’Angèle	  Bilodeau	  (et	  al.	  2011)	  permet	  de	  représenter	   le	  système	  d’action	  
sur	  le	  terrain	  plus	  micro	  des	  projets	  sectoriels	  concertés,	  où	  la	  transaction	  volontaire	  
des	  acteurs	  mène	  au	  compromis	  permettant	  de	  résoudre	  les	  inévitables	  controverses	  
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liées	   aux	   points	   de	   vue	   et	   intérêts	   différents.	   Le	   système	   d’action	   collective	   locale	  
(Divay	  et	  al.	  2010)	  serait	  plutôt	  de	  l’ordre	  du	  projet	  local,	  expression	  d’une	  conscience	  
territoriale	  issue	  de	  l’effet	  de	  synergie	  de	  la	  mise	  en	  commun	  des	  leaderships	  locaux	  et	  
des	   ressources	   locales	   et	   extra-‐locales,	   mobilisés	   autour	   d’une	   initiative	   locale	  
rassembleuse,	  produit	  et	  moteur	  de	  la	  concertation	  et	  de	  l’apprentissage	  collectif.	  Ces	  
représentations	   des	   systèmes	   locaux	   sont	   certes	   utiles	   pour	   décrire	   et	   analyser	   la	  
pratique,	  mais	  ne	  constituent	  peut-‐être	  que	  des	  sous-‐systèmes	  alimentant	  et	  reliés	  à	  
un	   système	   d’action	   collective	   concertée,	   comme	   une	   table	   de	   concertation	   globale	  
(table	  des	  tables)	  qui	  permette	  l’intégration	  des	  acteurs	  de	  tous	  les	  secteurs,	  de	  portée	  
locale	  et	  extra-‐locale.	  Le	  défi	  de	  ces	  dimensions	  de	  processus	  «	  systémiques	  »	  (micro	  
et	   macro)	   réside	   dans	   leur	   capacité	   à	   susciter	   une	   gouvernance	   de	   coopération	   ou	  
partagée	  (Lévesque,	  2007),	  qui	  amène	  à	  projeter	  et	  rechercher	  le	  bien	  commun,	  qui	  ne	  
se	   limite	   pas	   	   à	   la	   somme	   des	   intérêts	   catégoriels.	   Il	   consiste	   plutôt	   à	   produire	   un	  
nouvel	   être	   ensemble,	   un	   entre-‐nous	   qui	   nous	   projette	   dans	   un	   vouloir-‐vivre-‐agir-‐
ensemble,	   qui	   permet	   à	   chacun	   des	   acteurs	   (individuels	   et	   collectifs)	   de	   mieux	  
assumer	  l’identité	  catégorielle	  et	  la	  synergie	  des	  leaderships.	  

Les	  finalités	  des	  pratiques	  DTI	  
On	  a	  constaté	  au	  cours	  de	  ces	  trois	   jours	  que	   les	  pratiques	  très	  diversifiées	  dont	   il	  a	  
été	  question	  sont	  en	  fait	  de	  portée	  très	  variable,	   les	  projets	  poursuivant	  des	  finalités	  
parfois	   très	   larges	   et	   globales	   comme	   projet	   de	   territoire,	   mais	   aussi	   parfois	   plus	  
limitées,	   comme	   pratiques	   de	   concertation	   visant	   le	   partenariat	   comme	   projet	  
collectif.	  Ainsi,	  l’action	  se	  structure	  parfois	  à	  partir	  d’initiatives	  de	  concertation	  locale	  
sectorielle	   (acteurs	   institutionnels,	   privés	   et	   communautaires	   d’un	   même	   secteur	  
d’activités)	   ou	   intersectorielle	   (plusieurs	   secteurs	   se	   concertant	   autour	   d’une	  
problématique	  ou	  d’une	  clientèle)	  visant	   l’amélioration	  des	  services	  ou	  la	  réalisation	  
d’un	  programme	  au	  profit	  des	  usagers	  sur	  la	  base	  d’un	  territoire,	  avec	  une	  approche	  
globale	  intégrant	  l’individuel	  et	  le	  collectif;	  mais	  par	  delà	  ces	  effets	  de	  gain	  d’efficacité	  
de	   l’offre	   de	   services,	   ces	   initiatives,	   par	   l’effet	   d’une	   meilleure	   connaissance	   et	  
reconnaissance	  mutuelles	   des	   acteurs,	   des	   problématiques	   et	   du	   territoire,	   peuvent	  
éventuellement	   produire	   une	   synergie	   menant	   à	   une	   vision	   et	   à	   des	   stratégies	   de	  
développement	  de	  l’ordre	  d’un	  projet	  	  de	  territoire.	  	  
	  
En	  conclusion,	  un	  peu	  partout	  dans	   le	  monde,	  nous	  évoluons	  dans	  un	  univers	  où	   les	  
enjeux	  sont	  complexes	  et	  multiples	  pour	  les	  pratiques	  de	  développement	  de	  territoire	  
comme	  pour	  les	  métiers	  qui	  les	  accompagnent,	  ce	  qui	  en	  fait	  des	  pratiques	  difficiles	  et	  
exigeantes,	  qui	  demandent	  des	  compétences	  d’intervention	  vastes	  et	  diversifiées,	  que	  
certains	   identifient	   comme	   les	   «	   métiers	   flous	   du	   développement	   local	   »	   (Jeannot,	  
2011).	  Les	  enjeux	  et	  défis	  qui	  confrontent	  ceux-‐ci	  sont	  d’autant	  plus	  grands	  qu’ils	  font	  
appel	   à	   un	   changement	   de	   paradigme	   dans	   la	   vision	   du	   développement,	   de	   l’action	  
publique	  et	  	  de	  la	  culture	  politique,	  dans	  un	  contexte	  sociopolitique	  et	  économique	  qui	  
lui	  demeure	  généralement	  non	  favorable.	  On	  peut	  alors	  se	  dire	  que	  le	  développement	  
territorial	   intégré	   apparaît	   comme	   porteur	   de	   pratiques	   de	   transformation	   sociale,	  
associable	   à	   une	  utopie…	  mobilisatrice.	   Tous	   les	   changements	   sociaux	  d’importance	  
ont	  été	  le	  fait	  de	  ces	  grandes	  utopies	  qui	  sont	  porteuses	  par	  leur	  capacité	  à	  mobiliser	  



__________________________________________________________________________________________________________	  
Pratiques	  et	  métiers	  du	  développement	  territorial	  intégré	  
Université	  du	  Québec	  en	  Outaouais	  (UQO)	  –	  du	  mardi	  6	  mars	  19	  h	  au	  vendredi	  9	  mars	  16	  h	  2012	  –	  Local	  F-‐129	  

5	  

les	  acteurs	  autour	  de	  projets	  concrets	  de	  changement	  autant	  au	  plan	  des	  conditions	  de	  
la	  vie	  quotidienne	  que	  des	  grands	  modes	  et	  valeurs	  de	  l’organisation	  sociale.	  La	  barre	  
est	  haute,	   les	  pratiques	  étant	  certes	  exigeantes	  et	  incertaines,	  mais	  aussi	  stimulantes	  
et	  inspirantes,	  ce	  qui	  appelle	  à	  «	  dépasser	  la	  fragmentation	  sectorielle	  des	  problèmes	  
collectifs	  —	  selon	  les	  missions	  ministérielles	  ou	  les	  objectifs	  de	  programmes	  privés	  —	  
pour	   travailler	   les	   territoires	  dans	   leurs	  enjeux	  globaux	  et	   transversaux	  autour	  d’un	  
projet	  de	  développement	  intégré	  et	  durable.	  »	  (Bourque,	  2012,	  p.	  57.)	  
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Sommaires	  des	  communications	  
	  

À	  la	  suite	  de	  l'atelier	  international	  et	  dans	  le	  but	  d'en	  produire	  les	  actes,	  nous	  avons	  
procédé	   à	   la	   synthèse	   des	   communications.	   Nous	   présentons	   en	   premier	   lieu	   un	  
sommaire	   de	   chaque	   communication	   avec	   le	   souci	   de	   rendre	   compte	   des	   idées	  
générales	   présentées	   par	   le	   conférencier.ère.	   Nous	   avons	   ensuite	   intégré	   les	  
diapositives	   ou	   le	   texte	   intégral	   de	   la	   communication.	   L'ensemble	   constitue	   un	  
document	   synthèse	   qui	   servira	   de	   référence	   pour	   les	   participants.es	   à	   l'atelier	  
international	  ainsi	  que	  pour	  les	  professionnels.les	  du	  développement	  de	  territoire.	  Ce	  
document	   synthèse	   vise	   aussi	   à	   dégager	  une	   vue	  d’ensemble	  des	  problématiques	   et	  
des	   enjeux	   qui	   concernent	   le	   domaine	   de	   l’intervention	   et	   du	   développement	   de	  
territoire	   dans	   une	   perspective	   intégrée.	   De	   plus,	   il	   constitue	   un	   début	   de	  
problématisation	   et	   une	   source	   de	   questions	   de	   départ	   dans	   le	   domaine	   du	  
développement	   territorial	   pour	   des	   recherches	   et	   des	   collaborations	   à	   développer	  
entre	  des	  étudiants.es,	  des	  chercheurs.es	  et	  des	  professionnels.les.	  
	  
	  



	  
	  

Contextes,	  spécificités	  et	  déterminants	  des	  pratiques	  de	  développement	  territorial	  
intégré	  (DTI)	  de	  chacun	  des	  pays	  représentés	  à	  l’atelier	  autour	  des	  questions	  
	  
	  

Mercredi	  7	  mars	  2012	  |	  9	  h	  –	  12	  h	  
	  
	  

Contenu	  proposé	  aux	  conférenciers	  :	  
Politiques	  publiques	  structurants,	  dispositifs	  institutionnels	  et	  pratiques	  professionnelles	  
impliquées,	  dynamiques	  observées	  sur	  le	  terrain,	  niveau	  d’intégration	  social-‐économie-‐
environnement.	  

	  
	  
Titre	  des	  communications	  et	  conférenciers	  
	  
0-‐1.	  Phénomènes	  structurels	  et	  stratégiques	  agissant	  sur	  l’intervention	  collective.	  
Par	  Yvan	  Comeau	  

	  

0-‐2.	  Les	  métiers	  du	  DTI	  dans	  le	  reste	  du	  Canada.	  	  
Quelles	  politiques	  pour	  quelles	  pratiques?	  
Par	  Sébastien	  Savard	  

	  

0-‐3.	  Itinéraire	  et	  situation	  actuelle	  de	  la	  politique	  de	  développement	  local.	  	  
L’expérience	  sénégalaise	  de	  1960	  à	  2010.	  
Par	  Sambou	  Ndiaye	  
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Yvan	  COMEAU,	  professeur	  à	  l’École	  de	  service	  social	  de	  l’Université	  Laval	  et	  Titulaire	  de	  la	  Chaire	  
de	  recherche	  Marcelle-‐Mallet	  sur	  la	  culture	  philanthropique	  

0-‐1.	  Phénomènes	  structurels	  et	  stratégiques	  agissant	  sur	  l’intervention	  collective	  
	  

Cette	  communication	  vise	  à	  expliquer	   les	  différentes	   formes	  que	  prend	   l’intervention	  collective	  selon	  
les	   époques	   et	   les	  milieux.	   Le	   conférencier	   renvoie	   à	   une	   recherche	   réalisée	   par	   une	   équipe	   (voir	   la	  
note	   à	   la	   fin)	   dont	   il	   était	   responsable	   et	   portant	   sur	   l’organisation	   communautaire	   en	   tant	   que	  
méthode	   d’intervention	   collective	   conçue	   dans	   la	   tradition	   du	   travail	   social	   et	   qui	   est	   documentée	  
depuis	  le	  19e	  siècle	  dans	  les	  pays	  anglo-‐saxons	  et	  plus	  récemment	  dans	  la	  francophonie.	  L’objectif	  de	  la	  
communication	   est	   la	   mise	   en	   évidence	   des	   phénomènes	   qui	   influencent	   la	   transformation	   de	  
l’intervention	  collective	  dans	  le	  temps	  et	  sa	  différenciation	  dans	  l’espace.	  Le	  cadre	  conceptuel	  s’appuie	  
sur	   la	   théorie	   de	   la	   structuration	   d’Anthony	   Giddens	   qui	   considère,	   pour	   la	   production	   du	   social,	   la	  
dualité	   des	   phénomènes	   structurels	   (les	   conditions	   géographiques,	   les	   institutions	   et	   les	   fait	  
économiques,	  notamment)	  et	  des	  phénomènes	  stratégiques	  (la	  réflexivité	  et	  l’action	  des	  acteurs).	  	  

La	  méthodologie	  de	  la	  recherche	  comporte	  un	  volet	  quantitatif	  et	  qualitatif.	  Le	  volet	  quantitatif	  permet	  
une	  double	  comparaison	  :	  entre	  des	  données	  de	  1988	  et	  de	  2004,	  d’une	  part,	  et	  entre	  les	  réseaux	  public	  
et	  associatif,	  d’autre	  part.	  En	  effet,	  une	  enquête	  effectuée	  en	  1988	  a	  recueilli	  des	  données	  auprès	  de	  252	  
intervenants	  sur	  les	  357	  travaillant	  en	  organisation	  communautaire	  en	  CLSC.	  Celle	  de	  2004	  touche	  des	  
répondants	   du	   réseau	   public	   (211	   des	   411	   organisateurs	   communautaires	   en	   CLSC)	   ainsi	   que	   204	  
intervenants	  de	  diverses	  organisations	  de	  trois	  régions	  du	  Québec,	  dont	  189,	  provenant	  d’organismes	  
communautaires.	  De	  cette	  manière,	  il	  devient	  possible	  de	  comparer	  les	  réponses	  aux	  mêmes	  questions	  
en	   1988	   et	   2004	   (transformation	   dans	   le	   temps)	   et	   celles	   des	   intervenants	   collectifs	   dans	   les	   deux	  
réseaux	   (différenciation	   dans	   l’espace).	   Les	   analyses	   statistiques	   permettent	   de	   vérifier	   le	   degré	  
d’association	  entre	   les	  données	  ainsi	   comparées.	  Par	  ailleurs,	  pour	   le	  volet	  qualitatif,	   la	  méthode	  des	  
groupes	  de	  discussion	  (focus	  group)	  est	  utilisée	  afin	  d’interpréter	  les	  corrélations	  statistiques	  avec	  les	  
intervenants	  et	  bonifier	  l’analyse	  dynamiques	  de	  transformation	  et	  de	  différenciation.	  	  

Les	   phénomènes	   structurels	   influençant	   l’intervention	   collective	   sont	   (1)	   le	   cadre	   réglementaire	   de	  
l’État	   avec	   les	   lois	   et	   les	   politiques	   publiques,	   (2)	   les	   établissements	   avec	   la	   transformation	   de	   leur	  
mission,	   leur	   taille	   et	   les	   règles	   relatives	   à	   emploi,	   (3)	   les	   caractéristiques	   des	   intervenants,	   (4)	   les	  
associations	   professionnelles,	   (5)	   l’offre	   de	   formation	   et	   (6)	   la	   présence	   d’une	   communauté	   de	  
pratiques.	  En	  ce	  qui	  concerne	  les	  phénomènes	  stratégiques	  qui	  agissent	  sur	  l’intervention	  collective,	  le	  
conférencier	  souligne	  l’importance	  de	  (1)	  l’action	  des	  mouvements	  sociaux,	  (2)	  l’action	  modernisatrice	  
des	   autorités,	   (3)	   la	   mobilisation	   pour	   la	   formation	   d’une	   association	   professionnelle,	   (4)	  
l’accroissement	  des	  capacités	  réflexives	  des	  intervenants,	  (5)	  les	  efforts	  de	  recadrage	  sur	  l’organisation	  
communautaire	  et	  (6)	  le	  positionnement	  organisationnel.	  En	  terminant,	  le	  conférencier	  réitère	  que	  tant	  
les	  phénomènes	  structurels	  et	  stratégiques	  influencent	  les	  formes	  que	  prend	  l’intervention	  collective,	  
mais	   que	   la	   création	   d’une	   association	   professionnelle	   est	   le	   facteur	   stratégique	   ayant	   eu	   le	   plus	  
d’influence	  sur	  la	  pratique	  des	  intervenants	  en	  organisation	  communautaire.	  

Note	  :	   l’équipe	   a	   publié	   ses	   travaux	   dans	   Yvan	   Comeau,	   Martine	   Duperré,	   Yves	   Hurtubise,	   Clément	  
Mercier	   et	   Daniel	   Turcotte	   (2008),	   L’organisation	   communautaire	   en	   mutation.	   Étude	   sur	   la	  
structuration	  d’une	  profession	  du	  social,	  Québec,	  Presses	  de	  l’Université	  Laval,	  194	  p.	  
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l’intervention collective 
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Marcelle-Mallet sur 
la culture 
philanthropique 
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Introduction 

• Question de recherche : comment expliquer les formes 
différentes que prend l’intervention collective selon les 
époques et dans différents lieux ? 
• Référence à l’organisation communautaire (OC), une 
méthode d’intervention du travail social documentée 
depuis la fin du 19e siècle. 
• Objectif de la présentation : mettre en évidence les 
processus de transformation (dans le temps) et de 
différenciation (dans l’espace) de cette pratique 
professionnelle du social. 

www.ulaval.ca 3 

Problématique 

• L’objet d’étude : les changements de l’OC et les 
phénomènes d’influence. 
• Pertinence scientifique : 

o  La dernière enquête est réalisée en 1988 (Hurtubise 
et al., 1989). 

o  Les recherches antérieures ont une visée 
descriptive, sans corrélations statistiques. 

o  Absence de comparaison entre époques et 
organisations. 

•  Pertinence sociale : 
o  Emprise des intervenants sur l’orientation de leur 

pratique (capacités stratégiques). 

www.ulaval.ca 4 

Problématique 

Cadre conceptuel : théorie de la structuration 
(Anthony Giddens). 

• Dualité du structurel. 
•  Influence des phénomènes structurels sur 
l’intervention. 
•  Influence des phénomènes réflexifs : 
reproduction et production. 
• Conséquences souvent imprévisibles des 
conduites sur le contexte.  

www.ulaval.ca 5 

Méthodologie 

• Visée de généralisation et de 
vérification des liens entre 
différentes variables. 
• Enquête statistique subventionnée 
par le CRSH. 
• Équipe sous la responsabilité de 
Yvan Comeau : Martine Duperré, 
Yves Hurtubise, Clément Mercier et 
Daniel Turcotte. 
• Un livre : L’organisation 
communautaire en mutation 
(2008). 

www.ulaval.ca 6 

Méthodologie 

Transformation : les processus de changements dans le 
temps. 
• 1988 : 252 / 357 intervenants en OC de CLSC 
répondent à un questionnaire. 
• 2004 : 211 / 411  personnes du même univers à un 
questionnaire bonifié. 
• Visée de recensement. 
• Représentativité des échantillons selon les critères 
disponibles : 1988, sur le plan des régions et 2004, 
sur la composition femmes/hommes.  
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Méthodologie 

Différenciation en 2004 : organisations différentes. 
• 211 / 411 intervenants en CLSC. 
• 204 / 439 intervenants dans différentes organisations 
de trois régions, dont 189 provenant d’organismes 
communautaires. 
• Représentativité sur la base des organisations 
d’appartenance. 

Analyses statistiques pour repérer les différences :     
khi deux, t de Student, Anova. 

Quatre groupes de discussion sur l’interprétation des 
résultats. 

www.ulaval.ca 8 

Phénomène structurel 1 :  
cadre réglementaire étatique 

• Différentes politiques  accroissement du nombre 
d’organismes communautaires, développement de 
secteurs de l’économie sociale et diversification des 
organismes de développement. 
! problématiques et 
modèles d’intervention 

•  " dossiers à caractère socio-économique  
•  # dossiers à caractère socio-sanitaire  
•  " « concertation du milieu » 

! courants d’idées et 
valeurs 

•  # valeur « combativité » 

diversité d’organismes 
! division du travail 
entre organisations et 
intervenants  

« population principalement à faibles 
revenus » et conception de l’intervention 
« organisation de services » deux fois 
plus importante chez les intervenants du  
communautaire 
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Phénomène structurel 1 :  
cadre réglementaire étatique 

Accroissement de la taille des établissements publics 
et de leur territoire. 

les directions d’unités sont 
plus éloignées 

" soutien provenant des pairs 

plus grand territoire des 
établissements publics ! 
population rejointe plus 
diversifiée 

# personnes rejointes 
exclusivement à faible revenu  

www.ulaval.ca 10 

Phénomène structurel 2 : les 
établissements-employeurs – la mission 

Vocation territoriale et accroissement du territoire 

! variété de la population 
rejointe  

" population mixte (faibles et 
moyens revenus) 

! diversité des modèles 
d’intervention  " « tous les types » d’intervention  

! courant d’idées plutôt 
intégrateur 

•  " courant de la concertation (public) 
•  mission sectorielle dans le 

communautaire : !  conscientisation 

! tâches : types de 
groupes animés  

Différence de groupes animés : 
comités dans le communautaire, 
tables de concertation dans le public 

www.ulaval.ca 11 

Phénomène structurel 2 : les 
établissements-employeurs – leur taille 

Taille des organisations plus élevée dans le réseau 
public. 

! structure hiérarchique  
ne pas avoir de supérieur salarié : 
44,7 % des intervenants dans le 
communautaire et 2,4 % dans le 
réseau public 

! diversité des tâches 
élevée dans le réseau 
communautaire (petites 
organisations)  

•  fonctions d’OC : 68,6 % du temps 
dans le communautaire et 86,1 % 
dans le public 

•  interventions psychosociales : 53,1 % 
des répondants du communautaire et 
20,9 % du public 

www.ulaval.ca 12 

Phénomène structurel 2 : les établissements-
employeurs – les règles relatives à l’emploi 

La syndicalisation, une convention collective et les coutumes 
organisationnelles  caractéristiques des intervenants. 

revenus plus élevés 
dans le public 

salaire annuel moyen en 2004 :  
24 858 $ dans le communautaire et 
51 162 $ dans le public 

scolarité plus élevée dans 
le public (embauche et 
promotion) 

•  diplôme universitaire : 6 / 10 
communautaire et 8,5 / 10 public 

•  " maîtrise de 1998 à 2004 

ancienneté accrue 
dans le public 
(permanence) 

dans le public, répondants âgés 
de moins de 40 ans : 77 % en 
1988 à 19 % en 2004 
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Phénomène structurel 2 : les établissements-
employeurs – les règles relatives à l’emploi 

La syndicalisation, une convention collective et les coutumes 
organisationnelles (bis) :  identité professionnelle fondée 
sur la formation et le titre d’emploi 

! désir de mobilité dans le 
communautaire (effets sur 
l’expérience et identité 
professionnelles) 

chercher un travail dans les 12 prochains 
mois : 2,77 / 7 dans le réseau 
communautaire et de 1,94 / 7 dans le 
réseau public 

domaine de la formation 
académique 

diplôme en service social : 4,5 / 10 
communautaire et 6 / 10 public 

titre d’emploi 
titre «organisateur communautaire » : 
92,4 % public. Communautaire : 
coordonnateur (1,5 / 10), puis chargé de 
projet, intervenant, conseiller, agent de 
développement, de milieu, d’information… 

www.ulaval.ca 

Phénomène structurel 3 : les caractéristiques 
des intervenants 

 sentiment d’autonomie 
professionnelle (autres 
phénomènes contributeurs, 
dont la formation)  

De 1988 à 2004 : 
! sentiment de disposer d’une 
autonomie au travail 
! fin de l’intervention parce que les 
objectifs sont atteints 
" pression de l’employeur pour mettre 
fin à une intervention 

14 

Âge : expérience professionnelle. 

Sexe. 

 courants d’idées et 
valeurs 

•  femmes en 2004 : 6 / 10 public 
(6,4 / 10 en 2010) et 7,4 / 10 
communautaire  

•  adhésion plus forte du groupe des 
femmes au féminisme et à la 
conscientisation 

www.ulaval.ca 

Phénomène structurel 4 :  
une association professionnelle 

 fréquentation des 
activités de formation 

sessions ponctuelles de formation : 
47,6 % des répondants en 1988 et 
62,3 % en 2004 

15 

RQIIAC : bulletin, site internet, rencontres régionales, 
colloque bisannuel, cadre de référence… 

# identité professionnelle : 
usage du titre 

www.ulaval.ca 

Phénomène structurel 5 : l’offre de 
formation (quantité et qualité) 

 impression de la qualité de 
la formation depuis 15 ans 

•  « les études ont bien préparé 
à occuper les fonctions » : 
61,4 % en 1988 et 75,1 % 
en 2004 

•  « les activités de formation 
contribuent à améliorer la 
pratique » : 87,1 % en 1988 
et 94,6 % en 2004 

16 

! sentiment d’autonomie 
professionnelle : impression 
de compétence 

www.ulaval.ca 

Phénomène structurel 6 :  
les communautés 

Milieu rural-urbain (groupes de discussion) :  
rapports interpersonnels de proximité ! 
incitation à concevoir une pratique plutôt 
consensuelle. 

Comparaisons statistiques à faire dans un autre 
projet de recherche… 

17 www.ulaval.ca 

Phénomènes stratégiques 

Selon la théorie de la structuration : 
• Compétence à comprendre un contexte et à poser 
les gestes attendus. 
• Réflexivité limitée toutefois par l’information 
préalable à l’action. 
•  Intentionnellement ou non, les intervenants et les 
acteurs sociaux participent soit au maintien, soit à la 
modification du contexte. 
• On ne prévoit pas complètement les conséquences 
des actions. 

18 
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Phénomène stratégique 1 :  
l’action des mouvements sociaux 

 courants d’idées et 
stratégies d’intervention 

 dossiers à caractère socio-
économique 

 modèles d’intervention 

19 

Pendant la période, stratégie de DL et en faveur de 
l’économie sociale par une partie des MS.  

Marginalité du mouvement syndical dans le communautaire. 

 caractéristiques des 
intervenants (conditions socio-
économiques) 

satisfaction pour les conditions 
de travail : 4,66 / 7 
communautaire et 5,59 / 7 
public  

www.ulaval.ca 

Phénomène stratégique 2 :  
l’action modernisatrice des autorités 

Lois et réformes du système de santé en 1991, 1996 et 
2003, mise sur pied du SACA en 1995, le plan d’action 
en faveur de l’économie sociale en 1996, Loi sur le 
ministère des Régions en 1997… 
• La technostructure n’est pas que dominante. Elle peut 
se comporter en classe dirigeante et insuffler le 
changement (Alain Touraine). 
• La décision est un des processus de changement, avec 
le conflit et l’innovation (Norbert Elias). 
• La décision : pression des mouvements sociaux et 
nécessité (déficit budgétaire). 

20 
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Phénomène stratégique 3 : la mobilisation 
pour une association professionnelle 

contribution du RQIIAC  en 
matière de formation 

 quantité et qualité de la 
formation 

21 

hypothèse sur le plan de la 
légitimation de l’OC 

www.ulaval.ca 

Phénomène stratégique 4 : l’accroissement 
des capacités réflexives des intervenants 

caractéristiques des 
intervenants 

•  âge et expérience professionnelle 
•  diplôme de maîtrise : 19,4 % en 1988 

et 27,8 % en 2004 

22 

Capacités réflexives : accès à l’information, habileté 
d’analyse de l’information et aptitude considérer la 
complexité des situations. 

technologies 
utilisation d’un ordinateur au travail : 
19,2 % des répondants en 1988 et 97,4 
% en 2004 

conséquence imprévue 
! reconnaissance par 
les directions (! 
sentiment d’autonomie 
professionnelle) 

•  demandes de participation à la 
réorganisation interne 

•  " ingérence dans la décision de mettre 
fin à une intervention 

www.ulaval.ca 

Phénomène stratégique 5 : les efforts de 
recadrage sur l’OC 

• Groupes de discussion : explication aux nouvelles 
équipes de direction et aux nouveaux collaborateurs 
sur la nature de l’OC et sur sa contribution au bien-être 
et au développement des collectivités. 
• Documents produits (Fédération des CLSC, chercheurs, 
RQIIAC…). 
•   sentiment d’autonomie professionnelle (capacités 
réflexives). 

23 www.ulaval.ca 

Phénomène stratégique 6 : le 
positionnement organisationnel 

•  rencontres entre intervenants 
" intervenants en OC 
participant à des rencontres 
entre eux dans leur 
établissement : 
" ces rencontres sont 
reconnues par l’employeur 

24 

Différentes manières d’exercer une influence en 
faveur d’une approche collective des problèmes 
sociaux. 

•  information sur l’OC dans 
l’établissement 
•  développement d’une expertise 
• mise en place de règles et de 

coutumes 
•  action sur l’utilisation des 

ressources 

groupes de discussion 
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Conclusion 

• Plusieurs phénomènes structurels conditionnent la 
pratique de l’OC. 
• Elle subit l’influence des actions stratégiques de 
plusieurs acteurs. 
• Les pratiques des intervenants modifient le contexte 
avec des conséquences imprévisibles (création de 
différents types d’organisations  division du travail 
entre intervenants sur divers plans  spécialisation). 
• Action stratégique ayant eu le plus d’effets : 
constitution d’une association professionnelle.  
• Phénomènes sociétaux actuels et leurs exigences (en 
termes de compétences) : ma présentation de demain ! 

25 www.ulaval.ca 

Merci de votre attention ! 

26 
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Sébastien	  SAVARD,	  professeur	  en	  service	  social	  à	  l’Université	  d’Ottawa	  

0-‐2.	  Les	  métiers	  du	  DTI	  dans	  le	  reste	  du	  Canada.	  Quelles	  politiques	  pour	  quelles	  pratiques?	  
	  

En	   s’appuyant	   sur	   une	   revue	   de	   la	   littérature	   sur	   le	   développement	   communautaire	   dans	   le	   Canada	  
anglais	  et	  des	  entrevues	  semi-‐dirigées	  avec	  des	  agents	  de	  développement	  communautaire	  en	  Ontario,	  
le	   conférencier	   présente	   les	   résultats	   d’une	   analyse	   qui	   relève	   les	   différentes	   approches,	   les	  
compétences	  et	  les	  rôles	  associés	  au	  développement	  territorial	  intégré.	  Il	  souligne	  que	  la	  définition	  du	  
community	   development	   s’appuie	   sur	   des	   approches	   différentes	   réunies	   dans	   la	   typologie	   de	  
l’intervention	  sociale	  de	  Rothman,	  soit	  l’approche	  anti-‐oppressive	  de	  l’action	  sociale,	  l’approche	  socio-‐
institutionnelle	  dite	  du	  planning	  social	  et	  l’approche	  endogène	  du	  développement	  local.	  Une	  quatrième	  
approche	  pragmatique	  emprunte	  à	  la	  fois	  à	  l’approche	  endogène	  et	  à	  l’action	  sociale	  afin	  de	  créer	  une	  
alliance	  stratégique	  entre	  des	  groupes	   issus	  du	  milieu	  et	  des	  réseaux	  structurels	  plus	   larges	  agissant	  
sur	   les	   inégalités	  sociales.	  Toutes	  ces	  approches	  ont	  certains	  principes	  en	  communs	  qui	  peuvent	  être	  
résumés	   de	   manière	   à	   soutenir	   l’objectif	   central	   du	   développement	   des	   communautés.	   D’abord,	   les	  
problèmes	  vécus	  dans	  les	  communautés	  auraient	  pour	  principale	  cause	  la	  répartition	  inéquitable	  des	  
ressources	  et	  du	  pouvoir.	  Ensuite,	  ces	  approches	  du	  développement	  des	  communautés	  soulignent	  que	  
l’intervention	  sociale	  doit	  venir	  de	  l’organisation	  des	  citoyens	  concernés.	  De	  plus,	  il	  s’agit	  d’inscrire	  la	  
démarche	  d’intervention	  dans	  un	  contexte	  plus	  large	  de	  répartition	  des	  pouvoirs	  et	  des	  ressources	  afin	  
d’améliorer	   les	   conditions	   de	   vie	   des	   communautés	   défavorisées	   et	   marginalisées.	   Enfin,	   toutes	   ces	  
approches	  partent	  du	  principe	  que	  les	  parties	  prenantes	  qui	  possèdent	   les	  ressources	  et	   les	  pouvoirs	  
ne	  veulent	  pas	   les	  partager	  avec	   les	  personnes	  qui	   en	   sont	  privées.	  Les	  pratiques	  de	  développement	  
communautaire	   au	   Canada	   anglais	   semblent	   donc	   s’inscrire	   dans	   une	   approche	   plus	   conflictuelle	   ou	  
radicale	   s’inspirant	   du	   «	  Grassroots	  mouvement	  »	   et	  moins	  de	   l’approche	  de	   l’action	   concertée	   et	   du	  
partenariat	  présente	  au	  Québec.	  	  

Dans	   une	   perspective	   intégrée	   du	   développement	   territorial,	   le	   conférencier	   interroge	   les	  
contributions	   du	   travail	   social	   dans	   le	   Canada	   hors	   Québec	   afin	   de	   relever	   les	   compétences	   et	   rôles	  
pertinents	  à	  l’intervention	  communautaire.	  Est-‐ce	  que	  ces	  principes	  sont	  pertinents	  et	  valables	  dans	  un	  
contexte	   de	   développement	   intégré	   où	   les	   participants	   ciblés	   ne	   sont	   pas	   toujours	   et	   sont	   même	  
rarement	  les	  populations	  marginalisées	  et	  même	  les	  citoyens	  hors	  affiliation	  organisationnelle?	  Est-‐ce	  
à	   dire	   que	   l’incidence	   ou	   l’influence	   du	   service	   social	   comme	   discipline	   sur	   le	   développement	   des	  
communautés	  n’est	  plus	  d’actualité?	  Ces	   interrogations	  trouvent	  une	  réponse	  dans	   les	  objectifs	  et	   les	  
rôles	   des	   organismes	   communautaires.	   Cependant,	   le	   conférencier	   fait	   ressortir	   de	   son	   analyse	  
documentaire	   que	   les	   organismes	   communautaires	   dans	   le	   Canada	   hors	  Québec	   n’ont	   pas	   une	   place	  
privilégiée	   pour	   élaborer	   et	   mettre	   en	  œuvre	   les	   politiques	   publiques.	   Il	   n’existe	   pas	   à	   proprement	  
parler	   une	   politique	   de	   reconnaissance	   des	   organismes	   communautaires.	   Il	   fait	   remarquer	   que	   le	  
développement	   économique	   communautaire	   (DEC)	   est	   une	   approche	   endogène	   de	   développement	  
local	  qui	  met	  de	  l’avant	  l’économie	  sociale.	  Celle-‐ci	  semble	  très	  bien	  implantée	  dans	  le	  Canada	  anglais.	  Il	  
porte	  également	   l’attention	  sur	   le	   fait	  que	  dans	   le	  «	  Canada	  anglais,	   l’économie	  sociale	  est	  davantage	  
perçue	   comme	   un	   outil	   pour	   favoriser	   la	   prise	   en	   charge	   du	   développement	   économique	   de	   la	  
communauté	  par	  elle-‐même	  que	  comme	  un	  lieu	  où	  les	  travailleurs	  peuvent	  co-‐construire	  leur	  milieu	  de	  
travail.	  »	   En	   guise	   de	   conclusion,	   le	   conférencier	   réitère	   l’importance	   des	   différentes	   approches	   du	  
développement	  communautaire	  dans	  une	  perspective	   intégrée	  du	  développement	   territoriale	  afin	  de	  
ne	  pas	  perdre	  de	  vue	  la	  place	  et	  le	  rôle	  des	  groupes	  les	  plus	  marginalisés	  de	  la	  société.	  	  
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0-‐3.	  Itinéraire	  et	  situation	  actuelle	  de	  la	  politique	  de	  développement	  local.	  	  
L’expérience	  sénégalaise	  de	  1960	  à	  2010.	  
	  

À	  partir	  d’une	   rétrospective	  des	   cinquante	  dernières	   années,	   cette	   communication	  brosse	   le	  portrait	  
historique	   de	   la	   politique	   nationale	   sénégalaise	   de	   développement	   local	   menant	   à	   trois	   grandes	  
innovations	  majeures.	  Selon	  le	  conférencier,	  il	  s’agit	  de	  voir	  quelle	  est	  la	  place	  du	  développement	  local	  
dans	   les	   politiques	   nationales	   et	   quel	   est	   le	   territoire	   pertinent	   et	   viable	   dans	   un	   contexte	   de	  
redécoupages	   institutionnels	   fréquents.	  D’abord,	   les	  années	  1960-‐62	  sont	  marquées	  par	  un	  arrimage	  
entre	  les	  traditions	  coopératives	  et	  communautaires	  et	  la	  logique	  interventionniste	  de	  l’État	  qui	  tente	  
d’organiser	   l’animation	   rurale	   et	   le	   mouvement	   coopératif.	   La	   période	  1963-‐1979	   annonce	   les	  
impératifs	   de	   construction	   d’une	   jeune	   nation	   suivant	   une	   prédominance	   du	   «	  mode	   de	   gestion	  
publique	   dirigiste,	   productiviste	   et	   centralisé	   autour	   de	   l’État	  ».	   Avec	   la	   réforme	   de	   l’administration	  
territoriale	   locale,	   la	   création	   d’institutions	   comme	   les	   Communautés	   et	   les	   Conseils	   ruraux	   vise	   la	  
déconcentration,	   la	  décentralisation	  et	   la	  participation	  responsable	  des	  collectivités	   locales	  selon	  une	  
approche	   top	   down	   et	   techniciste.	   Ensuite	   à	   la	   fin	   des	   années	   80	   et	   les	   années	   90,	   les	   programmes	  
d’ajustement	  structurel	  du	  Fonds	  monétaire	  international	  ou	  la	  Banque	  mondiale	  viendront	  privatiser	  
l’ensemble	   des	   secteurs	   stratégiques	   de	   services	   et	   de	   l’industrie	   comme	   l’électricité	   et	   les	  
télécommunications.	  	  

Avec	  les	  tentatives	  de	  restaurer	  les	  équilibres	  macroéconomiques	  avec	  la	  réduction	  de	  la	  taille	  de	  l’État	  
et	   l’inhibition	  des	   enjeux	  associés	   au	  développement	   local,	   deux	   tendances	   se	   révèlent	   concurrentes.	  
D’une	  part,	   la	  revanche	  de	  l’approche	  communautaire	  du	  développement	   local	  signifie	  une	  expansion	  
associative	   en	   lien	   «	  au	   mouvement	   de	   contestation	   sociale	   induisant	   l’affirmation	   de	   nouveaux	  
groupes	  stratégiques.	  »	  D’autre	  part,	   les	  réformes	  institutionnelles	  de	  la	  décentralisation	  donnent	  aux	  
maires	  et	  présidents	  des	  communautés	  rurales	  la	  responsabilité	  et	  l’administration	  de	  leur	  budget.	  Les	  
années	   2000	   s’inscrivent	   dans	   un	   arrimage	   de	   la	   politique	   de	   décentralisation	   et	   de	   l’option	   du	  
développement	  local	  comme	  stratégie	  de	  mise	  en	  œuvre	  des	  réformes	  institutionnelles	  de	  l’État.	  Cette	  
première	   innovation	   s’annonce	   avec	   le	   Programme	   national	   de	   développement	   local	   (PNDL)	   qui	  
valorise	   la	   pratique	   professionnelle	   du	   développement	   local	   et	   renforce	   la	   capacité	   d’agir	   des	   élus	  
locaux	   afin	   de	   contribuer	   à	   réduire	   la	   pauvreté.	   Le	   PNDL	   est	   soutenu	  par	   des	   agences	   régionales	   de	  
développement	  (ARD)	  qui	  servent	  de	  point	  d’ancrage	  des	  projets	  de	  développement	  local.	  

La	  question	  du	  repositionnement	  des	  territoires	  comme	  échelles	  stratégiques	  interroge	  les	  démarches	  
de	   gestion	   du	   service	   public	   local,	   l’approche	   de	   développement,	   le	   mode	   de	   gestion	   publique,	   la	  
planification	   du	   développement	   local	   et	   la	   promotion	   de	   l’économie	   locale.	   Le	   choix	   du	   territoire	  
pertinent	  et	  viable	  renvoie	  au	  défi	  de	  la	  mise	  à	  niveau	  des	  compétences	  pratiques	  professionnelles	  et	  
les	  capacités	  techniques	  des	  élus	  requises	  afin	  de	  suivre	  et	  de	  mobiliser	  les	  innovations	  qui	  émergent	  
du	  développement	   local.	  La	  porte	  d’entrée	  du	  développement	  passe	  par	   les	  collectivités	   locales	  selon	  
une	  tentative	  de	  coordonner	  les	  différents	  partenaires	  qui	  interviennent	  dans	  le	  développement	  local	  
afin	   d’obtenir	   un	   meilleur	   équilibre	   des	   actions	   et	   éviter	   les	   dédoublements.	   La	   politique	   de	  
décentralisation	  ne	  peut	  pas	  fonctionner	  que	  par	  la	  lutte	  contre	  la	  pauvreté,	  mais	  elle	  doit	  s’appliquer	  à	  
offrir	  les	  capacités	  aux	  collectivités	  locales	  de	  mener	  un	  développement	  économique	  local	  susceptible	  
de	  revitaliser	  les	  territoires.	  	  
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Itinéraire et situation actuelle de la 
politique de développement local. 

L'expérience sénégalaise : 1960-2010  

Atelier international «!Pratiques et métiers du 
développement territorial intégré!» 

UQO, du 06 au 09 mars 2012 

Sambou NDIAYE 
UGB de Saint-Louis 
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Plan ! 

I-   1960-1962: entre approche communautaire et 
logique interventionniste 

II-  1963-1979: les impératifs de la construction d’une 
jeune Nation 

III- 1980- fin années 1990 PAS et décentralisation 

IV-  Les années 2000: arrimage décentralisation et DL 

Synthèse et Perspectives  
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I- 1960-1962: entre approche communautaire et 
logique interventionniste  

!  Politique d’animation rurale et coopératives agricoles 

!  Les Coop: cadre de promotion d’une approche 
communautaire du DL  

!  Système d'encadrement rapproché sur le plan de 
l'organisation, du financement et du contrôle des 
coopératives mais censé s'atténuer  

!  Partir des valeurs africaines pour éveiller les 
populations au progrès, les organiser  

-  Circulaire N°32 du Président du Conseil datée du 21 mai 
1962, intitulée : Doctrine et problème de l'évolution du 
mouvement coopératif du Sénégal  

-    
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II- 1963-1979: les impératifs de la construction d’une 
jeune Nation  

"  Prédominance du mode de gestion publique dirigiste, 
productiviste et centralisé autour de l’État «garant de 
l’unité nationale!et de l’intérêt supérieur de la Nation» 

"  En 1972: (RATL) déconcentration, décentralisation et 
participation responsable et Institution des 
Communautés Rurales et des Conseils Ruraux 

"  Résultats mitigés, gestion gabégique et clientéliste des 
dispositifs d’encadrement: approche top down et 
techniciste  

"  Le compromis sociétal autour du nouvel État a justifié la 
volonté d’étouffer tous les centres de pouvoirs 
susceptibles de devenir autonomes 
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III- 1980-fin des années 1990 : Programmes d’Ajustement 
Structurel  et décentralisation  

"  Contexte de crise multiforme  

"  Changement politique en 1981: désengagement de 
l’État et libéralisation de l’économie : «!Moins d’État, 
mieux d’État!» 

"  Restauration des équilibres macroéconomiques 
contribuant à inhiber les enjeux liés au DL 

Deux tendances 
!  Revanche du communautaire 
!  Réformes institutionnelles de la décentralisation  
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Revanche de l’approche communautaire du DL 

"  La crise et PAS vont contribuer à libérer un espace 
qu’occuperont les initiatives communautaires de DL  

"  Expansion associative:  OCB, foyers de jeunes, OP, 
AVD, ASC, GPF, tontines, associations de 
ressortissants, GIE…PME 

"  Le cas du «set-sétal!»: être propre et rendre propre!mais 
faible niveau d’organisation, capacités d’intervention 

"  Le local des années 1980-1990 : une dynamique d’auto 
promotion mais cloisonnée, revendicative et réactive en 
lien au mouvement de contestation sociale induisant 
l’affirmation de nouveaux groupes stratégiques 
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Axe	  1	  :	  Les	  pratiques	  de	  développement	  territorial	  intégré	  

	  
	  

Mercredi	  7	  mars	  2012	  |	  13	  h	  –	  15	  h	  
	  

Thème	  1	  :	  État	  de	  situation	  des	  pratiques	  de	  DTI	  
	  
	  
Contenu	  proposé	  aux	  conférenciers	  :	  
Formes	   et	   modélisation	   des	   pratiques	   de	   DTI	   en	   fonction	   des	   variables	   suivantes	  :	   origine,	  
initiateur	  ou	  promoteur;	  finalités	  et	  sens;	  configuration	  d’acteurs;	  processus	  et	  démarches	  types;	  
impacts	  sur	  les	  enjeux	  locaux.	  

Comment	   le	   «	  territoire	  »	   s’est-‐il	   progressivement	   constitué	   comme	   une	   des	   catégories	   de	  
référence	  de	  l’action	  publique?	  	  

Quels	  sont	  les	  enjeux	  et	  la	  signification	  de	  la	  territorialisation	  des	  politiques	  en	  matière	  d’action	  
publique?	  	  

Comment	  se	  distinguent	   les	  procédures	  de	  rationalisation	  des	  politiques	  publique	  des	  processus	  
d’autonomisation	  des	  collectivités	  locales?	  

	  
Titre	  des	  communications	  et	  conférenciers	  
	  
1-‐1.	  Un	  possible	  état	  de	  la	  thématique?	  	  
Par	  Claude	  Jacquier	  

	  

1-‐2.	  Dans	  les	  pratiques	  de	  DTI,	  comment	  se	  pose	  la	  transformation	  des	  politiques	  et	  
pratiques	  sociales?	  	  
Par	  Jacques	  Caillouette	  

	  

1-‐3.	  Le	  territoire	  comme	  facteur	  structurant	  de	  l’action	  collective	  au	  Québec.	  	  
Par	  Yves	  Lévesque	  
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Claude	  JACQUIER,	  Directeur	  de	  recherche,	  Grenoble	  

1-‐1.	  Un	  possible	  état	  de	  la	  thématique?	  
	  

Afin	   de	   présenter	   un	   état	   des	   lieux	   du	   DTI	   en	   France,	   le	   conférencier	   présente	   d’abord	   les	   diverses	  
figures	   du	   développement.	   Selon	   la	   question	   de	   l’intégration	   des	   dimensions	   du	   développement,	   ces	  
figures	   empruntent	   des	   qualificatifs	   variés,	   dont	   celui	   de	   local,	   territorial,	   social,	   global,	   humain	   et	  
solidaire.	  Pour	  définir	  la	  notion	  du	  développement,	  la	  référence	  à	  François	  Perroux,	  à	  Xavier	  Greffe	  et	  
Jean-‐Pierre	  Worms	  souligne	  que	  peu	  importe	  le	  qualificatif,	  la	  notion	  de	  développement	  renvoie	  à	  une	  
forme	   de	   «	  combinaison	   des	   changements	   mentaux	   et	   sociaux	   d’une	   population	  »	   (Perroux)	   et	   de	  
«	  diversification	   et	   d’enrichissement	   des	   activités	  »	   (Greffe)	   d’une	   société	   par	   des	   «	  réactions	  
spontanées	  »	  (Worms).	  

La	   notion	   de	   développement	   qui	   s’oppose	   à	   la	   notion	   de	   croissance	   s’inscrit	   dans	   un	   processus	  
volontaire	   de	   valorisation	   des	   forces	   endogènes	   d’un	   milieu.	   De	   plus,	   le	   développement	   suppose	  
l’entretien	  d’un	  projet	  global	  soutenu	  par	   la	  participation	  des	  parties	  prenantes	  d’un	  territoire.	  Ainsi,	  
l’indice	   du	   produit	   intérieur	   brut	   (PIB)	   ne	   mesure	   que	   la	   croissance	   économique	   d’un	   pays	   sans	  
prendre	   en	   compte	   des	   indicateurs	   comme	   la	   destruction	   de	   l’environnement	   comme	   peut	   le	   faire	  
l’indicateur	  de	  progrès	  véritable	  (IPV).	  Enfin,	  la	  notion	  de	  développement	  valorise	  une	  relation	  intime	  
entre	  la	  société	  en	  général	  et	  les	  territoires	  particuliers	  qui	  la	  composent.	  En	  référence	  à	  la	  notion	  de	  
communauté,	  le	  conférencier	  cite	  l’ouvrage	  de	  Jean-‐François	  Ménard	  et	  l’intérêt	  du	  praticien	  américain	  
de	  l’organisation	  et	  du	  développement	  communautaire	  Saul	  Alinsky.	  De	  plus,	  le	  développement	  devrait	  
référer	  au	   soutenable	  plutôt	  qu’au	  durable	  puisque	   la	  durée	   renvoie	  à	   l’échelle	  des	  générations	  et	   le	  
soutenable	  traduit	  bien	  l’intégration	  de	  la	  dimension	  économique,	  sociale	  et	  environnementale.	  	  

Dans	   l’esprit	   du	   conférencier,	   le	   développement	   s’effectue	  par	  une	   communauté	   et	   un	   territoire.	   Ces	  
deux	  dimensions	  se	  constituent	  de	   lieux,	  soit	   la	  composante	  environnementale,	  de	  gens	  et	  de	  genres,	  
soit	  la	  composante	  sociale	  ainsi	  que	  d’institutions,	  soit	  les	  composantes	  économiques	  et	  politiques.	  Ces	  
composantes	   forment	   l’atmosphère	   sociétale	   dans	   lequel	   les	   populations	   vivent	   selon	   un	   équilibre	  
dynamique	  instable.	  Par	  le	  fait	  même,	  différentes	  dérives	  peuvent	  jouer	  contre	  le	  développement.	  Par	  
exemple,	   la	   fragmentation	   des	   villes	   et	   des	   régions	   «	   rurbaines	   »	   devient	   un	   problème	   à	   partir	   du	  
moment	  où	   la	  majorité	  de	   la	  population	  parcoure	  de	   longues	  distances	  pour	  ce	  rendre	  à	   leur	   lieu	  de	  
travail	   et	   de	   services.	   Cette	   question	   de	   la	   ville	   diffuse	   (città	   diffusa)	   et	   de	   la	   région	   «	   rurbaine	   »	  
provoque	   une	   remise	   en	   question	   des	   définitions	   traditionnelles	   de	   la	   ville	   et	   de	   la	   région	   afin	   de	  
trouver	   une	   nouvelle	   manière	   de	   penser	   la	   transformation	   de	   la	   ville	   et	   les	   problèmes	   du	   vivre	  
ensemble.	  
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Développement soutenable dans 
l’Union Européenne : un cadre pour 
l’action (Forum de Vienne 1998) 

Quatre objectifs majeurs 
Economie  
Renforcer la prospérité économique et l’emploi 
dans les villes 
Social  
Promouvoir l’égalité, l’inclusion sociale  
et la régénération dans les zones urbaines 
Environment 
Protéger et améliorer l’environnement urbain : 
vers une durabilité locale et globale 
Governance 
Contribuer à une bonne gouvernance urbaine   
et à un empowerment local 

Exemples de politiques intégrées de 
développement soutenable en Europe 
Allemagne  Die Sozial Stadt (1999)  
Belgique  Politique des grandes villes (1999) 
Danemark  Comité Urbain (1994) !!
France:  DSQ (1982)  

 Politique de la Ville (1988)   
Italie:  Contrats de quartier (1997)   
Pays-Bas  PCG (1985),  

 Politique des grandes villes (1994) 
Suède  Programme de développement des 

quartiers (1994)   
Angleterre  City Challenge (1989) 
Pays de Galles  Single Regeneration Budget (1993) 
"#! !$%&!"'()*!+!,+--./--0!12!3!,3444/34450!$6/

$"%!,3447/34+8!
!"'()92!+!,3448/34450!"'()92!3!,3447/34+80!
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Sept initiatives phares sont identifiées pour stimuler les 
progrès et elles sont regroupées dans chaque thème 
prioritaire!:  

Stratégie Europe 2020 

•  la croissance intelligente! : «Une Union pour l’innovation», 
«Jeunesse en mouvement», «Une stratégie numérique 
pour l’Europe»,  

•  la croissance soutenable! : «Une Europe efficace dans 
l’utilisation des ressources», «Une politique industrielle à 
l’ère de la mondialisation»,  

•  la croissance inclusive! : «Une stratégie pour les nouvelles 
compétences et les nouveaux emplois», «Une plateforme 
européenne contre la pauvreté». 

Stratégie Europe 2020 
Cinq objectifs sont affichés à l’horizon 2020. Ils doivent être 
transcrits en trajectoires et en objectifs nationaux :  

•  75% de la population en âge de travailler (20-64 ans) 
devraient avoir un emploi,  

•  3% du PIB de l’UE devrait être investi dans la R&D,  

•  l’objectif 3x-20% en matière de climat énergie devrait être 
atteint (sobriété, efficacité, renouvelable) (stratégie 
Négawatt) 

•  le taux d’abandon scolaire devrait être ramené à moins 
de 10% et au moins 40% des jeunes générations devraient 
obtenir un diplôme de l’enseignement supérieur,  

•  enfin, le nombre de personnes menacées par la pauvreté 
devrait être réduit de 20 millions.  
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La réforme de la politique de cohésion appelle une nécessaire 
consolidation de la planification stratégique amorcée au cours de la 
programmation 2007-2013 :  

•  un cadre stratégique commun (CSC) adopté par la Commission 
englobant les principaux fonds (Fonds de cohésion -FCES, Fonds 
européen de développement régional –FEDER, Fonds social européen 
–FSE, Fonds européen agricole pour le développement rural –FEADER 
et Fonds européen pour la pêche -FEP,  

•  un contrat de partenariat pour le développement et l’investissement (CPDI) 
avec chaque Etat membre qui pourrait être étendue à d’autres politiques 
pour permettre la mise en œuvre de stratégies intégrées de développement 
soutenable garantes de l’objectif de cohésion économique, sociale et 
territoriale 

•  des programmes opérationnels (PO) permettant l’affichage de 
priorités concrètes assorties d’objectifs clairs et mesurables aux 
niveaux nationaux et régionaux (PUI pour les villes) 
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Jacques	  CAILLOUETTE,	  professeur	  de	  service	  social	  à	  l’Université	  de	  Sherbrooke	  

1-‐2.	  Dans	  les	  pratiques	  de	  DTI,	  comment	  se	  pose	  la	  transformation	  des	  politiques	  et	  pratiques	  
sociales?	  
	  

Comment	  les	  politiques	  publiques	  favorisent	  l’émergence	  de	  dynamismes	  locaux	  de	  DTI?	  Comment	  les	  
pratiques	   de	   DTI,	   selon	   une	   perspective	   multiscalaire	   (à	   plusieurs	   échelles	   de	   territoires)	   peuvent	  
créer	  des	  conditions	  politiques,	  culturelles	  et	  économiques	  qui	  donnent	  du	  pouvoir	  aux	  personnes	  et	  
aux	  communautés	  pour	   transformer	   leurs	  conditions	  de	  vie	  et	  d’existence?	  Selon	   le	  conférencier,	   ces	  
questions	   trouvent	   leur	   réponse	   dans	   l’articulation	   entre	   l’action	   à	   différentes	   échelles	   de	   territoire	  
pour	   favoriser,	   tant	  sur	   les	  plans	  globales	  que	   locales,	   l’émergence	  de	  dynamiques	  d’innovation	  et	  de	  
transformation	  sociale.	  Dans	  une	  perspective	  spatio-‐référentielle,	  le	  conférencier	  rappelle	  les	  pratiques	  
historiques	  d’organisation	  communautaire	  au	  Québec	  des	  années	  1960-‐70	  à	  l’origine	  des	  pratiques	  de	  
développement	  territorial	  intégré.	  Il	  montre	  que	  la	  décennie	  1960	  est	  le	  moment	  de	  l’émergence	  de	  la	  
mobilisation	  citoyenne	  et	  de	   la	  contestation	  de	   la	   logique	   technocratique	  de	  planification	  rationnelle.	  
L’exemple	   du	   Bureau	   d’aménagement	   de	   l’Est-‐du-‐Québec	   (1963-‐1967)	   conduit	   aux	   soulèvements	  
populaires	  avec	   les	  Opérations	  dignités	  et	   les	  expériences	  de	  développement	   local	  de	  Saint-‐Juste-‐du-‐
Lac,	  Auclair	  et	  Lejeune	  (JAL)	  dans	  le	  Bas-‐Saint-‐Laurent.	  Dans	  cette	  perspective,	   la	  décennie	  1970	  sera	  
l’époque	   de	   la	   construction	   de	   l’État	   social	   québécois	   avec,	   comme	   référentiel	   spatial	   de	   l'action,	  
l'espace	   national	   plutôt	   que	   local.	   La	   création	   de	   partis	   municipaux	   et	   de	   groupes	   communautaires	  
sectoriels	   s’inscrit	   dans	   une	   mouvance	   qui	   délaisse	   le	   référent	   local	   comme	   lieu	   de	   mise	   en	   forme	  
identitaire.	   	   Or,	   à	   la	   fin	   des	   années	   1990,	   nous	   assistons	   à	   une	   résurgence	   de	   la	   prégnance	   du	   local	  
comme	  lieu	  de	  mise	  en	  forme	  de	  l'action,	  comme	  des	  acteurs,	  mais	  est-‐ce	  pour	  une	  nouvelle	  fois	  le	  faire	  
en	   perdant	   la	   perspective	   nationale	   que	   demande	   les	   transformations	   même	   à	   l'échelle	   locale.	  
Comment	  l'action,	  comme	  les	  mises	  en	  forme	  identitaires	  et	  relationnelles	  qui	  guident	  celle-‐ci,	  peut-‐elle	  
profiter	  d'un	  référentiel	  spatial	  à	  multiples	  niveaux?	  	  

Pour	   terminer	   sa	   communication,	   le	   conférencier	  présente	   son	   cadre	  d’analyse	  des	  pratiques	  de	  DTI	  
selon	   une	   reconfiguration	   des	   lieux,	   des	   acteurs	   et	   de	   leur	   «	  habiter	  »	   dans	   l’espace.	   Son	   analyse	  
multiéchelle	   et	  multisecteur	   de	   l’action	   territoriale	   s’inscrit	   dans	   une	   perspective	   interactionniste	   et	  
narrative	  qui	  privilégie	   les	  nouveaux	  cadres	  sociaux	  et	   la	   transformation	  des	  acteurs.	  Ainsi,	  «	  ce	  sont	  
ces	   acteurs	   en	   transformation	   qui,	   dans	   leur	   narration	   (où	   se	   lient	   pratiques,	   représentations	   et	  
attributions	   identitaires),	   créent	   ces	   nouveaux	   cadres	  :	   d’actions	   et	   pour	   l’action.	  »	   La	   légitimité	  
effective	  des	  acteurs	  se	  construit	  à	  partir	  d’un	  discours	  qui	  permet	  d’influencer	  les	  pratiques	  locales	  à	  
partir	   de	   référents	   globaux.	   L’exemple	   de	   la	   relation	   entre	   les	   agents	   de	   développement	   rural	   et	   les	  
acteurs	  du	  développement	  provenant	  d’échelles	  spatiales	  différentes	  permet	  de	  montrer	  l’importance	  
du	  rapport	  au	  territoire	  et	  du	  discours	  respectif	  des	  acteurs	  de	  leur	  territorialité.	  La	  territorialité	  peut	  
s’exprimer	   selon	   un	   rapport	   instrumental	   au	   territoire	   comme	   dans	   le	   cas	   des	   institutions,	   un	   vécu	  
suivant	   l’interprétation	   du	   territoire	   par	   les	   acteurs	   et	   une	   action	   de	   construction	   permanente	   du	  
territoire.	  Au	  final,	  comment	  peut-‐on	  faire	  un	  DTI	  sans	  une	  anthropologie	  du	  territoire,	  soit	  une	  analyse	  
de	  la	  territorialité	  qui	  souligne	  les	  scènes	  et	   les	  mises	  en	  scène	  des	  mobilisations	  et	  des	  compétences	  
des	  acteurs	  suivant	  une	  évolution	  de	  la	  transformation	  des	  cadres	  sociaux?	  
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1 

Dans les pratiques de DTI, comment se 
pose la transformation des politiques et 

pratiques sociales ? 

Atelier sur les Pratiques et métiers du 
développement territorial intégré (PEMDTI) 
7 mars 2012,  
Gatineau, Québec 

2 

Des questionnements politiques autour du déploiement des 
pratiques de DTI 

Comment les pratiques de DTI , selon une perspective 
multiscalaire —plusieurs échelles de territoires — peuvent 
créer des conditions politiques, culturelles et économiques 
qui donnent du pouvoir aux personnes et aux 
communautés pour transformer leur conditions de vie et 
d’existence? 

Comment les politiques publiques favorisent l’émergence de 
dynamismes locaux de DTI? 

Comment les politiques publiques favorisent l’émergence de 
dynamismes locaux de DTI? 

3 

Le défi de l’articulation de l’action à différentes 
échelles de territoire pour favoriser, tant sur les 

plans globales que locales, l’émergence de 
dynamiques d’innovation et de transformation 

sociales. 

Dans les pratiques de DTI, comment se pose la 
transformation des politiques et pratiques sociales ? 

En 
relevant 

4 

Les pratiques historiques 
(1960 -1970) d’organisation 
communautaire au Québec 

selon leurs cadres 
spatiaux référentiels 

5 

La phase locale des années 1960 

Sur le plan urbain 
•  Émergence des comités de citoyens de quartier à Montréal, Québec, Hull, 

Sherbrooke … 
•  Demande de participation citoyenne aux gouvernances locales 
•  Vison non élitiste et non technocratique du développement  

Sur le plan rural 
•  L’expérience du BAEQ (1963-1967) qui conduira aux opérations dignités 

(1968-73) et aux expériences de développement local intégrée du JAL dans 
le Bas Saint-Laurent.  

•  Forte mobilisation citoyenne en appel aux référents locaux d’appartenance 

6 

La recadrage des années 1970  
La perte de l’espace local comme lieu 
d’engagement de proximité  

Création de partis politiques municipaux, 
mais surtout de groupes populaires et 
communautaires se comprenant comme des 
acteurs de mouvements sociaux à l’échelle 
nationale plutôt qu’acteurs se constituant 
sur la scène locale et en référence à celle-ci.  
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2 

7 

Une perspective 
interactionniste et 

narrative: 

Les pratiques de DTI 
comme une 

reconfiguration des lieux, 
des acteurs et de leur 
habiter dans l’espace 

8 

•  Dans le processus de transformation sociale, il y a 
de nouveaux cadres sociaux qui se mettent en place 
(de nouvelles scènes locales) et qui, pour se mettre 
en place, impliquent une transformation d’acteurs. 
(Goffman, Les cadres de l’expérience) 

•  Ce sont ces acteurs en transformation qui, dans leur 
narration (où se lient pratiques, représentations, et 
attributions identitaires), créent ces nouveaux 
cadres: d’action et pour l’action. 

L’IST: une « herméneutique de soi » (Ricoeur) 

toujours renouvelée 

9 

L’enjeu de la 
construction des 
acteurs selon une 
perspective multi 
échelles d’action 

territoriale 

10 

Scène 
provincial 

Scène 
régionale 

Scène locale de 
ville ou de MRC 

Scène locale de 
quartiers ou de 

petites municipalités 

Scène 
nationale 

Scène 
internationale 

Les scènes et les mise en scènes présidant aux pratiques 
locales de développement territoriale intégrée 
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Yves	  LÉVESQUE,	  Dynamo,	  Ressources	  en	  mobilisation	  des	  collectivités	  

1-‐3.	  Le	  territoire	  comme	  facteur	  structurant	  de	  l’action	  collective	  au	  Québec.	  
	  

Selon	   le	   conférencier,	   certains	   partis	   pris	   peuvent	   caractériser	   sa	   pratique	   en	   tant	   qu’organisateur	  
communautaire	  de	  la	  région	  de	  Montréal,	  mais	  aussi	  rejoindre	  les	  régions	  rurales	  du	  Québec.	  Selon	  une	  
approche	  d’intervention	  centrée	  sur	   les	  besoins	  et	   les	  enjeux	  des	  collectivités	   locales,	   la	  mobilisation	  
pour	  le	  changement	  avec	  la	  participation	  des	  premiers	  concernés	  s’appuie	  sur	   la	  solidarité	  autour	  du	  
bien	   commun,	   la	   valorisation	   de	   l’innovation	   et	   des	   savoirs	   des	   collectivités.	   L’action	   collective	   au	  
Québec	  s’inscrit	  dans	  l’émergence	  du	  mouvement	  coopératif,	  communautaire	  et	  de	  l’économie	  sociale.	  
Quant	  à	  lui,	  le	  territoire	  réfère	  à	  un	  lieu	  d’appartenance	  qui	  tente	  de	  retrouver	  un	  sentiment	  du	  village	  
rural	  dans	  les	  grands	  centres	  urbains.	  Pour	  construire	  collectivement	  le	  territoire,	   il	  s’agit	  d’abord	  de	  
passer	   du	   «	  je	  »	   au	   «	  nous	  »	   afin	   d’ensuite	   passer	   du	   «	  nous	  »	   au	   «	  ensemble	  ».	   La	   mise	   en	   place	   du	  
mouvement	   communautaire	   permet	   la	   création	   de	   solidarités	   à	   l’origine	   des	   activités	   de	   services	  
alternatifs	  basés	  sur	  les	  besoins	  locaux	  et	  la	  défense	  des	  droits.	  Le	  regroupement	  sous	  la	  forme	  de	  table	  
de	  quartier	  des	  organismes	  communautaires	  œuvrant	  de	  manière	  sectorielle	  sur	  un	  territoire	  permet	  
de	  travailler	  sur	  le	  cadre	  et	  les	  conditions	  de	  vie.	  

L’intervention	   de	   l’État	   crée	   des	   opportunités	   pour	   les	   réseaux	   d’organisation	   de	   se	   développer	  
davantage	   selon	  une	   structure	   d’intervention	   sectorielle.	   Cette	   accentuation	  des	   secteurs	   spécifiques	  
d’intervention	   provoque	   une	   multiplication	   des	   structures	   territoriales.	   Ainsi,	   on	   assiste	   à	   un	  
affrontement	   entre	   démocratie	   représentative	   et	   participative	   dans	   un	   contexte	   où	   ces	   structures	  
territoriales	   sans	   mandat	   formel	   réalisent	   des	   interventions	   bénéfiques	   pour	   un	   milieu	   avec	   des	  
moyens	  limités.	  Les	  élus	  sont	  indisposés	  par	  la	  négociation	  de	  la	  place	  de	  ces	  structures	  territoriales	  et	  
sont	  amenés	  à	  remettre	  en	  question	  la	  légitimité	  politique	  de	  ce	  type	  d’action	  collective.	  

Le	   développement	   territorial	   permet	   de	   faire	   une	   lecture	   commune	   et	   globale	   des	   situations	  
d’intervention	   afin	   de	   sortir	   d’une	   logique	   d’intervention	   dominée	   par	   la	   dimension	   économique.	   Il	  
ébranle	  les	  intérêts	  particuliers	  dans	  un	  contexte	  concret	  des	  interventions	  et	  des	  acteurs	  autour	  d’une	  
table	   de	   discussion.	   La	   recherche	   du	   bien	   commun	   et	   la	   construction	   des	   solidarités	   entre	   les	  
organismes	  communautaires	  ainsi	  qu’entre	  les	  partenaires	  d’un	  territoire	  afin	  de	  ce	  donner	  une	  prise	  
sur	  le	  cadre	  de	  vie	  en	  tant	  que	  lieu	  d’appartenance.	  La	  participation	  démocratique	  des	  citoyens	  à	  la	  vie	  
de	  quartier	  valorise	  un	  autre	  rapport	  à	  son	  territoire	  et	  une	  relation	  d’influence	  entre	  les	  acteurs.	  Ces	  
derniers	   pourront	   affronter	   la	   complexité	   du	   développement	   territorial	   et	   mettre	   en	   lumière	   les	  
apprentissages	   collectifs	   afin	   de	   faire	   reconnaître	   les	   structures	   choisies	   par	   les	   collectivités.	   Ces	  
structures	   territoriales	   pourront	   imposer	   leurs	   enjeux	   et	   leurs	   priorités	   afin	   que	   les	   programmes	  
soient	  au	  service	  des	  collectivités.	  
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YVES LÉVESQUE 

7  M A R S  2 0 1 2  

Le territoire et l’action collective  

• La mobilisation pour le changement 
• La participation des premiers concernés 
• Les besoins et enjeux des collectivités locales  
• La solidarité autour du bien commun 
• La valorisation des savoirs des collectivités 
• L’innovation 

  Des partis pris 

  Territoire et action collective  

Émergence des mouvements: 

• Coopératif 
• Communautaire 
• De l’économie sociale 

Liée à la notion de territoire   

  Territoire et action collective 

• Ancré dans une tradition 
• Lieu d’appartenance  
• Lieu identitaire 
• Lieu de solidarité 
• Lieu d’expérimentation(CLSC, CDEC, CJE 
etc.) 

  Territoire et action collective 
Des étapes de développement? 

Passer du je au nous 
• Se regrouper 
• Créer des solidarités  
• Empowerment 
• Défense de droits et services 

Passer du nous au ensemble 
• Se regrpouper entre organisations 
• Agir sur le cadre et les conditions de vie 
• Empowerment collectif 

  Territoire et État québécois 

Années 60-70 :  
• Structuration de l’état 

Années 80 à ce jour:  
• Transformation de l’économie et de l’état 
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  Territoire et État québécois 

Années 60-70 :  
• Structuration de l’état 

Années 80 à ce jour:  
• Transformation de l’économie et de l’état 

. 

  Territoire et État québécois 

Impacts sur l’action collective au niveau des 
territoires: 

• Création d’opportunités 
• Accentuation des silos 
• Multiplication des structures territoriales 
• Beaucoup d’aspirations et de mandats,                      
peu de moyens 
• Confusion (ou affrontement?) entre 
démocratie représentative et participative 

 Développement territorial: 
Avantages 

• Vision globale  et partagée des collectivités 
• Sortir de la logique strictement économique 
• Ébranler les intérêts particuliers dans un contexte 
concret. 
• Construction de solidarités 
• Prise sur le cadre de vie 
• Inter influence 
• Développement durable(Principe de subsidiarité) 
• Ouverture d’une brèche : Zone d’influence accrue pour 
la société civile 
• Lieu d’accueil et lieu d’apprentissage de la démocratie 

. 

 Développement territorial: 
Défis 

• Apprendre à gérer la complexité 
• Faire une réelle place à la p.c. 
• Mettre en lumière et s’approprier les 
apprentissages collectifs issus du DTI. 
• Faire reconnaître les mécanismes et structures 
choisis par les collectivités locales. 
• “Imposer” les enjeux et priorités des 
territoires. 
• Faire en sorte que les programmes soient au 
services des collectivités et non l’inverse. 



	  
	  
	  
	  
Mercredi	  7	  mars	  2012	  |	  15	  h	  15	  –	  17	  h	  15	  
	  

Thème	  2	  :	  Participation	  citoyenne,	  démocratisation	  et	  co-‐construction	  
	  

	  

Contenu	  proposé	  aux	  conférenciers.ères	  :	  
Quels	  sont	  les	  conditions,	   les	  enjeux	  et	   les	  défis	  d’une	  participation	  citoyenne	  dans	  les	  pratiques	  
de	  DTI?	  	  

Comment	   les	   pratiques	   de	   DTI	   arrivent	   à	   se	   déployer	   dans	   un	   espace	   et	   une	   dynamique	  
négogènes	   (croisement	   entre	   logique	   exogène	   ou	   descendante	   et	   endogène	   ou	   ascendante)	   et	  
pluralistes	   marqués	   par	   la	   prise	   en	   compte	   des	   priorités	   locales	   et	   des	   orientations	  
institutionnelles?	  

	  

	  

Titre	  des	  communications	  et	  conférenciers.ères	  
	  
2-‐1.	  Vers	  une	  gouvernance	  locale	  plus	  participative	  et	  démocratique?	  	  
Par	  Cyprien	  Avenel	  

	  
2-‐2.	  L’action	  collective	  comme	  processus	  innovant.	  	  
Par	  Angèle	  Bilodeau	  
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Cyprien	  AVENEL,	  Observatoire	  national	  de	  l'action	  sociale	  décentralisée	  (ODAS)	  

2-‐1.	  Vers	  une	  gouvernance	  locale	  plus	  participative	  et	  démocratique?	  
Sommaire	  du	  texte	  intégral	  fourni	  par	  le	  conférencier	  

Ce	  communication	  s’appuie	  sur	  une	  recherche-‐action	  en	  cours,	  conduite	  par	  l’Observatoire	  national	  de	  
l’action	   sociale	   décentralisée	   (ODAS),	   avec	   l’appui	   principal	   du	   Secrétariat	   Général	   du	   Comité	  
Interministériel	  des	  Villes	  (SG-‐CIV),	  et	  également	  la	  Direction	  générale	  de	  la	  Cohésion	  sociale	  (DGCS)	  et	  
la	  Caisse	  nationale	  des	  allocations	  familiales	  (CNAF).	  

L’objectif	   général	   de	   cette	   recherche-‐action	   est	   d’analyser	   les	   conditions	   de	   l’impact	   de	   l’action	  
publique	  locale	  en	  matière	  de	  cohésion	  sociale	  et	  de	  «	  vivre-‐ensemble	  ».	  Son	  ambition	  est	  d’interroger	  
les	   réponses	  municipales	   et	   l’adaptation	   des	   dispositifs	   publics,	   afin	   de	  mieux	   appréhender	   la	   façon	  
dont	   les	   collectivités	   locales	   s’organisent	   en	   leur	   sein	   et	   entre	   elles	   pour	   faire	   face	   aux	   enjeux	   de	   la	  
cohésion	   sociale.	   A	   partir	   d’une	   investigation	   qualitative	   approfondie	   (300	   entretiens	   individuels	  
auprès	  de	   l’ensemble	  des	   élus	   et	   acteurs	   locaux)	  dans	   les	   villes	  de	  Besançon,	  Bordeaux,	  Clichy-‐sous-‐
Bois,	   Le	   Havre,	   Strasbourg,	   Valenciennes	   et	   Tourcoing,	   on	   interroge	   donc	   les	   évolutions	   et	   les	  
perspectives	  de	  notre	  système	  de	  gouvernement	  local,	  dans	  un	  contexte	  de	  crise	  économique	  et	  sociale	  
et	  de	  réforme	  institutionnelle.	  

Si	  cette	  recherche	  action	  explore	  plusieurs	  dimensions	  stratégiques	  de	  la	  gouvernance	  locale	  (qu’est-‐ce	  
qu’un	  projet	  municipal	  organisé	  autour	  des	  enjeux	  de	  cohésion	  sociale	  et	  de	  «	  vivre	  ensemble	  »	  ?	  Dans	  
quelles	   directions	   doit-‐on	   aller	   pour	   revisiter	   sous	   cet	   angle	   les	   politiques	   publiques	   locales,	  
notamment	   l’action	   sociale?	   Quels	   sont	   les	   modes	   de	   gouvernance	   interne	   des	   organisations	   et	   des	  
collectivités	   locales?	  Quels	  sont	   les	  modes	  de	  gouvernance	  externe	  sur	   le	   territoire	  et	   les	   logiques	  de	  
partenariat	   ?),	   le	   texte	   de	   cette	   communication	   aborde	   seulement	   une	   dimension	   particulière,	   mais	  
essentielle,	   relative	   à	   la	   question	  de	   la	   participation	  des	   habitants	   de	   la	   ville	   aux	   affaires	   de	   la	   cité	   :	  
comment	   associer	   les	   citoyens	   aux	   décisions	   qui	   les	   concernent	   au-‐delà	   d’une	   simple	   opération	   de	  
consultation?	  Car,	  sur	  ce	  plan,	  le	  chantier	  reste	  entier.	  
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2-‐2.	  L’action	  collective	  comme	  processus	  innovant.	  
	  

Selon	  la	  conférencière,	  les	  approches	  de	  l’action	  intersectorielle	  (AI)	  et	  l’action	  en	  partenariat	  (AP)	  en	  
promotion	   de	   la	   santé	   (PS)	   et	   en	   développement	   des	   communautés	   (DC)	   sont	   sous-‐estimées	   par	   les	  
praticiens.	   Les	   études	   sur	   les	   initiatives	   en	   développement	   des	   communautés	   n’ont	   pas	  mené	   à	   des	  
théories	   générales	   du	   social	   applicables	   au	   champ	   de	   la	   santé	   publique.	   Ainsi,	   cette	   communication	  
présente	  deux	  théories	  générales	  du	  social,	  soit	  l’acteur	  stratégique	  et	  l’acteur-‐réseau,	  «	  pour	  produire	  
une	   conceptualisation	   de	   l’intervention	   en	   milieu	   naturel	   comme	   système	   d’action	   complexe,	   où	  
s’opèrent	  des	  processus	  de	  reproduction	  et	  de	  transformation	  du	  social.	  »	  	  

L’action	   collective	   réfère	   à	   un	   processus	   innovant	   où	   s’enclenche	   une	   résolution	   des	   controverses	  
issues	  de	  la	  prise	  de	  position	  des	  diverses	  parties	  prenantes.	  C’est	  ainsi	  que	  «	  les	  atouts	  dont	  les	  acteurs	  
disposent,	  et	  qu’ils	  mobilisent,	  et	  les	  stratégies	  qu’ils	  élaborent	  façonnent	  leurs	  rapports	  de	  forces.	  »	  La	  
consolidation	  du	  processus	  innovant	  dans	  le	  cadre	  des	  réseaux	  sociotechniques	  émerge	  à	  la	  suite	  de	  la	  
résolution	   des	   conflits	   entre	   les	   acteurs	   selon	   quatre	   opérations	   enchevêtrées.	   D’abord,	   la	  
problématisation	  permet	  la	  mise	  en	  mouvement	  des	  acteurs	  autour	  d’idée	  provisoire	  en	  les	  amenant	  à	  
définir	   leurs	  positions	  afin	  de	  faire	  émerger	  un	  compromis.	  Ensuite,	   l’intéressement	  s’inscrit	  dans	   les	  
stratégies	  déployées	  par	  les	  acteurs	  afin	  de	  convaincre	  les	  autres	  acteurs	  du	  bien-‐fondé	  de	  leur	  point	  
de	  vue.	  De	  plus,	  l’enrôlement	  est	  la	  prise	  de	  position	  par	  les	  acteurs	  dans	  une	  voie	  issue	  de	  l’opération	  
d’intéressement.	   Enfin,	   la	   mobilisation	   constitue	   le	   moment	   d’atteinte	   d’une	  masse	   critique	   capable	  
rendre	   crédible	  un	  projet	   et	  de	  mener	   à	  bien	   le	  processus	   innovant.	   Cette	  opération	  de	  mobilisation	  
sous-‐entend	   une	   vigilance	   par	   rapport	   au	   maintien	   de	   l’intéressement	   et	   une	   veille	   concernant	   les	  
positions	  des	  acteurs	  tout	  au	  long	  du	  processus	  innovant.	  Par	  le	  fait	  même,	   le	  processus	  d’innovation	  
repose	   sur	   quatre	   paramètres	   d’efficacité,	   soit	   la	   force	   d’entrainement	   du	   réseau	   sociotechnique	   qui	  
dirige	   le	   processus	   innovant,	   la	   solidité	   des	   solutions,	   l’ancrage	   du	   processus	   dans	   le	   contexte	   dans	  
lequel	  il	  émerge	  ainsi	  que	  la	  viabilité	  de	  la	  solution	  apportée	  afin	  de	  réussir	  le	  processus	  innovant.	  

Ce	  modèle	  d’action	  collective	  permet	  de	  développer	  un	  instrument	  d’évaluation	  de	  l’AI	  et	  de	  l’AP	  selon	  
deux	   attributs	   du	   processus,	   soit	   la	   dynamique	   de	   participation	   et	   l’arrangement	   du	   partenariat,	   et	  
trois	   résultats	   souhaités,	   soit	   l’entraînement,	   l’ancrage	   et	   la	   viabilité.	   L’intérêt	   de	   ce	  modèle	   se	   situe	  
dans	   son	   application	   à	   des	   études	   de	   cas	   afin	   de	   relever	   les	   marqueurs	   de	   réussite	   d’un	   processus	  
innovant	   en	   développement	   des	   communautés	   sous	   l’angle	   de	   la	   dynamique	   de	   participation.	   Ces	  
marqueurs	   sont	   (1)	   la	   couverture	   des	   perspectives,	   (2)	   l’intéressement	   précoce	   des	   acteurs,	   (3)	  
l’engagement	  des	  acteurs	  dans	  le	  processus	  de	  négociation,	  (4)	  l’engagement	  des	  acteurs	  stratégiques,	  
(5)	   l’égalisation	   des	   rapports	   de	   pouvoir	   et	   (6)	   la	   co-‐construction	   de	   l’action	   par	   la	   résolution	   des	  
controverses.	  
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1 Centre de recherche Léa-Roback sur les inégalités sociales de santé de Montréal ; Direction de santé publique de  l’ASSS de 
Montréal; Département de médecine sociale et préventive de l’Université de Montréal 
2 Chaire de recherche du Canada en organisation communautaire 

L’action collective  
comme processus innovant 

Plan de présentation 

1.  Contexte  

2.  Questions de recherche 

3.  Théorisation de l’action collective comme 
processus innovant 

4.  Modèle général et instrument d’évaluation de l’AI/
AP 

1- Contexte (1) 
! Malgré la popularité de l’AI/AP en PS /DC, la 

production de connaissances théoriques et 
l’instrumentation des pratiques demeurent sous 
investies (Auspos & Kubisch, 2004 ; Potvin et al., 2005 ).  

! L’étude de ces initiatives à partir de la théorie du 
changement (Theory of Change) rend compte des 
processus par des indicateurs des étapes primaires 
et intermédiaires (logic model) conduisant à des 
résultats plus distaux (Connel & Kubisch, 1998 ; Sullivan et al, 2002). 

! L’application de cette approche (+15 ans) a produit 
des connaissances spécifiques à chaque initiative sur 
les processus tels qu’ils se produisent dans leurs 
contextes (local theory).  

1- Contexte (2) 

! Cependant, cette approche a peu permis d’articuler 
ces savoirs spécifiques dans des théories plus 
globales du changement.  

! À cet effet, des analyses transversales multi sites, des 

méta analyses et l’application de théories 
générales du social sont indiquées pour 
produire des modèles plus généraux d’interprétation 
(high level theory)  

(Larsen, 2001 ; Barnes et al., 2003 ; Auspos & Kubisch, 2004).  

2- Question de recherche 

Face à cette situation, nous avons pris appui sur 2 
théories générales du social: 

" la théorie de l’acteur stratégique 
" la théorie de l’acteur-réseau  

pour produire une conceptualisation de l’intervention 
en milieu naturel comme système d’action 
complexe, où s’opèrent des processus de 
reproduction et de transformation du social.   

(Crozier & Friedberg, 1995; Callon, 1989; Latour, 2006). 

Pourquoi une théorie de l’innovation ? 
! Dans différents domaines d’action, recours à l’AI/

AP p.c.q. les solutions en place ne parviennent 
pas à résoudre convenablement les problèmes 
complexes. S’enclenche un processus 
d’élaboration de solutions nouvelles qui 
emprunte au processus d’innovation.  

Pourquoi la théorie de l’acteur stratégique? 
! L’acteur au sein des réseaux d’action collective 

dispose de marges d’autonomie (cf diversité des 
trajectoires).  

! Les acteurs opèrent dans un rapport conflictuel et 
interdépendant qui façonne leur collaboration 
(conception relationnelle du pouvoir) 
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3- Théorisation de l’action collective  
comme processus innovant 

Les théories de l’acteur stratégique et de l’acteur 
réseau conçoivent les interventions en milieu 
ouvert comme des systèmes d’action complexes, 
soit des réseaux sociotechniques (RST) qui 
opèrent des processus de reproduction/ 
transformation du social en vertu de l’atteinte de 
finalités.  
(Potvin et al., 2005, 2008). 

Au sein des réseaux d’acteurs de l’action organisée: 
! Les acteurs occupent une position sociale + 
identité comportant des contraintes et atouts 
! Défendent des intérêts différents/ divergents 
face aux enjeux qui les mobilisent 
! Développent des stratégies pour satisfaire + 
leurs intérêts, dans leurs rapports aux autres 
acteurs 
Les atouts dont les acteurs disposent, et qu’ils 

mobilisent, et les stratégies qu’ils élaborent 
façonnent leurs rapports de pouvoir. 

Théorie de l’acteur stratégique 

TEMPS 

CONTEXTE 

FORMES 

PROCESSUS 

FINALITÉS 

ACTION EN PARTENARIAT 

RÉSEAU 
SOCIO-TECHNIQUE  

acteurs / savoirs /
biens 

FINALITÉ 
Résolution de problèmes 
Transformations sociales 

PORCESSUS 
Reproduction 

Transformation 

L’action collective  
comme système d’action complexe 

RÉSEAU 
SOCIOTECHNIQUE 

Le processus innovant dans les RST 

est articulé autour de 2 idées fondamentales :  

(1) la mise en œuvre d’une innovation pertinente et utile 
repose sur la solidité du réseau sociotechnique qui la 
porte;  
(2) la construction d’un réseau solide nécessite un travail 
incessant de traduction, c’est-à-dire d’échanges continus 
et structurés entre les acteurs concernés sur le sens 
donné individuellement et collectivement aux actions 
entreprises.  

Cette symétrie renvoie à l’idée que le réseau et le 
produit se façonnent l’un et l’autre.  

! Constituer le réseau autour d’une situation, c’est 
«problématiser », c’est faire émerger les liens 
entre les parties concernées: acteurs, faits, 
informations, intérêts, valeurs, idéologies, etc. 

! Dans ces réseaux d’action, construire la 
coopération et l’innovation se fait par la résolution 
des controverses, i.e. orienter les acteurs vers une 
solution, un compromis, un point de passage 
obligé qui leur permet de coopérer tout en 
répondant, au moins en partie, à leurs intérêts.   

! C’est la clôture ou la non-clôture des controverses 
qui crée l’accord ou le désaccord entre les acteurs 
et la consolidation ou non de l’innovation.  

Le processus innovant dans les RST 

Ce processus 
d’innovation se construit 
par 4 opérations 
enchevêtrées: 
! Problématisation 

! Intéressement  

! Enrôlement  

! Mobilisation 

Le processus innovant dans les RST 

L’efficacité de ce processus 
repose sur 4 paramètres :  

! la force d’entraînement du 
RST 

! la solidité de la solution 

!  son ancrage dans le 
contexte 

! la viabilité de la solution 
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4- Modèle général et instrument d’évaluation de l’AI/AP   

L’application de cette théorie des systèmes d’action 
complexes à une série d’études de cas a résulté en :  

! Un modèle général de l’action en partenariat 

! Un Outil diagnostique de l’action en partenariat 
" Cf peu d’outils fondés sur les meilleures pratiques 
" Peu d’outils produits et /ou validés en français 

Attributs  
du processus  

Qualité  
du résultat 

Dynamique de  
la participation 

+ 
Arrangements 
de partenariat 

Entraînement 

Ancrage 

Viabilité 

Modèle général de l’action en partenariat 

LA DYNAMIQUE DE LA PARTICIPATION 
 favorise la qualité de l’action  
si elle rencontre 4 conditions : 

   La couverture des perspectives ayant cours  
sur la question 

L’intéressement précoce des acteurs  
pour les décisions stratégiques 

L’engagement des acteurs dans un rôle  
de négociation et d’influence sur la décision 

L’engagement des acteurs stratégiques 
 et névralgiques pour le projet  

1 
2 

3 

4 

L’accès et le partage de l’information  
est l’ingrédient actif  

par lequel la participation contribue  
à la qualité de l’action 

Cela permet d’élargir les possibilités  
de convergence parmi les acteurs 

LES ARRANGEMENTS DE PARTENARIAT  
 favorisent la qualité de l’action si: 

Égalisation  
des rapports de pouvoir 

Co-construction de l’action 
par la résolution des controverses  

5 

6 

L’égalisation des rapports de pouvoir 
signifie:  

Des structures et mécanismes qui 
tendent à réduire l’effet de 

subordination découlant de l’inégalité 
structurelle parmi les acteurs.  

Cela se reconnaît dans des règles et 
des espaces communs où les acteurs 
peuvent repérer des signes concrets 

de leur influence et leur 
interdépendance. 
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L’égalisation des rapports de partenariat  
est une condition nécessaire pour que les 

acteurs parviennent à conjuguer 
leurs savoirs & leurs pratiques 

C’est la conjugaison des paradigmes d’action 
qui crée la plus-value  

de l’action en partenariat 

La co-construction de l’action s’exerce 
par la synergie parmi les savoirs  

et les atouts des acteurs 

Les convergences et les controverses 
sont les matériaux  

de la co-construction et de l’innovation 

Chercher à résoudre les controverses 
signifie : 

! Délibérer sur la base de l’explicitation 
et de la confrontation des positions  

et sur la base d’informations nouvelles 

! Découper un projet réaliste 

! Cadre théorique de l’acteur stratégique et 
de la sociologie de la traduction issu 
d’études empiriques 

! Analyse transversale de cas contrastés  

! Renforcée par les conclusions de plusieurs 
recensions d’écrits (Bilodeau et al, 2007) 

Pertinence du modèle général  
de l’action en partenariat 

! 18 items mesurent le degré 
d’atteinte des 6 conditions 

! Choix parmi 3 trois niveaux 
d’atteinte de la condition 

! Procédure d’auto-évaluation pour 
poser un diagnostic collectif 

L’Outil diagnostique de l’action en partenariat 

disponible sur www.cacis.umontreal.ca 

Validité de cohérence et validité écologique 
auprès de 2 groupes de participants  

Validation de construit  
auprès de 28 collectifs d’action (n=272) 

! jugements assez convergents dans un même 
partenariat 

! variation parmi les réponses  
! départage les partenariats ayant des difficultés 

sur l’une ou l’autre condition 
(Bilodeau et al., 2011) 

L’Outil diagnostique de l’action en partenariat 

Pour plus d’information 
abilodea@santepub-mtl.qc.ca 

Recherches financées par les IRSC et le  GRAVE-ARDEC* (financé par les IRSC)  
et réalisée avec la collaboration de tables de quartier en développement social  
et de tables thématiques intersectorielles dans les régions de Montréal, Laval et 

Sherbrooke (Québec, Canada) 
* Groupe de recherche et d’action sur la victimisation des enfants – Alliance de recherche pour le développement des enfants dans leur 
communauté 



	  
	  
	  
	  

Jeudi	  8	  mars	  2012	  |	  8	  h	  30	  –	  10	  h	  30	  
	  

Thème	  3	  :	  Les	  acteurs	  impliqués	  dans	  les	  pratiques	  de	  DTI	  (institutions,	  
associations,	  élus,	  citoyens,	  professionnels,	  secteur	  privé)	  
	  

	  

Contenu	  proposé	  aux	  conférenciers.ères	  :	  
Quels	  sont	  les	  changements	  que	  les	  pratiques	  de	  DTI	  induisent	  chez	  les	  acteurs	  impliqués	  (offre	  de	  
services,	  transformation	  de	  pratiques,	  de	  postures,	  etc.)?	  

	  Comment	  les	  pratiques	  de	  DTI	  peuvent-‐elles	  contribuer	  à	  modifier	  les	  rapports	  entre	  les	  acteurs	  
impliqués?	  	  

Comment	  les	  pratiques	  de	  DTI	  peuvent-‐elles	  contribuer	  à	  structurer	  un	  «	  acteur	  collectif	  »?	  

	  

	  

Titre	  des	  communications	  et	  conférenciers.ères	  
	  
3-‐1.	   Les	   leaderships	   à	   l’œuvre	   dans	   les	   pratiques	   de	   développement	   de	   territoire	   au	  
Québec.	  
Par	  René	  Lachapelle	  

	  

3-‐2.	  La	  configuration	  des	  acteurs	  impliqués	  dans	  le	  développement	  local	  en	  France.	  
Par	  Hélène	  Schwartz	  

	  

3-‐3.	   Développement	   économique	   territorial	  :	   un	   enjeu	   de	   premier	   ordre	   pour	   les	  
acteurs	  locaux	  et	  nationaux.	  	  
Par	  Bouna	  Warr	  
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René	  LACHAPELLE,	  Chaire	  de	  recherche	  du	  Canada	  en	  organisation	  communautaire	  (CRCOC)	  

3-‐1.	  Les	  leaderships	  à	  l’œuvre	  dans	  les	  pratiques	  de	  développement	  de	  territoire	  au	  Québec	  
	  

Cette	  intervention	  s’appuie	  sur	  une	  recherche	  menée	  sur	  des	  démarches	  de	  développement	  territorial	  
à	   l’échelle	  régionale	  et	   locale.	  Le	  conférencier	  constate	  d’abord	  que	  ces	  démarches	  s’appuient	  sur	  des	  
leaderships	  ayant	  «	  un	  rapport	  d’influence	  qui	  permet	  de	  fédérer	  et	  de	  mobiliser	   les	  énergies	  dans	   le	  
cadre	   d’une	   action	   collective	  ».	   Il	   y	   aurait	   donc	   des	   leaderships	   au	   sens	   collectif	   du	   terme.	   Ceux-‐ci	  
amènent	  une	  dynamique	  diversifiée	  avec	  plusieurs	  facettes	  du	  processus	  de	  l’action	  collective	  agissant	  
sur	   des	   principes	   structurels	   à	   l’œuvre	   et	   émergeant	   d’un	   apprentissage.	   À	   travers	   une	   coopération	  
conflictuelle,	  les	  leaderships	  opèrent	  dans	  un	  système	  local	  d’action	  concertée	  (SLAC)	  et	  mettent	  en	  jeu	  
plusieurs	   types	   d’acteurs	   collectifs	   capables	   d’influencer	   le	   développement	   territorial	   et	   de	   faire	  
émerger	  une	  territorialité.	  

Un	   système	   local	   d’action	   concertée	   regroupe	   au	   moins	   six	   types	   de	   leadership	   responsables	   du	  
processus	  de	  développement	  territorial	  intégré.	  Les	  leaderships	  institutionnels,	  associés	  à	  une	  logique	  
gestionnaire,	  sont	  assumés	  par	  les	  directions	  des	  instances	  locales	  des	  réseaux	  publics.	  Les	  leaderships	  
experts	   réfèrent	   aux	   savoirs	   produits	   et	   véhiculés	   par	   les	   professionnels	   de	   la	   santé	   publique,	   les	  
consultants	  et	   les	  chercheurs	  académiques.	  Ils	  prennent	  la	  forme	  de	  portrait	  de	  territoire	  et	  font	  face	  
au	   défi	   de	   rendre	   les	   connaissances	   disponibles	   et	   accessibles	   à	   la	   population.	   Les	   leaderships	  
politiques	  renvoient	  aux	  élus	  locaux,	  nationaux	  et	  fédéraux.	  Ils	  ont	  une	  fonction	  d’arbitrage	  en	  dernière	  
instance	  par	  rapport	  aux	  projets	  locaux,	  mais	  ils	  sont	  aussi	  responsables	  des	  programmes	  et	  politiques	  
de	   soutien	   à	   l’action	   locale.	   Les	   nouvelles	   compétences	   de	   développement	   social	   et	   économique	  
dévolus	   aux	   municipalités	   amènent	   les	   élus	   locaux	   à	   dépasser	   la	   gestion	   des	   infrastructures	   pour	  
développer	   dans	   un	   contexte	   où	   ils	   doivent	   «	  faire	   avec	   la	   ville	  »	   telle	   qu’elle	   existe.	   Les	   leaderships	  
citoyens	  s’inscrivent	  dans	  la	  construction	  d’espaces	  de	  proximité	  où	  leur	  engagement	  permet	  de	  faire	  
des	   choix	   de	   développement	   durable	   à	   partir	   d’une	   participation	   aux	   affaires	   publiques.	   Ainsi,	   les	  
leaderships	  communautaires	  s’appuient	  sur	  des	  organismes	  d’utilité	  sociale	  d’intérêt	  collectif	  comme	  
le	  reconnaît	  la	  Politique	  de	  reconnaissance	  et	  de	  soutien	  à	  l’action	  communautaire	  (Québec,	  2001).	  Les	  
démarches	   de	   concertation	   initiées	   dans	   une	   perspective	   de	   Nouvelle	   action	   publique	   questionnent	  
l’autonomie	   de	   l’action	   communautaire	   en	   la	   confrontant	   aux	   logiques	   de	   programme	   et	   aux	  
contraintes	   financières	  qui	  y	  sont	  attachées.	  Enfin,	   les	   leaderships	  de	  processus	  sont	  assumés	  par	   les	  
«	  passeurs	  »,	   ces	   professionnels	   qui	   bâtissent	   des	   liens	   entre	   les	   différents	   acteurs	   du	   système	   local	  
d’action	   concertée.	   Ce	   sont	   les	   organisateurs	   communautaires	   des	   centres	   de	   santé	   et	   de	   services	  
sociaux	   (CSSS)	   ainsi	   que	   les	   agents	   de	   développement	   présents	   dans	   les	   divers	   organismes	   de	  
développement	  économique	  et	  social	  (CLD,	  SADC,	  MRC).	  Ce	  type	  de	  leadership	  repose	  sur	  des	  savoirs	  
académiques,	  des	  savoir-‐faire	  d’expérience	  et	  des	  savoir-‐être	  qui	  se	  traduisent	  en	  compétences	  mises	  
au	  service	  du	  système	  local	  d’action	  concertée	  (SLAC).	  

Pour	  conclure,	  le	  conférencier	  souligne	  que	  le	  SLAC	  s’appuie	  sur	  une	  intégration	  des	  divers	  leaderships	  
dans	   un	   processus	   d’aller-‐retour	   où	   l’innovation	   sociale	   mobilise	   des	   ressources	   basées	   sur	   une	  
gouvernance	  capable	  de	  générer	  de	  nouvelles	  actions	  collectives.	  	  
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Hélène	  SCHWARTZ,	  présidente,	  Union	  nationale	  des	  acteurs	  et	  des	  structures	  de	  développement	  
local	  (UNADEL)	  

3-‐2.	  La	  configuration	  des	  acteurs	  impliqués	  dans	  le	  développement	  local	  en	  France	  	  
Texte	  intégral	  de	  la	  communication	  
Pour	   comprendre	   le	   système	   français,	   il	   y	   a	   lieu	  de	   retenir	  que	   le	   système	  d’acteurs	  est	   complexe	  et	  
multiforme.	  On	  doit	  aussi	  faire	  état	  de	  contextes	  spécifiques	  entre	  le	  monde	  rural	  et	  urbain.	  On	  parle	  de	  
l’articulation	  entre	  mouvement	  social	  et	  organisation	  politique	  et	  administrative.	  Le	  mouvement	  social	  
étant	   plutôt	   caractérisé	   en	   tout	   cas	   jusqu’à	   récemment	   plutôt	   revendicatif	   si	   ce	   n’est	   conflictuel.	   Se	  
construisent	  ainsi	  des	  associations	  dites	  représentatives.	  L’organisation	  politique	  elle	  est	  marquée	  par	  
un	  jacobisme,	  un	  centralisme	  qui	  malgré	  la	  décentralisation	  des	  années	  80	  est	  ancré	  comme	  modèle	  de	  
gestion	   de	   la	   chose	   publique.	   Avec	   en	   filigrane	   la	   question	   de	   la	   dimension	   représentative	   de	   la	  
démocratie.	  

Dans	   une	   première	   période	   le	   développement,	   c’est	   la	   reconstruction	   avec	   comme	   outil	   de	   l’État	  
providence,	  les	  grandes	  planifications	  élaborées	  de	  façon	  centralisée.	  Dès	  les	  années	  60	  dans	  le	  monde	  
rural,	  70	  pour	  le	  monde	  urbain,	  on	  voit	  apparaitre	  les	  premières	  expérimentations	  dans	  le	  domaine	  de	  
l’accompagnement	  de	  projet	  local	  où	  le	  militantisme	  et	  l’engagement	  de	  nouveaux	  professionnels	  aux	  
côtés	  des	  acteurs	  locaux	  caractérisent	  fortement	  les	  pratiques	  de	  conduite	  de	  projet.	  

On	  entend	  des	  slogans	  du	  mouvement	  social	  «	  vivre	  et	  travailler	  au	  pays	  »	  

C’est	  à	  partir	  des	  lois	  de	  décentralisation	  (1981)	  que	  l’organisation	  politico-‐administrative	  va	  évoluer.	  
De	  nouveaux	  acteurs	  que	  sont	  les	  collectivités	  territoriales	  (Région,	  département,	  intercommunalité....)	  
vont	  disposer	  de	  nouveaux	  moyens	  financiers	  et	  nouvelles	  compétences,	  libérant	  ainsi	  les	  initiatives.	  

Les	  acteurs	  institutionnels	  des	  territoires	  se	  mettent	  en	  mouvement!	  

On	  voit	  apparaitre	  les	  premières	  procédures	  d’appui	  à	  des	  projets	  territorialisés	  tel	  que	  parcs	  naturels	  
régionaux,	  plans	  d’aménagement	  rural,	  politique	  de	  la	  ville.	  Ces	  démarches	  ont	  pour	  finalité	  première	  
l’accompagnement	   transversal	   de	   toutes	   les	   formes	   d’initiatives	   prises	   par	   les	   acteurs	   dans	   les	  
territoires.	  Le	  fil	  conducteur	  de	  ces	  pratiques	  repose	  sur	  l’animation.	  Il	  s’agit	  de	  tisser	  des	  liens	  entre	  
des	   secteurs	   d’activités,	   des	   acteurs	   qui	   ne	   se	   connaissent	   pas,	   d’établir	   les	   bases	   d’un	   dialogue	  
territorial	   pour	   inventer	   des	   actions	   adaptées	   aux	   problèmes	   des	   habitants.	   Une	   nouvelle	   figure	  
professionnelle	   émerge	  :	   l’agent	   de	   développement	   généraliste	   souvent	   qualifié	   d’animateur	   de	  
territoire	  dans	  les	  espaces	  ruraux	  et	  de	  chef	  de	  projet	  dans	  les	  espaces	  urbains.	  Ils	  se	  positionnent	  dans	  
une	   logique	   d’interface	   entre	   habitants,	   élus	   et	   services	   de	   l’État.	   Ces	   professionnels	   viennent	  
d’horizons	  variés	  et	  ne	  disposent	  pas	  encore	  de	  formation	  dédiée.	  

De	   nouveaux	   textes	   législatifs	   vont	   institutionnaliser	   les	   démarches	   de	   projet	   au	   travers	   des	   lois	  
Pasqua	  et	  Voynet	  qui	  vont	  créer	  les	  «	  pays	  ».	  S’instaure	  des	  démarches	  de	  concertation	  avec	  la	  société	  
civile	   au	   travers	   des	   conseils	   de	   développement	   en	  milieu	   rural	   et	   les	   conseils	   de	   quartier	   en	   zone	  
urbaine.	  

Le	  début	  des	  années	  90	  marque	  un	  tournant.	  L’ingénierie	  apparait	  comme	  une	  notion	  à	  part	  entière,	  
intégrée	  dans	   les	  politiques	  publiques.	  L’ingénierie	   se	   concentre	  désormais	   sur	   la	   conduite	  de	  projet	  
avec	   un	   renforcement	   du	   séquençage	   de	   l’action	   autour	   de	   dispositifs	   de	   pilotage	   de	   projet	   qui	  
privilégie	  un	  itinéraire	  consacré	  du	  diagnostic	  à	  la	  stratégie.	  Les	  figures	  professionnelles	  se	  diversifient	  
et	  des	  formations	  par	  champ	  académique	  se	  développent.	  

Une	   nouvelle	   étape	   débute	   à	   partir	   de	   2003.	   Elle	   correspond	   à	   un	   moment	   où	   les	   notions	   de	  
compétitivité,	  d’excellence	  territoriale,	  d’innovation	  et	  de	  durabilité	  deviennent	  les	  nouveaux	  credo	  de	  
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l’action	   publique	   territoriale.	   De	   nouvelles	   méthodes	   sont	   promues	  :	   parallèlement	   à	   la	  
contractualisation	   se	   généralisent	   les	   mécanismes	   d’appels	   à	   projets.	   Ces	   appels	   à	   projets	   ont	   pour	  
caractéristique	  :	   un	   ciblage	   de	   l’action	   sur	   des	   thermes	   précis.	   Les	   professionnels	   évoluent	   vers	   une	  
spécialisation	   avec	   un	   renforcement	   de	   l’expertise	   technique	   parfois	   au	   détriment	   d’une	   logique	  
d’animation	  transversale.	  

Depuis	  ces	  5	  dernières	  années	  ont	  constate	  une	  volonté	  de	  l’État	  de	  décentralise	  l’action	  publique	  pour	  
autant	   les	   acteurs	   de	   la	   société	   civile	   qui	   ont	   participé	   aux	   démarches	   de	   projets	   réclament	   une	  
démocratie	  participative.	  

À	   l’heure	   actuelle,	   nous	   sommes	   dans	   une	   période	   de	   BIG	   BANG	   institutionnel	   et	   sociétal.	   Les	  
mouvements	  sociaux	  ont	  évolué,	  ils	  sont	  plus	  volatils,	  spontanés	  ne	  se	  retrouvant	  pas	  dans	  un	  système	  
associatif	   parfois	   instrumentalisé	   voir	   sclérosé.	   Par	   ailleurs,	   on	   constate	   un	   désintérêt	   pour	   la	  
démocratie	  représentative,	  avec	  la	  montée	  de	  l’abstention.	  Le	  système	  institutionnel	  est	  bousculé	  par	  
toute	   une	   série	   de	   reformes	   qui	   remettent	   en	   cause	   l’activisme	   des	   collectivités	  :	   Reforme	   fiscale,	  
reforme	   des	   collectivités,	   suppression	   de	   la	   clause	   de	   compétence	   générale	   (prochaine	   étape).	   Nous	  
sommes	  dans	  une	  période	  de	  mutation	  où	  nous	  naviguons	  à	  vue.	  L’optimiste	  que	  je	  suis	  considère	  que	  
ces	  périodes	  peuvent	  être	  propices	  aux	  innovations.	  
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Bouna	  WARR,	  directeur	  de	  l’Agence	  régionale	  de	  développement	  (ARD)	  de	  Saint-‐Louis	  

3-‐3.	  Développement	  économique	  territorial	  :	  un	  enjeu	  de	  premier	  ordre	  pour	  les	  acteurs	  locaux	  
et	  nationaux	  
	  

D’après	   une	   expérience	   des	   démarches	   de	   développement	   économique	   local	   (DEL),	   cette	  
communication	  vise	  à	  faire	  un	  survol	  du	  contexte	  et	  des	  justifications	  de	  l’approche	  de	  développement	  
économique	   local	   selon	   une	   perspective	   sénégalaise.	   Le	   conférencier	   souligne	   l’importance	   de	   la	  
politique	  de	  décentralisation	  comme	  instrument	  pour	  impulser	  un	  développement	  durable,	  solidaire	  et	  
inclusif.	   Le	   Plan	   d’orientation	   pour	   le	   développement	   économique	   et	   social	   2011-‐2016	   vise	   à	  
promouvoir	   l’émergence	   de	   territoires	   économiques	   dans	   l’ensemble	   du	   pays,	   l’aménagement	   du	  
territoire	  de	  manière	  attractive	  afin	  de	  redéployer	  l’effectif	  démographique,	  la	  capacité	  des	  collectivités	  
locales	  afin	  de	  mettre	  en	  œuvre	  des	  infrastructures	  de	  services	  à	  la	  population	  ainsi	  que	  l’amélioration	  
des	   dispositions	   de	   la	   décentralisation	   auprès	   des	   collectivités	   locales.	   Celles-‐ci	   prennent	   une	   place	  
d’avant-‐plan	  par	  rapport	  au	  contexte	  de	  décentralisation	  où	  les	  connaissances	  techniques	  proviennent	  
de	   l’extérieur	  et	   souvent	  de	   l’État	  central.	  Les	  politiques	  d’ajustement	  structurel	  du	  Fonds	  monétaire	  
international	   ou	   la	   Banque	   mondiale	   qui	   ont	   échoué	   dans	   leurs	   objectifs	   n’intégraient	   pas	   les	  
collectivités	  locales.	  Ces	  dernières	  sont	  à	  la	  base	  de	  l’économie	  locale	  d’un	  territoire	  et	  à	  la	  source	  des	  
entreprises	   qui	   produisent	   des	   revenus	   fiscaux	  pour	   l’État.	   Les	   différents	   acteurs	   du	  développement	  
économique	  local	  qui	  viennent	  appuyer	  les	  collectivités	  dans	  leurs	  démarches	  économiques	  et	  sociales	  
regroupent	  les	  institutions	  d’appui	  économique,	  les	  opérateurs	  économiques,	  la	  population	  en	  général	  
et	  l’État.	  C’est	  dans	  les	  territoires	  ruraux	  du	  Sénégal	  que	  les	  potentialités	  économiques	  sont	  présentes	  
notamment	  au	  niveau	  de	  l’agriculture.	  Cette	  activité	  économique	  constitue	  une	  porte	  de	  sortie	  pour	  la	  
balance	  commerciale	  négative	  du	  pays	  causée	  par	  la	  trop	  forte	  importation	  des	  produits	  alimentaires	  
par	  rapport	  à	  la	  production	  domestique	  de	  l’élevage	  et	  l’agriculture.	  Les	  collectivités	  locales	  ont	  le	  rôle	  
de	  définir	   les	  politiques	  et	  de	   réaliser	   les	   infrastructures	  d’appui	  permettant	  de	  mettre	  en	  œuvre	   les	  
orientations	  des	  politiques	  nationales.	  L’État	  s’applique	  à	  développer	  les	  infrastructures	  principales	  de	  
l’économie	   nationale,	   régionale	   et	   locale	   afin	   d’offrir	   aux	   collectivités	   locales	   les	  moyens	   nécessaires	  
pour	  impulser	  le	  développement	  économique	  local.	  	  

L’approche	  de	   la	   relance	  des	  économies	   locales	   (ECOLOC)	  passe	  par	  une	  phase	  de	  préparation	  et	  de	  
négociation	  afin	  d’initier	  les	  élus	  locaux	  aux	  enjeux	  économiques	  importants.	  De	  plus,	  les	  études	  sur	  les	  
statistiques	  économiques	  des	  territoires	  permettent	  de	  connaître	  les	  dynamiques	  des	  territoires	  et	  de	  
repérer	  les	  secteurs	  porteurs	  d’innovation.	  Ensuite,	  vient	  la	  phase	  de	  concertation	  avec	  les	  acteurs	  du	  
DEL	  pour	  dégager	   les	  potentialités	  et	   les	  performances	  actuelles	  afin	  de	  produire	  des	  richesses	  pour	  
l’ensemble	   de	   la	   population.	   Les	   différents	   acteurs	   sont	   conscients	   des	   potentialités,	   mais	   posent	   la	  
question	   à	   savoir	   comment	   les	   réaliser.	   La	   définition	   d’une	   vision	   stratégique	   commune	  permet	   une	  
appropriation	   des	   objectifs	   et	   des	   activités	   prévues	   par	   les	   acteurs	   et	   les	   partenaires	   du	  
développement.	  Cette	  vision	  stratégique	  se	  traduit	  par	  une	  planification	  qui	  propose	  des	  actions	  et	  des	  
projets	  effectifs	  de	  DEL	  ainsi	  que	  des	  financements	  d’appui	  aux	  initiatives	  économiques	  pour	  la	  mise	  en	  
œuvre	   des	   projets	   proposés.	   Pour	   terminer,	   le	   conférencier	   réitère	   l’importance	   de	   la	   concertation	  
dans	   les	   partenaires	   du	   DEL	   afin	   que	   tous	   les	   acteurs	   trouvent	   leurs	   intérêts	   à	   participation	   et	   une	  
complicité	  pour	  la	  relance	  de	  l’économie	  locale	  de	  leur	  collectivité.	  «	  Notre	  existence	  dépend	  aussi	  de	  
l’existence	  de	  l’autre	  ».	  La	  question	  de	  souveraineté	  alimentaire	  comme	  filière	  de	  l’autonomisation	  des	  
territoires	   constitue	   le	   plus	   important	   pilier	   du	   développement	   des	   territoires	   par	   la	   relance	   des	  
économies	  locales	  au	  Sénégal.	  
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Jeudi	  8	  mars	  10	  h	  45	  –	  12	  h	  30	  	  
	  

Thème	  4	  :	  Gouvernance	  des	  pratiques	  de	  DTI	  
	  
	  
Contenu	  proposé	  aux	  conférenciers.ères	  :	  
Quelles	  sont	  les	  bases	  et	  les	  formes	  de	  structures	  juridique	  et	  administrative	  des	  pratiques	  de	  DTI?	  
(contractualisation,	   concertation	   et	   coopération	   volontaire,	   organisme	   légalement	   constitué,	  
etc.)	  

Comment	   les	   pratiques	   de	   DTI	   interpellent	   et	   configurent	   les	   rapports	   entre	   démocratie	  
participative	  et	  démocratie	  représentative	  (élus	  locaux,	  régionaux	  et	  nationaux)?	  

	  
	  
Titre	  des	  communications	  et	  conférenciers.ères	  
	  
4-‐1.	   Coopérations	   régulatrices	   et	   innovations	   institutionnelles	   dans	   les	   pratiques	   de	  
développement	  soutenable.	  	  
Par	  Claude	  Jacquier	  

	  

4-‐2.	  Intégration	  régionale	  et	  locale	  de	  programmes	  sectoriels	  à	  base	  communautaire	  en	  
développement	  des	  communautés.	  	  
Par	  Angèle	  Bilodeau	  

	  

4-‐3.	  L’intégration	  des	  dimensions	  sociales	  et	  économiques	  dans	  le	  développement	  local.	  
Le	  parcours	  de	  la	  Concertation	  en	  développement	  social	  de	  Verdun.	  	  
Par	  Christian	  Jetté	  
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Claude	  JACQUIER,	  Directeur	  de	  recherche,	  Grenoble	  

4-‐1.	  Coopérations	  régulatrices	  et	  innovations	  institutionnelles	  dans	  les	  pratiques	  de	  
développement	  soutenable.	  
À	   partir	   des	   expériences	   européennes	   et	   des	   approches	   de	   développement	   intégré	   soutenable,	   le	  
conférencier	  souligne	  que	   les	  représentations	  de	   l’urbain	  et	  du	  rural	  se	  confondent	  pour	  devenir	  des	  
régions	   «	  rurbaines	  ».	   La	   plus	   grande	   part	   des	   initiatives	   réussies	   provient	   des	   pratiques	   de	  
développement	  qui	  émergent	  localement.	  La	  question	  est	  de	  savoir	  comment	  à	  partir	  des	  institutions	  
centrales	  qui	  disposent	  des	  moyens	  financiers	  susciter	  des	  initiatives	  locales.	  Ce	  qui	  fait	  problème	  dans	  
nos	  sociétés,	   ce	  ne	  sont	  pas	   les	   lieux,	  mais	  plutôt	   les	   institutions	  qui	  composent	   les	   territoires	  et	  qui	  
s’imposent	  à	  ceux-‐ci.	  Selon	  le	  conférencier,	  Elinor	  Ostrom1	  démontre	  que	  le	  défi	  se	  situe	  au	  niveau	  du	  
bien	   commun	   à	   travers	   des	   institutions	   capables	   de	   mobiliser	   les	   ressources	   au	   service	   de	   la	  
population.	   L’enjeu	   central	   s’inscrit	   dans	   la	   régulation	   politique	   entre	   les	   dimensions	   sociale,	  
économique	   et	   environnementale	   afin	   de	   dégager	   de	   nouveaux	   compromis.	   Quels	   nouveaux	  
compromis	   sociopolitiques	   à	   l’échelle	   des	   villes,	   des	   régions	   urbaines	   et	   des	   continents?	   Au	   niveau	  
européen,	  la	  politique	  transfrontalière	  finance	  des	  projets	  urbains	  de	  revitalisation	  qui	  sont	  exclus	  du	  
financement	   conventionnel	   de	   l’Union	   européenne.	   Cette	   politique	   permet	   de	   contourner	   les	   règles	  
d’attribution	   des	   fonds	   pour	   soutenir	   un	   développement	   urbain	   intégré	   qui	   autrement	   sont	  
exclusivement	   dédiées	   aux	   agriculteurs.	   La	   Stratégie	   Europe	   2020	   s’appuie	   sur	   trois	   thèmes	  
prioritaires,	   soit	   la	   croissance	   intelligente,	   le	   développement	   durable	   et	   la	   croissance	   inclusive.	   Les	  
«conspirateurs	   réformistes»	   s’appliquent	   à	   s’associer	   à	   des	   complices	   au	   sein	   des	   différentes	  
institutions	   présentes	   sur	   le	   territoire	   afin	   déployer	   des	   stratégies	   de	   développement	   intégré.	  
L’approche	   de	   la	   coopération	   traduit	   des	   phénomènes	   où	   l’on	   passe	   d’une	   situation	   de	   «	  faire	  »	   à	   la	  
recherche	  du	  «	  faire	  avec	  »	  afin	  de	  dégager	  des	  compromis	  issus	  d’une	  coproduction	  avec	  les	  résidents	  
et	  les	  territoires.	  D’une	  approche	  linéaire	  à	  une	  approche	  interactive	  de	  la	  coopération,	   l’organisation	  
fonctionnelle	  et	   les	  stratégies	  déployées	  permettent	  de	  contourner	   les	   rigidités	  des	   institutions	  et	  de	  
proposer	   des	   réformes.	   Cette	   approche	   coopérative	   se	   compose	   de	   trois	   types	   de	   coopération	  
conflictuelle.	  D’abord,	   l’approche	  horizontale	  s’appuie	  sur	  la	  coopération	  entre	  les	  autorités	  locales	  et	  
les	   acteurs	   territoriaux	   afin	   de	   construire	   des	   infrastructures	   communes	   et	   d’offrir	   des	   services	   à	   la	  
population.	  Elle	  prend	  la	  forme	  des	  territoires	  métropolitains	  et	  des	  régions	  «	  rurbaines	  »	  où	  s’observe	  
une	   interaction	   soutenue	   entre	   les	   acteurs	   de	   divers	   pôles	   d’un	   territoire	   élargi.	   Ensuite,	   l’approche	  
verticale	   s’affaire	   à	   instituer	   une	   coopération	   entre	   les	   niveaux	   territoriaux	   selon	   une	   approche	  
subsidiaire	  proposant	  des	  politiques	  contractuelles	  et	  des	  conventions	  entre	  les	  niveaux	  de	  gouverne.	  
Enfin,	   l’approche	   transversale	   tente	   de	   briser	   les	   secteurs	   cloisonnés	   d’intervention	   par	   une	  
coopération	  intersectorielle	  et	  un	  partenariat	  entre	  les	  acteurs	  territoriaux.	  Cette	  approche	  intégrée	  est	  
la	   plus	   difficile	   à	   mettre	   en	   œuvre	   puisqu’elle	   provoque	   une	   confrontation	   entre	   les	   identités	  
professionnelles	  et	  culturelles	  ainsi	  qu’entre	   les	  corporatismes	  et	   les	  routines	  bureaucratiques.	  Ainsi,	  
cette	   nouvelle	   coopération	   conflictuelle	   produit	   de	   nouveaux	   territoires	   à	   la	   jonction	   des	   niveaux	  
territoriaux	   officiels,	   soit	   les	   régions	   transfrontalières,	   les	   régions	   «	  rurbaines	  »	   et	   les	   communautés	  
locales	   de	   quartiers	   «	  sous	   communales	  ».	   La	   création	   des	   équipes	   d’action	   locales	   (EAL)	   permet	   de	  
réinventer	   de	   nouvelle	  manière	   d’agir	   et	   les	   groupes	   locaux-‐supports	   soutiennent	   la	  mise	   en	  œuvre	  
technique	   des	   nouveaux	   projets.	   Pour	   terminer,	   le	   conférencier	   souligne	   l’importance	   des	  
«	  conspirateurs	  réformateurs	  »	  dans	  la	  mobilisation	  des	  complices	  au	  sein	  des	  institutions	  de	  l’État,	  du	  
secteur	  privé,	  des	  autorités	   locales	  et	  des	  organismes	  politico-‐administratifs	  afin	  de	  promouvoir	  une	  
coopération	  transversale	  à	  l’origine	  d’un	  développement	  territorial	  intégré.	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  OSTROM	  E.,	  2010,	  Gouvernance	  des	  biens	  communs.	  Pour	  une	  nouvelle	  approche	  des	  ressources	  naturelles.	  De	  Boeck,	  301	  
pages.	  	  
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Stratégie Europe 2020  
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«Une Europe efficace dans l’utilisation des ressources», «Une 

politique industrielle à l’ère de la mondialisation»,  

•  la croissance inclusive!:  
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nouveaux emplois», «Une plateforme européenne contre 
la pauvreté». 
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La coopération horizontale conflictuelle (fin du 19e) 
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Coopération conflictuelle transversale (depuis 90) 

Approche sectorielle  
Approche cloisonnée 
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Coopération intersectorielle  
Approche  
Partenariat 

Des trois coopérations, la plus difficile à mettre en œuvre : 
confrontation de diverses identités professionnelles et culturelles, 
mais aussi de routines, de corporatismes et de bureaucraties.  

Organisations fonctionnelles et stratégiques 
Contourner les rigidités et construire des réformes 
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Angèle	  BILODEAU,	  Centre	  de	  recherche	  Léa-‐Roback	  sur	  les	  inégalités	  sociales	  de	  santé	  de	  
Montréal;	  Direction	  de	  santé	  publique	  de	  l’ASSS	  de	  Montréal;	  Département	  de	  médecine	  sociale	  et	  
préventive	  de	  l’Université	  de	  Montréal	  

4-‐2.	  Intégration	  régionale	  et	  locale	  de	  programmes	  sectoriels	  à	  base	  communautaire	  en	  
développement	  des	  communautés.	  
	  

À	   partir	   d’une	   échelle	   locale	   et	   régionale,	   cette	   communication	   annonce	   les	   débuts	   d’une	   recherche	  
empirique	  qui	  vise	  à	  «	  informer	  sur	  l’état	  de	  la	  sectorisation,	  de	  l’hyperconcertation,	  sur	  des	  pratiques	  
innovantes	   de	   gouverne	   régionale	   et	   locale	   intégrée	   et	   de	   cohérence	   des	   interventions	   à	   base	  
territoriale	  locale.	  »	  Cette	  recherche	  s’appuie	  sur	  les	  bases	  du	  programme	  de	  recherche	  du	  Centre	  Léa-‐
Roback	  qui	  étudie	  l’intervention	  ayant	  comme	  objectif	  la	  réduction	  des	  inégalités	  sociales	  de	  la	  santé.	  
L’intérêt	  de	  cette	  recherche	  s’inscrit	  dans	  l’espace	  de	  négociation	  où	  l’on	  essaie	  de	  concilier	  les	  intérêts	  
communautaires,	   les	   savoirs	   experts	   et	   la	   légitimité	   publique.	   L’appel	   à	   l’intersectorialité	   dans	   un	  
contexte	   de	   pratique	   sectorielle	   provoquerait	   une	   contradiction	   au	   niveau	   de	   la	  mise	   en	  œuvre	   des	  
programmes	  sur	  une	  base	  territoriale.	  

L’état	  des	  connaissances	  sur	  l’intégration	  porte	  surtout	  sur	  le	  palier	  central	  des	  gouvernements.	  Dans	  
un	   objectif	   de	   mettre	   fin	   aux	   divisions	   sectorielles,	   les	   écrits	   sur	   l’intégration	   s’appuient	   sur	   une	  
gouvernance	   partagée	   qui	   tente	   d’atténuer	   l’incohérence	   provoquée	   par	   un	   mode	   de	   gestion	  
hiérarchisé	   et	   technocratique	   de	   planification	   publique.	   Selon	   la	   conférencière,	   «	  le	   processus	  
d’intégration	   des	   politiques	   réfère	   à	   la	   coordination	   d’éléments	   sectoriels	   autour	   d’une	   priorité	  
commune	  à	  des	   interactions	  multilatérales	  et	   interdépendantes	  entre	   les	  secteurs	  et	  à	   la	  délibération	  
entre	  des	  intérêts	  sectoriels	  qui	  constituent	  des	  obstacles	  à	  l’intégration.	  »	  À	  travers	  une	  collaboration	  
et	   une	   redéfinition	   des	   instruments	   d’intervention,	   trois	   niveaux	   d’intensité	   de	   l’intégration	   des	  
politiques	   peuvent	   être	   proposés.	   D’abord,	   la	   collaboration	   et	   la	   coopération	   entre	   les	   secteurs	   qui	  
mènent	  à	  des	  politiques	  sectorielles	  plus	  efficaces.	  Ensuite,	  la	  coordination	  permet	  l’arrimage	  entre	  les	  
différentes	   politiques	   afin	   d’éviter	   les	   dédoublements	   des	   actions	   et	   des	   interventions.	   Enfin,	  
l’intégration	  des	  politiques	  suggère	  l’élaboration	  de	  nouvelles	  politiques	  intégrées.	  Par	  le	  fait	  même,	  les	  
limites	  de	  l’intégration	  se	  situent	  au	  niveau	  de	  l’incohérence	  entre	  les	  objectifs	  des	  programmes	  et	  les	  
instruments	   de	   mise	   en	   œuvre	   de	   ceux-‐ci.	   Au	   palier	   régional	   et	   local,	   les	   écrits	   documentent	   une	  
gouvernance	   éclatée	   et	   multicentrique,	   mais	   également	   un	   affaiblissement	   des	   processus	   de	  
concertation	  en	  raison	  de	  sur-‐sollicitation	  et	  une	  incohérence	  de	  l’action.	  

Cette	   recherche	   porte	   sur	   un	   échantillon	   de	   quinze	   programmes	   régionaux	   de	   Montréal	   en	  
développement	  des	  communautés	  dans	  sept	  domaines	  basés	  sur	  l’action	  intersectorielle	  locale	  qui	  est	  
soutenue	  par	  quatre	  bailleurs	  de	  fonds.	  Treize	  des	  quinze	  programmes	  opèrent	  sur	  une	  base	  sectorisée	  
et	  sont	  réputés	  avoir	  un	  effet	  de	  surconcertation	  au	  palier	  local.	  Il	  s’agit	  de	  documenter	  l’état	  effectif	  de	  
l’intégration	  et	  de	  la	  superposition	  des	  programmes	  à	  base	  intersectorielle.	  De	  plus,	  il	  s’avère	  pertinent	  
de	   documenter	   le	   fonctionnement	   sectorisé	   des	   programmes	   et	   de	   tirer	   des	   enseignements	   des	  
initiatives	   intégrées.	   L’enjeu	  primordial	  permanent	  du	  partenariat	  public-‐communautaire	   se	   situe	   au	  
niveau	   du	   maintien	   de	   l’autonomie	   et	   de	   la	   capacité	   d’innovation	   des	   acteurs	   communautaires	   par	  
rapport	   aux	   programmes	   publics	   d’où	   ils	   tirent	   leur	   financement.	   En	   interrogeant	   le	   rapport	   entre	  
l’autonomie	   et	   l’intégration,	   le	   rapport	   entre	   l’intégration	   et	   la	   participation	   des	   acteurs	   pose	   la	  
question	   de	   l’auto-‐détermination	   des	   acteurs	   communautaires	   et	   de	   la	   co-‐construction	   de	   l’action	  
concertée	  locale.	  
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Pratiques et métiers du développement territorial intégré 
Atelier de la CRCOC 5 

Gatineau, 6 au 9 mars 2012 

1. Centre de recherche Léa-Roback sur les inégalités sociales de santé de Montréal 
2. Département de médecine sociale et préventive de l’Université de Montréal 
3. Direction de santé publique de  l’ASSS de Montréal 
4. CSSS de Bordeaux-Cartierville-Saint-Laurent – Centre affilié universitaire 
5 Chaire de recherche du Canada en organisation communautaire 

Intégration régionale et locale de programmes 
sectoriels à base communautaire  

en développement des communautés 

Plan de présentation 

! Programme de recherches 

! État des connaissances 

! Questions de recherche 

! Méthodes 

! Aperçu de résultats attendus 

! Discussion autour de questions théoriques et empiriques 

Programme de recherches du Centre 
Léa-Roback sur les interventions de 
réduction des inégalités sociales de 
santé (ISS) (IRSC 2011-2016). 

Programme de recherches (1) Programme de recherches (2) 

L’intervention de réduction des ISS conjugue une 
diversité de stratégies ciblant les déterminants de 
la santé qui requièrent : 

1. la collaboration des différents secteurs de l’ADM 
publique (gouvernementale, municipale) 
responsable de réguler ces déterminants;  

2. la collaboration de la société civile et  des acteurs 
communautaires, comme acteurs de la 
transformation des milieux de vie. 

Les 4 grandes stratégies populationnelles de la Charte 
d’Ottawa pour la PS sont des stratégies de lutte aux ISS:  
1. développer des politiques publiques saines;  
2. renforcer l’action communautaire,  
3. créer des environnements favorables;  
4. réorienter les services de santé vers la prévention.  

Au palier des communautés locales, ces stratégies  
visent à renforcer la capacité d’agir des milieux  

sur les déterminants de la santé.  
Le DC est vue comme une stratégie de lutte aux ISS. 

L’action locale concertée (DC/PS) est un espace de 
négociation et d’action qui cherche à concilier et articuler 
ensemble les capacités communautaires, les savoirs experts 
et la légitimité publique.  

Programme de recherches (3) 

!  Après deux décennies d’action intersectorielle locale 
en PS, un des défis contemporains est de bien 
comprendre comment se fait l’articulation des 
politiques et programmes sectoriels, dont ceux de la 
Santé publique, lorsqu’ils sont déployés 
concomitamment sur une base territoriale commune. 

!  Des tentatives de mise en cohérence de ces 
programmes, selon une logique territorialisée dans 
les quartiers et au palier régional, ont cours parmi 
les décideurs locaux et régionaux. Quels 
enseignements tirer de ces initiatives?  

Programme de recherches (4) 
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État des connaissances (1) 
! Les écrits sur l’intégration des politiques portent 

surtout sur le palier central des gouvernements 
! L’intégration des politiques s’inscrit dans une 

gouvernance partagée et renvoie au processus qui 
met fin ou atténue les effets des divisions sectorielles, 
la superposition et l’incohérence entre politiques 
résultant d’un mode technocratique et hiérarchique de 
planification publique.  

! Concerne la gestion d’enjeux transversaux, ou de 
problèmes à grande échelle, qui ne correspondent 
pas à la responsabilité institutionnelle d’un secteur de 
l’administration publique. 

(Underdal, 1980; Meijers & Stead, 2004; Ranade & Hudson, 2003; Lévesque, 2006; 
Rayner & Howlett, 2009). 

État des connaissances (2) 

! Le processus d’intégration des politiques réfère à la 
coordination d’éléments sectoriels (objectifs, instruments) 
autour d’une priorité commune (Lafferty & Hovden, 2003; Meijers & 

Stead, 2004; Rayner & Howlett, 2009; Howlett, 2009), à des interactions 
multilatérales et interdépendantes entre les secteurs 
(Zingerli et al., 2004), et à la délibération entre des intérêts 
sectoriels qui constituent des obstacles à l’intégration 
(May et al., 2005; Jordan & Halpin, 2006). 

! Des programmes sectoriels sont réunis dans une 
programmation qui redéfinit des objectifs globaux, 
prévoit une gouvernance en réseau et des 
collaborations inter organisationnelles, et redéfinit des 
instruments d’intervention (Rayner & Howlett, 2009). 

État des connaissances (3) 

! Trois niveaux d’intensité du processus d’intégration 
des politiques: 

Coordination des politiques 
Mène à des politiques sectorielles 

mieux coordonnées 

Intégration des politiques :  
Mène à de nouvelles 
politiques intégrées 

Collaboration – coopération entre 
organisations / secteurs:  

Mène à des politiques sectorielles  
+ efficaces 

(Tiré de Meijers & Stead, 2004, p. 5) 

"  Interaction 

"  Interdépendance 

"  Formalisation 

"  Ressources et temps 

"  Étendue d’acteurs 

"  Perte d’autonomie 

État des connaissances (4) 

! Les limites à l’intégration logent souvent dans les 
politiques (incohérence entre objectifs et instruments) et s’expliquent 
par des facteurs politiques (intérêts sectoriels, place des politiques 

sectorielles dans la politique intégrée) et par l’inertie des systèmes 
institutionnels. 

! Une intégration optimale se reconnaît par des attributs 
de globalité, d’agrégation, de cohérence et de 
préséance des politiques globales sur les politiques 
sectorielles.  

!  (Underdal, 1980; Lafferty & Hovden, 2003; Rayner & Howlett, 2009) 

État des connaissances (5) 

Aux paliers régional et local, les écrits documentent : 

1) les processus de l’intersectorialité – notamment 
comme réponse alternative à l’intégration effective des 
politiques / programmes de différents secteurs  
2) l’enjeu primordial permanent des pratiques 
partenariales public-communautaire :  le maintien de 
l’autonomie et de la capacité d’innovation des acteurs 
communautaires face aux programmes publics, 
fragmentés, d’où ils tirent leur financement 

3) la dynamique ascendante – descendante – mixte  des 
processus de l’action locale concertée 

État des connaissances (6) 

4)  les conséquences de la perpétuation d’un 
 fonctionnement sectorisé des programmes à base 
 communautaire, notamment :  

# une gouvernance régionale et locale éclatée et 
multicentrique;  
# un affaiblissement des processus locaux de 
concertation en raison de leur sur-sollicitation ; 
# une incohérence de l’action. 

(Bourque, 2008; Côté et al, 2010; Divay 2009; Bilodeau et al., 2010 ). 
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État des connaissances 
Sur l’action intersectorielle: 
! Rappel de la dépendance des ORG aux ressources 
(financement, reconnaissance) comme facteur 
primordial des arrangements de partenariat: 
" Réalisation de leur programme central 
" Maintien d’un domaine d’expertise 
" Maintien d’un apport de ressources récurrent et stable 
" Expansion de son paradigme d’action 

(Benson 1975 cité dans Ranade & Hudson 2003) 

! Rappel des 4 conditions d’efficacité de l’AI: 
" Objectifs conjoints clairs  
" Capacité d’action des partenaires  
" Relation entre les acteurs favorables à la coopération 
" Planification  bien conçue– délimitation – légitimation  

(Harris et al., (1995) dans Santé Canada 2007) 

État des connaissances (7) 
! L’analyse des processus intégratifs est surtout 

développée au palier des politiques gouvernementales  
(Rayner et Howlett, 2009), alors que les pratiques intégratives  - 
ou leur absence- s’exercent      aux 3 paliers de la 
gouvernance des questions d’intérêt public.   

! Bien que ces travaux s’intéressent à la conduite des 
processus de changement vers l’intégration, peu se 
sont intéressés au rôle des acteurs qui portent le 
changement (ici, le projet d’intégration) et à leurs 
interactions en contexte  (Hassenteufel, 2008). 

15 programmes régionaux (MTL) en DC (7 domaines), basés sur 
l’action intersectorielle locale, sont soutenus par 4 principaux 
bailleurs de fonds (DSP, Ville, Centraide, sociétés de gestion 
des PPP État-F.Chagnon (2009-2010).  

! La plupart (13) opèrent de façon sectorisée et sont réputés 
avoir un effet de surconcertation au palier local.  

! 2 programmes régionaux ont appliqué une logique intégrative 
L’Initiative montréalaise (1997) et Quartier 21 (2005) 

! Plusieurs expériences d’intégration – de mise en cohérence –
au palier local 

Questions de recherche (1) 
A– Au palier local, documenter l’état effectif de l’intégration – superposition  
des programmes à base intersectorielle (sur quelle base, avec quelle portée?)  

A1– Quels acteurs mobilisateurs de l’action locale concertée (AMAC) sont à 
l’œuvre, dans quels des 7 domaines du DC ? Y a-t-il plusieurs AMAC dans un 
même domaines du DC?  

A2– Quels AMAC exercent les mandats des 15 programmes à base 
communautaire? Quels programmes sont intégrés par quels AMAC? Sont à 
l’origine d’AMAC dédiés? Plus d’un AMAC est-il mandataire d’un même 
programme dans une communauté? Un même AMAC est-il mandataire de plus 
d’un programme? 

A3– Quelles actions sont réalisées par les AMAC dans les 7 domaines du DC? 

A4– Quels sont les réseaux collaborateurs parmi les AMAC ? Dans quels 
domaines du DC ces réseaux sont les + actifs? Quels programmes de 
financement du DC sont mobilisés dans ces réseaux?  

Questions de recherche (2) 

A5– Quelle typologie des modes d’intégration se dégage des pratiques 
intégratives locales? (ex : en vertu des plans d’action des tables locales, ou 
de la force de leurs liens coopératifs; par milieux, populations cibles)?  

A6– Comment, par quels processus décisionnels, les tables locales 
assimilent-elles (ou pas) les différents programmes? Comment la 
dépendance aux ressources (financement et reconnaissance) façonne les 
modes d’intégration locale des programmes de financement? (cf Benson 1975 dans 
Ranade & Hudson 2003) 

A7 – A quel point les mandats de différents programmes portés par un même 
AMAC  donnent lieu à des actions originales intégrées? (cf les niveaux d’intégration de 
Meijers & Stead 2004) 

A8– Pourquoi certains territoires locaux connaissent moins que d’autres la 
multiplication de leurs AMAC? Ont intégré plus que d’autres différents 
programmes sectoriels de financement?  

Questions de recherche (3) 
B– Au palier régional, documenter le fonctionnement sectorisé des 
programmes et tirer des enseignements des initiatives intégrées :  

B1– Quels sont, a priori, les éléments apparentés des programmes régionaux 
ayant un potentiel intégrateur (ex : objectifs et moyens d’intervention, 
procédures administratives)?  

 B2– Comment ces éléments se comparent-ils à la typologie des modes 
d’intégration effective observés au palier local?  

B3– Quels sont les obstacles et leviers administratifs et politiques par 
lesquels les instigateurs publics et philanthropiques des programmes et leurs 
partenaires communautaires expliquent le degré d’intégration régionale – ou 
son absence- des programmes apparentés a priori ou de façon effective au 
palier local?  

B4- Par quels processus les partenaires régionaux (publics, philanthropiques, 
PPP) ont intégré leurs finalités, ressources et procédures dans les 2 initiatives 
intégrées ? 

Questions de recherche (4) 
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Finalités de recherche 

! Informer sur l’état de la sectorisation, de 
l’hyperconcertation, sur des pratiques 
innovantes de gouverne régionale et locale 
intégrée et de cohérence des interventions à 
base territoriale locale 

! Analyser les pratiques AI/AP régionales-locales 
avec la perspective théorique de l’intégration 
des politiques.  

! Instrumenter la décision et la pratique 

Méthodes mixtes (1) 

3 Bases de données qualitatives / quantitatives sur 10 territoires locaux 

4 Études de cas locaux  

Analyse documentaire des 15 programmes régionaux 
Entrevues auprès des 5 gestionnaires et 2 mandataires (RIOCM + CMTQ) 

des programmes régionaux 

2 Étude de cas  régionaux 

Base  de données par AMAC  N= 268 

Base de données par actions N= + 400 

Base de données par réseau N= 10 

Méthodes mixtes (2) 
Base  de données par AMAC         

N= 268 
! Types d’AMAC: table, comité, organisme avec mandat, structure ponctuelle, collectif 
de projet 
! Filière de rattachement: TdQ, table sectorielle, CSSS, Ville /arrondissement, CS, 
CDE/CDC, bailleur philanthropique  
! MVO (mission vision objectifs) 
! Population cible  
! Émergence locale de l’AMAC / demande externe 
! Années de création / incorporation 
! Contributions au DC - pour chaque domaine :  
1) Planification : diagnostic – priorisation;  
2) Réponse aux problèmes : 2.1) accessibilité à des ressources - services; 2.2) 
disponibilité de ressources - services; 2.3) développement de compétences; 2.4) 
amélioration des milieux de vie; 2.5) information – sensibilisation;  
3) Stratégies de DC : 3.1) développement harmonisation des politiques publiques; 3.2) 
participation citoyenne; 3.3) mobilisation; 4.1) soutien au processus de concertation; 4.2) 
soutien d’expertise; 4.3) soutien financier.  
! Mandataire de quels programmes de financement   

Méthodes mixtes (3) 

Base de données par actions  
N= + 400 

! Types d’actions : typologie en cours 
! Domaine du DC 
! Population cible 
! Émergence locale / demande externe 
! Stade d’implantation 
! Périodique – sporadique – continu 

Méthodes mixtes (4) 

Base de données sur les réseaux, par territoire local 
N=10 

Liens entre les AMAC 
! Liens de partage d’information 
! Liens structuraux: communication formalisée; 
représentation; membership; liens administratifs 
(fiduciaire/mandataire); rattachement formel 
! Liens dynamiques : partage d’informations; 
planification conjointe; réalisation conjointe; 
coordination, gestion, évaluation conjointe des actions 

Aperçu de résultats attendus 
GOUVERNANCE LOCALE  

Acteurs : Qui sont les AMAC? (structures locales 
émergentes ou organismes publics avec mandat) 
Filière: importance relative des filières de concertation 
organisées autour des Tables de Quartier, tables 
sectorielles, CSSS, CS, Ville/arrondissement, PPP, 
organisme philanthropique, autres organismes avec 
mandat de mobilisation 
Répertoire d’actions publiques : Quelles actions sont 
conduites en DC? 
Dynamique ascendante - descendante: émergence locale/ 
descendante/ mixte des AMAC et des actions 
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Aperçu de résultats attendus 
HYPERCONCERTATION –cf. D. Bourque (2008) 

Multiplication- superposition des instances de concertation :  

! AMAC pour un même domaine du DC, une même contribution au DC, une même 
population cible, un même mandat de programme. 
! Densité de la collaboration parmi les AMAC par domaine du DC. 
! Correspondance entre date d’émergence des AMAC et des programmes. 

Détournement des priorités d’instances locales au profit d’un OdJ extérieur:  

! Multiplication des AMAC liée aux mandats des programmes.  
! Ratio nb AMAC / nb mandats de programme. 
! Uniformité/ diversité des actions des AMAC mandataires des programmes. 

Absence / carence de coordination des initiatives de concertation sur une base 
territoriale:  

! État des filières de rattachement;  
! État des liens structuraux et dynamiques (analyse de réseaux) 

Les 3 autres critères de Bourque (2008) pourront être étudiés sur la base des études de cas. 

Aperçu de résultats attendus 

CAPACITÉ TRANSFORMATRICE - INNOVATION 

Étendue – diversité des actions :  par domaine du 
DC, pour les mandataires d’un même programme 
en différents territoires 

Marqueurs d’innovation dans les processus 
décisionnels de l’intégration locale  (études de cas 
locaux) 

Discussion 

Comment la question de l’intégration est-elle liée à 
l’enjeu primordial permanent des pratiques partenariales 
public-communautaire, soit le maintien de l’autonomie et 
de la capacité d’innovation des acteurs communautaires 
face aux programmes publics d’où ils tirent leur 
financement? 

1 Quel rapport entre intégration et autonomie?   

2 Quel rapport entre intégration et capacité 
transformatrice, capacité à innover? 

1.  Lamoureux, 1994; René et Gervais, 2001; Bourque, 2007; Jetté, 2008; White et al., 2008.  

Discussion 

Comment la question de l’intégration est-elle liée à la 
dynamique ascendante – descendante des processus 
de l’action locale concertée?  

1 Quel rapport entre intégration et participation ?   

2 Quel rapport entre intégration et capacité d’auto-
détermination et de co-construction de l’action locale 
concertée? 

Pour plus d’information: 
abilodea@santepub-mtl.qc.ca 
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Christian	  JETTÉ,	  professeur,	  École	  de	  service	  social,	  Université	  de	  Montréal;	  Laboratoire	  de	  
recherche	  sur	  les	  pratiques	  et	  les	  politiques	  sociales	  et	  de	  Équipe	  Économie	  sociale,	  santé	  et	  bien-‐
être	  (LAREPPS-‐ESSBE)	  

4-‐3.	  L’intégration	  des	  dimensions	  sociales	  et	  économiques	  dans	  le	  développement	  local.	  Le	  
parcours	  de	  la	  Concertation	  en	  développement	  social	  de	  Verdun.	  	  
	  

Cette	  communication	  se	  base	  sur	  une	  recherche	  empirique	  qui	  s’intéresse	  au	  contexte	  d’émergence	  de	  
la	  Table	  de	  concertation	  en	  développement	  social	  de	  Verdun.	  Le	  conférencier	  soutient	  que	  le	  postulat	  
théorique	  de	  Karl	  Polanyi	  concernant	  le	  désencastrement	  de	  la	  sphère	  social	  et	  économique	  constitue	  
un	  enjeu	  central	  de	  la	  dynamique	  de	  développement	  territorial	  intégrée.	  L’intégration	  des	  dimensions	  
sociales	  et	  économiques	  se	  réalise	  dans	  des	  sociétés	  où	  le	  développement	  s’appuie	  sur	  une	  hybridation	  
des	  principes	  économiques	  et	  des	  trois	  types	  d’économie,	  soit	  celle	  de	  marché,	  de	  la	  redistribution	  de	  
l’État	  et	  de	  la	  réciprocité.	  

Concertation	   en	   développement	   social	   de	   Verdun	   est	   une	   table	   de	   quartier	   intersectorielle	   et	  multi-‐
réseau	   créé	   en	   2004	   et	   financée	   par	   l’Initiative	  montréalaise	   de	   soutien	   développement	   social	   local.	  
Cette	  table	  de	  quartier	  fait	  partie	  de	   la	  seconde	  vague	  de	  création	  des	  tables	  de	  quartier	  de	  Montréal	  
qui	  s’appuie	  sur	  la	  prise	  en	  charge	  de	  projet.	  Le	  président	  du	  Conseil	  d’administration	  est	  un	  conseiller	  
municipal	   élu	   démocratiquement	   à	   la	   présidence	   par	   l’assemblée	   générale.	   L’exécutif	   de	   la	   table	  
regroupe	   cinq	   personnes	   dont	   trois	   proviennent	   obligatoirement	   du	   milieu	   communautaire.	   La	  
structure	  organisationnelle	  se	  constitue	  de	  prime	  abord	  de	  tables	  sectorielles	  de	  concertation	  dont	  les	  
champs	  d’action	  s’adressent	  à	  diverses	  populations	  et	  problématiques.	  Le	  diagnostic	  de	  la	  situation	  du	  
développement	   social	   à	   Verdun	   prend	   la	   forme	   du	   portrait	   et	   des	   enjeux	   socioéconomiques	   du	  
territoire	   intitulé	   «	  Agir	   ensemble	   à	   Verdun	  ».	   Ce	   diagnostic	   démontre	   une	   disparité	   importante	   au	  
niveau	  des	  revenus	  familiaux	  moyens,	  mais	  un	  fort	  sentiment	  d’appartenance	  au	  territoire.	  La	  relance	  
économique	  entamée	  dans	  les	  années	  1990	  à	  la	  suite	  du	  déclin	  industriel	  notamment	  avec	  la	  création	  
du	   Forum	   économique	   de	   Verdun	   laisse	   des	   difficultés	   perdurer	   dont	   la	   pauvreté,	   le	   décrochage	  
scolaire,	  le	  manque	  de	  logement	  social	  et	  de	  ressources	  pour	  les	  personnes	  immigrantes.	  	  

Le	   manque	   de	   communication	   entre	   les	   acteurs	   économiques	   et	   sociaux	   provoque	   un	   climat	   de	  
développement	  en	  «	  circuit	  fermé	  ».	  D’une	  part,	  les	  acteurs	  du	  milieu	  communautaire	  soutiennent	  que	  
l’essor	   économique	   n’a	   pas	   profité	   à	   tous,	   et	   d’autre	   part,	   les	   acteurs	   du	   milieu	   économique	  
maintiennent	  que	  le	  développement	  économique	  est	  un	  processus	  progressif.	  Le	  rapport	  de	  recherche	  
sur	   le	   portrait	   de	   Verdun	   présenté	   à	   la	  mairie	   d’arrondissement	   a	   permis	   de	   réunir	   des	   acteurs	   qui	  
autrement	  ne	  seraient	  jamais	  assis	  à	  la	  même	  table.	  Ce	  portrait	  amène	  un	  consensus	  auprès	  des	  leaders	  
de	  la	  communauté	  ce	  qui	  amorce	  un	  début	  de	  rapprochement	  des	  acteurs	  économiques	  et	  sociaux	  dans	  
des	  actions	  collectives.	  

Malgré	   ce	   rapprochement,	   plusieurs	   défis	   sont	   à	   relever	   comme	   le	   fait	   que	   les	   «	  milieux	  des	   affaires	  
jugent	  souvent	  trop	  lents	  les	  processus	  décisionnels	  liés	  à	  la	  concertation	  (lourdeur	  des	  structures)	  ».	  
Pour	  conclure,	   le	  conférencier	  souligne	  que	   le	  processus	  de	  collaboration	  et	  de	  rapprochement	  entre	  
les	  acteurs	  du	  développement	  économique	  et	  social	  est	  à	  poursuivre	  et	  à	  consolider,	  mais	  «	  des	  progrès	  
ont	  été	  faits	  concernant	  les	  conditions	  menant	  au	  déploiement	  d’une	  stratégie	  de	  développement	  local	  
intégré.	  »	  
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Christian Jetté 
Laboratoire de recherche sur les pratiques et les 
politiques sociales (LAREPPS) 

Université de Montréal 

8 mars 2012 

L’intégration des dimensions sociales 
et économiques dans le 

développement local 

Le parcours de la Concertation 
en développement social de 
Verdun 

Atelier Pratiques et 
métiers du DTI 
Gatineau 

Données de la recherche 

•  Chercheurs : Christian Jetté et Christian Paquin 

•  Assistants de recherche : Julie Chalifour et Denis Côté (U de M) 

•  Partenaires : Concertation en développement social de Verdun 
       (CDSV) 

•  Financement : Centraide Montréal et LAREPPS 

•  Méthodologie :  Entrevues, statistiques, documentation, et des 
   suivis en 2011 et 2012 

La Concertation en développement 
social de Verdun (CDSV) 

•  Table de quartier intersectorielle et multi-réseaux créée en 2004 
(assemblée de fondation en 2006) 

•  Statut juridique : Organisme à but non lucratif (OBNL) 

•  Financement: Initiative montréalaise de soutien au développement 
    social local (IMSDSL)   

      - Centraide  
      - Direction de la santé publique  
      - Ville de Montréal 

•  En 2010-2011, près de 80 000 $ 

•  Membre de la Coalition montréalaise des tables de quartier (CMTQ) : 
29 tables financées en 2012 

Mission de la CDSV et de l’IMSDSL 

Mission de la CDSV :  

 « Travailler en  collaboration et en concertation avec les différentes 
instances à l’amélioration des conditions de vie, au bien-être de la 
population et à l’élimination de la pauvreté en tant que projet de 
société » (CDSV, 2011) 

Mission de l’IMSDSL : 

 Soutien financier de la concertation locale dans les quartiers visant 
« l’amélioration de la qualité et des conditions de vie de la population 
montréalaise dans le domaine de la vie sociale et communautaire, la santé, 
l’aménagement urbain, l’environnement, l’éducation, l’économie, 
l’habitation, le transport, la sécurité, l’emploi, la sécurité alimentaire, la 
culture, les sports et les loisirs » (IMSDSL, 2006 : 9) 

Quelques particularités concernant la 
CDSV 

•  CDSV fait partie de la seconde vague de tables de quartier à Montréal (une 
dizaine de tables s’est ajoutée à partir de 2002) 

•  Modèle de prise en charge des projets par la table 

•  Le président du c.a. est un conseiller municipal (élu démocratiquement à la 
présidence par l’assemblée générale depuis 2005) 

•  Exécutif formé de 5 personnes élues en c.a., dont un minimum de trois doit 
obligatoirement provenir des milieux communautaires 

•  Divers comités de travail (participation citoyenne, communication, 
développement durable), dont un permanent (évaluation de projets liés au 
Fonds de lutte à la pauvreté) 

      

Structure organisationnelle de la CDSV 
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Trois sous-territoires fortement 
contrastés 

!  Wellington-de-l’Église : milieu défavorisé (23 000 $) 

!  Desmarchais-Crawford : intermédiaire (29 000 $) 

!  Île-des-Soeurs : milieu favorisé (69 000 $) 

!  Montréal : 30 000 $; Québec : 32 000 $ 

! Revenu, emploi, logement, scolarité,        
architecture 

Structure de l’économie et de l’emploi 

!  Économie axée principalement sur les services : 
       - commerce au détail 
       - santé 

!  Santé : 2 hôpitaux et 4 CHSLD : environ 5 000 emplois 
sur 14 000 au total (35 %) 

!  Secteur industriel concentré surtout à                          
l’Île-des-Soeurs 

Déclin socioéconomique, mais vitalité 
sociocommunautaire 

!  Déclin de l’industrie dans le Sud-Ouest se répercute sur 
le tissu social à partir des années 1960 

!  Apogée du déclin au cours des années 1980 

!  Fort sentiment d’appartenance au territoire 

!  Présence de nombreux organismes       
communautaires et concertations 
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Relance du développement économique 

!  Amorce d’une relance économique au cours des années 
1990, notamment avec la création du Forum 
économique de Verdun (1992) 

!  Nouvel intérêt des promoteurs immobiliers 

!  Construction de nouveaux logements 

!  Augmentation de la population 

!  Revitalisation de la rue Wellington 
    

Des difficultés qui perdurent 

!  Persistance de la pauvreté 

!  Problème aigu de décrochage scolaire 

!  Besoin en logement social 

!  Manque de ressource pour la nouvelle immigration 

!  Pratiques « en circuits fermés » des acteurs                
du développement social et économique 

Deux thèses sur le développement 

Thèse 1 :  
 - l’essor économique n’a pas profité à tous 
 - persistance d’importantes inégalités économiques 
 - mauvais partage de la richesse 

Thèse 2 :  
 - développement économique progressif 
 - pas de projet d’envergure structurant sur                       

      la terre ferme 
 - se montrer patient et poursuivre le travail 

•  Présentation du portrait à la mairie d’arrondissement en février 2009 

•  Présence de 80 leaders de la communauté représentant tous les 
secteurs : social, économique, politique et culturel 

•  Intervention favorable du maire de Verdun 

•  Portrait et analyse font relativement consensus auprès des leaders de 
la communauté  

• Opportunité de rencontre et de dialogue entre des acteurs qui 
n’avaient pas l’habitude de se fréquenter 

• Renforcement du sentiment identitaire de la CDSV : reconnaissance 
comme acteur du développement local sur le territoire 

Le rapport de recherche 
Un déclencheur 

Diffusion dans la presse locale 

•  Participation de la représentante de la CDSV 
au Midi-motivation organisé par les acteurs 
économiques du territoire 

•  Visibilité plus grande de certains organismes 
communautaires méconnus de la communauté 

•  Développement d’une « maturité collective » 
des acteurs socioéconomiques du territoire 
(Entrevue, 2011) 

Transformation de la dynamique locale 



__________________________________________________________________________________________________________	  
Pratiques	  et	  métiers	  du	  développement	  territorial	  intégré	  
Université	  du	  Québec	  en	  Outaouais	  (UQO)	  –	  du	  mardi	  6	  mars	  19	  h	  au	  vendredi	  9	  mars	  16	  h	  2012	  –	  Local	  F-‐129	  

64	  

	  
	  
	  

	  
	  
	  

8/24/12 

4 

•  Mise en branle d’un processus de planification stratégique à l’été 2009 

•  Adoption du plan stratégique (2010-2013) en septembre 2010 : 
    - pauvreté et défavorisation 
    - éducation et décrochage scolaire 

•  La SDC de la rue Wellington se joint à la CDSV 

•  Après consultation, déménagement de la CDSV au Centre d’affaire de 
Verdun : des locaux partagés avec une Banque alimentaire, mais 
aussi (et surtout) avec le CLD et le Forum économique de Verdun 

•  Projet collectif à partir du programme Quartiers 21: « S’engager ensemble 
pour un quartier plus convivial » (2012-2014)  

Amorce de rapprochement et  
d’action collective 

•  Tension persistante avec le Forum économique de Verdun 

•  Enjeux autour du rôle central de la CDSV comme interlocuteur 
privilégié dans le développement territorial intégré 

•  Milieux des affaires jugent souvent trop lents les processus 
décisionnels liés à la concertation (lourdeurs des structures) 

•  Actualisation de la participation citoyenne 

•  Apprentissage d’une dynamique de concertation plutôt que 
confrontation : «arrimage des priorités avec les tables sectorielles» 

•  Apprivoisement des cultures liées au monde social et économique 

Des défis à relever 

•  Processus à poursuivre et à consolider, mais des progrès ont été 
faits concernant les conditions menant au déploiement d’une 
stratégie de développement local intégré 

•  CDSV est devenue un acteur incontournable sur le plan local 

•  AGIR ENSEMBLE À VERDUN exige le maintien d’une volonté 
politique de tous les acteurs de s’entendre sur l’intérêt général 
(négos et compromis) 

•  Maintien et accroissement du soutien financier de base (IMSDSL) 

Conclusion : 
Une ère nouvelle ? Quelques données concernant l’IMSDSL 

•  Créée en 2006 et fait suite au Programme de soutien financier au 
développement social local (1997) qui finançait déjà 19 tables 

•  Constituée de trois bailleurs de fonds : Centraide, DSP et Ville de Montréal 
avec un budget totalisant près de 2 millions de dollars en 2009-2010 

•  Finance actuellement 29 tables de quartier à Montréal (2012)  

•  CMTQ assume un rôle de partenaire depuis 2006 (comité de pilotage) 

•  Sur 14 mesures recensées appuyant le développement local à Mtl, l’IMSDSL 
est la seule à accorder du financement de base (Collectif quartier, 2010) 

•  Évaluation du plan de développement 2009-2012 a montré une satisfaction 
élevée des arrondissements et des tables quant à la gestion et au cadre de 
financement (Convercité, 2011) 



	  

Axe	  2	  :	  Les	  métiers	  en	  soutien	  au	  développement	  territorial	  intégré	  

	  
	  

Jeudi	  8	  mars	  13	  h	  30	  –	  15	  h	  30	  
	  

Thème	  5	  :	  Les	  professionnels-‐types	  du	  soutien	  au	  DTI	  
	  
	  
Contenu	  proposé	  aux	  conférenciers.ères	  	  :	  
Titres	  d’emploi,	  intitulés	  et	  formation;	  les	  rôles,	  fonctions	  et	  tâches;	  les	  référents	  éthiques	  et	  
déontologiques;	  les	  profils	  de	  compétences.	  

	  

	  

Titre	  des	  communications	  et	  conférenciers.ères	  	  
	  
5-‐1.	  Les	  professionnels-‐types	  au	  Québec	  du	  soutien	  au	  DTI.	  	  
Par	  Johanne	  Rheault	  

	  
5-‐2.	  Les	  métiers	  DTI	  en	  évolution	  :	  compétences	  transversale	  et	  familles	  de	  métiers	  en	  
France.	  
Par	  Hélène	  Schwartz	  et	  Sonja	  Kellenberger	  

	  

5-‐3.	  Le	  développement	  territorial	  intégré	  et	  les	  compétences	  des	  agents	  de	  
développement	  au	  Québec.	  	  
Par	  Martin	  Robitaille	  
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Johanne	  RHEAULT,	  organisatrice	  communautaire	  au	  CSSS	  Cœur-‐de-‐l’Île,	  présidente	  du	  RQIIAC	  

5-‐1.	  Les	  professionnels-‐types	  au	  Québec	  du	  soutien	  au	  DTI.	  
	  

Dans	  cette	  communication,	  la	  conférencière	  présente	  les	  caractéristiques	  du	  rôle	  des	  intervenantes	  et	  
intervenants	  en	  organisation	  communautaire	  au	  sein	  du	  réseau	  de	   la	  santé	  et	  de	  services	  sociaux	  du	  
Québec.	  Le	  Réseau	  québécois	  des	  intervenants	  et	  intervenantes	  en	  action	  communautaire	  (RQIIAC)	  en	  
centres	  de	   santé	  et	  de	   services	   sociaux	   (CSSS)	   constitue	  un	  outil	  de	   soutien	  et	  de	   reconnaissance	  du	  
métier	  de	   l’organisation	  communautaire	  en	  CSSS	  et	  agit	   comme	  porte-‐voix	  des	  membres	  en	   tant	  que	  
communauté	  de	  pratique	  auprès	  du	  gouvernement	  et	  de	  la	  population.	  	  

D’abord,	  elle	  présente	  les	  caractéristiques	  des	  CSSS	  qui	  disposent	  d’une	  responsabilité	  populationnelle	  
basée	   sur	   un	   profil	   sociodémographique	   et	   sanitaire	   de	   la	   population	   de	   son	   territoire	   et	   d’une	  
responsabilité	  locale	  de	  santé	  publique	  avec	  des	  activités	  de	  prévention,	  de	  promotion	  et	  d’action	  sur	  
les	   déterminants	   sociaux	   de	   la	   santé.	   Ensuite,	   l’organisation	   communautaire	   en	   CSSS	   s’appuie	   sur	  
quatre	  axes	  spécifiques	  d’intervention	  pour	  mettre	  en	  œuvre	  les	  responsabilités	  populationnelles	  et	  de	  
santé	   publique.	   Le	   premier	   axe	   de	   travail	   soutient	   les	   démarches	   de	   planification	   des	   tables	   de	  
concertation	   et	   les	   actions	   collectives	   en	   développement	   des	   communautés	   qui	   visent	   l’amélioration	  
des	  conditions	  de	  vie	  de	  population-‐cibles	  et	  des	  milieux.	  Le	  deuxième	  axe	  d’intervention	  s’inscrit	  dans	  
les	   actions	   associées	   aux	   déterminants	   sociaux	   de	   la	   santé	   comme	   le	   logement.	   Le	   troisième	   axe	  
d’intervention	   se	   situe	   dans	   le	   soutien	   aux	   organismes	   communautaires	   du	  milieu	   qui	   travaillent	   au	  
développement	  de	  l’action	  collective.	  Le	  quatrième	  axe	  de	  travail	  s’investit	  dans	  la	  coordination	  entre	  
les	  programmes	  du	  CSSS	  (santé	  publique	  et	  autres	  programmes	  dédiés	  aux	  clientèles	  des	  CSSS)	  et	  leur	  
arrimage	   avec	   les	   spécificités	   et	   les	   dynamiques	   du	   milieu.	   Enfin,	   la	   pratique	   de	   l’organisation	  
communautaire	   s’applique	   aussi	   à	   réaliser	   des	   analyses	   du	   milieu	   d’intervention,	   à	   sensibiliser	   et	  
conscientiser	  les	  populations	  avec	  lesquelles	  elle	  travaille,	  à	  soutenir	  les	  ressources	  existantes	  tout	  en	  
créant	  de	  nouvelles	  ressources	  adaptées	  au	  milieu,	  à	  mobiliser	  la	  communauté	  à	  travers	  des	  activités	  
de	  concertation	  ainsi	  que	  des	  actions	  politiques	  ciblées.	  	  

La	  pratique	  en	  organisation	  communautaire	  s’appuie	  sur	  des	  professionnels	  provenant	  de	  formations	  
variées,	  mais	   de	   plus	   en	   plus	   sur	   une	   relève	   de	   femmes	   issues	   principalement	   des	   écoles	   de	   travail	  
social.	  La	  pratique	  de	   l’organisation	  communautaire	  n’appartient	  pas	  à	  un	  ordre	  professionnel	  et	  elle	  
est	   à	   la	   jonction	   entre	   le	   réseau	  de	   la	   santé	   et	  de	   services	   sociaux	   et	   la	   société	   civile	   en	   cherchant	   à	  
développer	  de	  nouveaux	  acteurs	  et	  de	  nouvelles	  manières	  de	  travailler.	  Les	  agents	  de	  développement	  
provenant	  des	  bailleurs	  de	  fonds	  viennent	  transformer	  la	  dynamique	  de	  concertation	  dans	  un	  contexte	  
où	  des	  CSSS	  se	  demandent	  si	  la	  pratique	  de	  l’organisation	  communautaire	  doit	  être	  encore	  présente	  sur	  
les	  tables	  de	  concertation.	  D’après	  la	  conférencière,	  «	  les	  dernières	  années	  ont	  vu	  poindre	  bon	  nombre	  
de	  nouveaux	  acteurs	  dans	  nos	  communautés	  locales.	  On	  peut	  penser	  aux	  agents	  de	  développement	  de	  
la	  ville,	  aux	  agents	  de	  développement	  rural,	  aux	  agents	  de	  développement	  ou	  chargé	  des	  projets	  de	  la	  
Fondation	  Chagnon,	  aux	  organisateurs	  communautaires	  de	   l’OMH,	  etc.	  »	  En	  tant	  que	  communauté	  de	  
pratique,	  l’organisation	  communautaire	  en	  CSSS	  dispose	  d’un	  cadre	  de	  référence	  qui	  offre	  une	  éthique	  
de	  travail	  et	  un	  modèle	  de	  profil	  de	  compétences.	  Celui-‐ci	  permet	  de	  se	  distinguer	  des	  autres	  agents	  en	  
développement	  des	  communautés.	  	  
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Sonja	  KELLENBERGER,	  chargée	  de	  mission,	  et	  Hélène	  SCHWARTZ,	  présidente,	  Union	  nationale	  des	  
acteurs	  et	  des	  structures	  de	  développement	  local	  (UNADEL),	  France	  

5-‐2.	  Les	  métiers	  DTI	  en	  évolution	  :	  compétences	  transversale	  et	  familles	  de	  métiers	  en	  France.	  	  
	  

Dans	  le	  cadre	  de	  la	  plateforme	  nationale	  des	  métiers	  en	  développement	  territorial	  (PFMET)	  en	  France,	  
les	  conférencières	  présentent	  une	  approche	  métier	  issue	  de	  divers	  travaux	  de	  la	  plateforme	  et	  de	  ses	  
partenaires,	   qui	   prend	   notamment	   appui	   sur	   un	   référentiel	   de	   compétences.	   Un	   récent	   chantier	   de	  
prospective	  sur	   les	   transformations	  du	  champ	  du	  Développement	  territorial	   intégré	  (DTI)	  vise	  à	  voir	  
quelles	   sont	   les	   influences	   de	   ces	   transformations	   sur	   les	   métiers	   et	   les	   compétences.	   D’après	   une	  
définition	   du	   développement	   territorial	   de	   la	   PFMET,	   les	   professionnels	   du	   DTI	   participent	   à	   la	  
conception	  de	  stratégies	  globales	  et	  agissent	  comme	  interface	  entre	  les	  acteurs	  locaux	  et	   les	  élus	  afin	  
de	   mettre	   en	   œuvre	   des	   projets	   de	   territoire.	   La	   notion	   de	   l’ingénierie	   territoriale	   désigne	   plus	  
récemment	  «	  l’ensemble	  des	  concepts,	  méthodes,	  outils	  et	  dispositifs	  mis	  à	  disposition	  des	  acteurs	  des	  
territoires,	  pour	  accompagner	  la	  conception,	  la	  réalisation	  et	  l’évaluation	  des	  projets	  de	  territoire.	  »	  	  

L’évolution	  historique	  et	  la	  transformation	  des	  métiers	  du	  DTI	  viennent	  confirmer	  un	  premier	  constat	  
de	   la	   PFMET,	   soit	   qu’ils	   font	   l’objet	   d’une	   multiplicité	   de	   termes	   et	   d’appellation	   pour	   désigner	   la	  
diversité	  de	  structures	  dans	  lesquelles	  ils	  évoluent,	  de	  champs	  d’intervention,	  de	  missions.	  Autrement	  
dit,	  ce	  sont	  des	  «	  métiers	  flous2	  ».	  Les	  deux	  figures	  historiques	  de	  référence	  du	  métier	  de	  DTI	  sont	  les	  
agents	   de	   développement	   rural	   des	   années	   1960-‐70	   ainsi	   que	   les	   chefs	   de	   projet	   de	   développement	  
social	   urbain	   des	   années	   1980.	   La	   lente	   transformation	   des	   métiers	   se	   caractérise	   par	   une	  
professionnalisation	   et	   une	   spécialisation	   selon	   un	   renforcement	   des	   compétences	   des	   pratiques	   de	  
développement	  territorial.	  

La	   figure	   historique	   du	   professionnel	   du	   DTI	   évolue	   vers	   un	   professionnel	   intégré	   dans	   une	   équipe	  
projet	   qui	   condense	   le	   travail	   sur	   le	   terrain,	   la	   conception	   et	   la	   gestion	   des	   projets	   de	   territoire	   et	  
regroupe	  un	  socle	  d’activités	  et	  de	  compétences	  partagées	  et	  selon	  une	  division	  du	  travail	  accrue.	  Ainsi,	  
«	  une	  grande	  majorité	  travaille	  avant	  tout	  en	  équipe	  mixte	  avec	  une	  collaboration	  interne	  et	  externe.	  »	  	  

Une	  récente	  étude3	  sur	  les	  rôles	  et	  les	  missions	  des	  professionnels	  des	  métiers	  de	  DTI	  (dans	  le	  domaine	  
de	  la	  politique	  de	  la	  ville)	  soulève	  quatre	  idéal-‐types	  plus	  ou	  moins	  proches	  du	  terrain	  et	  du	  pilotage	  
stratégique	  de	   la	  politique	  de	   la	  ville,	  soit	   le	  chef	  d’orchestre,	   le	  superviseur	  à	  distance,	   l’ingénieur	  et	  
l’animateur	  de	  territoire.	  Au	  final,	  l’évolution	  des	  formations	  et	  des	  qualifications	  permet	  de	  souligner	  
des	   effets	   positifs	   sur	   l’augmentation	   des	   qualifications	   et	   une	   tendance	   à	   la	   spécialisation	   des	  
formations	  ainsi	  qu’un	  rôle	  accru	  de	  la	  formation	  continue	  et	  des	  dispositifs	  d’accompagnement.	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  Jeannot,	  Gilles	  (2005),	  Les	  métiers	  flous.	  Travail	  et	  action	  publique,	  Toulouse,	  Octarès.	  
3	  Etude	  FORS	  pour	  l’ACSé	  sur	  l’ingénierie	  locale	  de	  la	  politique	  de	  la	  ville	  »	  
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• Atelier international « Pratiques et métiers du 
développement territorial intégré » : Thème 8  

Les métiers DTI en évolution : 
compétences transversales et familles de 

métiers en France  

Plateforme nationale des métiers du 
développement territorial (PFMET) 

Mars 2012 

!"#$%&'
!"#$"%"&'$"&()%
*)+%&,-)!.+%)-%*)+%+-.!,-!.)+%
*!%*/0)($11)2)"-%($,&(% I/ D’où parlons nous ? Histoire de 

la plateforme et évolution récente 

•  La décentralisation en France et la création de 
l’UNADEL 

•  La plateforme des métiers du développement 
territoriale, une structure partenariale 

• Deux chantiers en cours 

• Définitions des métiers du développement 
territorial (DT) 

•  Le DT c’est « une transformation (sociale, du 
territoire…) vers un mieux-être global, au moyen de 
démarches de projet, avec valorisation des 
ressources locales dans une vision à long terme ».  

•  Ce développement a besoin de professionnels 
compétents, dont les missions consistent à 
« impulser, concevoir, animer et créer les conditions 
de projets en partenariat s’inscrivant dans une 
politique territoriale de développement durable, 
d’anticipation des mutations et dans une démarche 
de démocratie participative »  

•  (PFMET « Référentiel de compétences ‘Cœur des 
métiers’ », 2005 ; p. 6).  

•  « Le professionnel du développement territorial 
favorise l’aide  à la décision et constitue un appui 
technique aux élus. Ses missions peuvent être 
assimilées à de l’ingénierie territoriale. 
Généraliste ou thématique, il se définit comme 
un professionnel ayant une vision transversale 
du développement d’un territoire communal ou 
intercommunal, laquelle s’inscrit 
nécessairement dans une perspective globale et 
de long terme.  

•    

•  Il participe à la conception et la mise en œuvre 
d’une stratégie globale du développement et de 
dynamisation d’un territoire en intégrant des 
préoccupations d’ordre économique, touristique, 
social, culturel, agricole, environnemental, 
d’aménagement et d’urbanisme. Interface entre 
les élus et les acteurs locaux, il facilite le travail 
partenarial, suscite la participation des habitants 
et met en réseau des compétences diverses. 

• C’est un métier dont la partie animation doit être 
prédominante sur la partie administrative. 
Animation, médiation, négociation, 
conseils… » (PFMET) 

•  Ingénierie territorial (IT) 
•   L’IT désigne « l’ensemble des concepts, méthodes, 

outils et dispositifs mis à disposition des acteurs des 
territoires, pour accompagner la conception, la 
réalisation et l’évaluation des projets de territoire. 
Cela concerne non seulement les acteurs du 
développement local, élus, habitants et animateurs 
locaux, mais aussi l’ensemble des acteurs confrontés 
aux enjeux du développement ». […] sont impliqués 
tout autant les prescripteurs que les centres de 
ressources, les bureaux d’études et consultants que 
les services techniques de l’Etat et des collectivités 
territoriales, les chercheurs et les formateurs ». 
(Lardon et Pin, 2007] 
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II/ Evolutions historiques et 

transformation des métiers 

• I.A – Premier constat : ce sont 
des « métiers flous » 

• I.B – Deux figures historiques 
• I.C – Une lente transformation 

des métiers  

• A- Des métiers flous 
•  - ce sont des métiers qui posent des problèmes 

de repérage au chercheur et les professionnels 
eux-mêmes éprouvent des « difficultés 
d’expliquer leur métier à  leur belle-sœur » 

•  -multiplicité des termes pour les nommer, 
diversité de structures employeurs, flou du 
métier, diversité du profil, diversité des statuts 
juridiques. 

•  Les agents eux-mêmes s’auto-désigne de 
« agent-de-développement-animateur-chargé-
de-mission-chef-deprojet » (ADELIM) 

• B- Deux figures historiques 
•  -Agent de développement en milieu rural (60/70 mise 

en place des politiques du développement local, 
mouvement rural, …) 

•  - Chef de projet en développement social urbain (80) 
•  C – Une lente transformation des métiers 
•  1. Ces métiers se professionnalisent (formation dédiée, 

structuration de la profession – associations, 
reconnaissance par pôle emploi, cnfpt, référentiels 
métiers), se spécialisent, les pratiques et les appellations 
se diversifient, s’institutionnalisent.  

•  2. Le métier traditionnellement exercé par le binôme 
agent-élu s’exerce aujourd’hui plutôt en équipe, en plus 
forte interrelation avec d’autres acteurs 

III/ Un socle d’activités et de 
compétences partagées et une 
division du travail accrue 

•  1/ Un socle d’activités communes en milieu urbain et en 
milieu rural 

•  Des macro-compétences partagées : référentiel des 
compétences  « cœur des métiers » de la plateforme 

•  Référents éthiques  et  déontologiques 
•  2/ Vers une division du travail accrue et un travail en 

équipe 
•  Quelques résultats d’enquêtes : profils types des 

professionnels 

 -Le poids des procédures territoriales : 54,6% 
des agents déclarent être animateur d’un 
dispositif territorial. 

-Le temps de travail consacré à l’administratif et 
au financier: 45% y consacrent entre 25 et 50%. 
14% y consacrent plus de 50% 

-80% travaillent en équipe et ce fréquemment 
pour 77% d’entre eux.  

Une grande majorité travaille avant tout en équipe 
mixte, collaboration interne et externe pour 70% 
=> vers la notion de compétence collective 
(CRDR,  2009) 

•  - Etude sur les rôles et missions des 
professionnels généralistes (ACSE-FORS, 2010) 

•  4 idéal-types plus ou moins proche du terrain/
du pilotage stratégique de la politique de la ville : 
Les chefs d’orchestre, les superviseurs à 
distincte, les ingénieurs, les animateurs de 
territoire 

•  - Idéaltype, profils et parcours des acteurs de 
l’ingénierie territorial, Focus PSDR, 2011 
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IV/ Evolution des formations et 
des qualifications 

1/ Une forte augmentation des qualifications et 
une tendance à la spécialisation des formations 

•  2/ Le rôle de la formation continue et des 
dispositifs d’accompagnement 



__________________________________________________________________________________________________________	  
Pratiques	  et	  métiers	  du	  développement	  territorial	  intégré	  
Université	  du	  Québec	  en	  Outaouais	  (UQO)	  –	  du	  mardi	  6	  mars	  19	  h	  au	  vendredi	  9	  mars	  16	  h	  2012	  –	  Local	  F-‐129	  

71	  

Martin	  ROBITAILLE,	  professeur	  au	  département	  des	  sciences	  sociales	  de	  l’Université	  du	  Québec	  en	  
Outaouais	  (UQO)	  et	  directeur	  de	  l’Alliance	  de	  recherche	  université	  communauté	  en	  innovation	  
sociale	  et	  développement	  des	  communautés	  (ARUC-‐ISDC).	  

5-‐3.	  Le	  développement	  territorial	  intégré	  et	  les	  compétences	  des	  agents	  de	  développement	  au	  
Québec.	  
	  

Dans	   sa	   communication,	   le	   conférencier	   présente	   les	   résultats	   provenant	   de	   plusieurs	   recherches	   et	  
des	   enquêtes	   réalisées	   au	   cours	   des	   cinq	   dernières	   années	   à	   l’aide	   d’entretiens	   avec	   des	   agents	   de	  
développement	   et	   des	   directeurs	   d’organismes	   voués	   au	   développement	   territorial.	   De	   plus,	   les	  
rencontres	   avec	   des	   groupes	   d’intervenants	   du	   milieu	   soutiennent	   l’étude	   de	   projet	   liant	   les	  
dimensions	   économique	   et	   sociale	   du	   développement.	   Le	   conférencier	   note	   que	   les	   métiers	   du	  
développement	   sont	   comme	   le	   cas	   de	   la	   France	   des	   «	  métiers	   flous	  »	   selon	   l’expression	   de	   Gilles	  
Jeannot.	   Ces	   métiers	   du	   développement	   font	   l’objet	   d’une	   territorialisation	   de	   nouveaux	   dispositifs	  
d’action	  publique,	  dont	  le	  «	  travail	  touche	  de	  multiples	  objets,	  secteurs	  d’intervention	  et	  une	  pluralité	  
d’acteurs.	  »	   Il	   précise	   également	   que	   les	   métiers	   de	   développement	   regroupent	   une	   multiplicité	   de	  
savoirs,	   de	   compétences	   et	   de	   fonctions	   permettant	   aux	   agents	   de	   mettre	   en	   œuvre	   des	   projets	  
intégrant	   plusieurs	   dimensions	   du	   développement	   des	   territoires.	   Le	   conférencier	   souligne	   que	   le	  
Québec	   mobilise,	   avec	   les	   conférences	   régionales	   des	   élus	   (CRÉ)	   et	   les	   centres	   locaux	   de	  
développement	   (CLD)	   ainsi	   que	   les	   corporations	   de	   développement	   économique	   communautaire	  
(CDEC),	  près	  de	  850	  agents	  de	  développement.	  Ces	  emplois	   renvoient	  à	  une	  diversité	  avec	  une	   forte	  
mobilité,	   des	   formations	   variées	   en	   sciences	   sociales	   et	   administratives	   ainsi	   que	   des	   intitulés	  
«	  créatifs	  »	  comme	  des	  agents,	  conseillers,	  chargés	  de	  projet,	  commissaires,	  coordonnateurs,	  etc.	  	  

Selon	  cette	  diversité	  de	  savoirs	  et	  multiplicité	  de	  dimensions	  de	  travail,	   les	  agents	  du	  développement	  
s’appliquent	   à	   quatre	   grandes	   tâches	   associées	   à	   leurs	   compétences.	   D’abord,	   l’analyse	   du	   territoire	  
réfère	  à	  la	  capacité	  de	  produire	  des	  connaissances	  sur	  le	  territoire	  afin	  d’en	  dégager	  les	  opportunités	  et	  
de	   proposer	   de	   nouvelles	   perspectives.	   Ensuite,	   l’animation	   du	   territoire	   renvoie	   à	   la	   capacité	   de	  
l’agent	  à	  créer	  les	  conditions	  favorables	  à	  la	  participation	  citoyenne	  sur	  le	  territoire.	  De	  plus,	  l’expertise	  
scientifique	  et	  technique	  permet	  de	  gérer	  les	  outils	  de	  développement	  du	  territoire	  afin	  d’associer	  les	  
compétences	  et	  qualifications	  nécessaires	  pour	  la	  conception	  et	  la	  mise	  en	  œuvre	  des	  projets	  issus	  de	  la	  
collectivité.	  Enfin,	  l’accompagnement	  s’inscrit	  dans	  le	  soutien	  à	  l’ensemble	  des	  acteurs	  du	  milieu	  afin	  de	  
coordonner	  les	  rôles	  et	  les	  intérêts	  spécifiques	  ainsi	  que	  créer	  des	  interfaces	  entre	  les	  entreprises	  et	  la	  
collectivité.	  

En	  guide	  de	   conclusion,	   le	   conférencier	   réitère	  que	   les	  métiers	  du	  développement	   territorial	  doivent	  
conserver	   un	   esprit	   ouvert	   aux	   différentes	   dimensions	   du	   processus	   partenarial	   dans	   un	   contexte	  
allant	  au-‐delà	  des	  contingences	  organisationnelles	  et	  des	  prescriptions	  de	  l’action	  publique.	  L’arrimage	  
entre	   le	   social	   et	   l’économique	   devient	   une	   autre	   clé	   et	   une	   condition	   du	   réseautage	   entre	   les	  
partenaires	  associés	  aux	  projets	  de	  développement.	  Il	  s’agit	  pour	  les	  agents	  de	  développement	  d’avoir	  
une	   influence	   sur	   la	   vision	   et	   la	   place	   des	   élus	   dans	   la	   gestion	   des	   interventions	   afin	   d’arrimer	   les	  
cultures	  organisationnelles	  des	  différents	  intervenants	  du	  secteur	  économique	  et	  social.	  	  
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Jeudi	  8	  mars	  15	  h	  45	  –	  17	  h	  45	  
	  

Thème	  6	  :	  Les	  fonctions	  d’animation	  et	  d’aide	  à	  la	  décision	  
	  
	  
Contenu	  proposé	  aux	  conférenciers	  :	  
Comment	  les	  professionnels	  du	  soutien	  au	  DTI	  conjuguent	  savoirs	  experts	  et	  savoirs	  citoyens	  dans	  
les	  pratiques	  de	  DTI?	  	  

Quels	  sont	  la	  place	  et	  le	  rôle	  des	  approches	  d’éducation	  populaire	  et	  d’empowerment?	  

Quelles	   sont	   les	   compétences	   en	   action	   et	   celles	   à	   développer	   de	   la	   part	   des	   professionnels	   du	  
soutien	  au	  DTI	  pour	  assumer	  les	  fonctions	  d’animation	  et	  d’aide	  à	  la	  décision?	  

	  

	  

Titre	  des	  communications	  et	  conférenciers	  
	  
6-‐1.	  Animation	  et	  processus	  décisionnel	  dans	  les	  plans	  locaux	  de	  développement.	  
Par	  Sambou	  Ndiaye	  

	  
6-‐2.	  Les	  compétences	  en	  intervention	  collective	  à	  l’ère	  informationnelle.	  
Par	  Yvan	  Comeau	  

	  
6-‐3.	  De	  l’action	  collective	  à	  la	  décision	  publique.	   	  L’intégration	  sur	  un	  même	  territoire	  
des	  savoirs	  produits.	  	  
Par	  Jean-‐Marie	  Gourvil	  
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Sambou	  NDIAYE,	  Université	  Gaston	  Berger,	  Saint-‐Louis,	  Sénégal	  

6-‐1.	  Animation	  et	  processus	  décisionnel	  dans	  les	  plans	  locaux	  de	  développement.	  
	  

À	   partir	   d’une	   analyse	   des	   processus	   d’élaboration	   des	   plans	   locaux	   de	   développement	   établi	   par	   la	  
politique	   de	   décentralisation	   et	   de	   régionalisation	   de	   1996,	   le	   conférencier	   présente	   les	   étapes	  
associées	   à	  un	  processus	  participatif	   d’élaboration	  de	   ce	  document	  de	   référence.	  De	  plus,	   il	   s’agit	   de	  
relever	   les	   fonctions	   d’animation	   et	   d’aide	   à	   la	   décision	   dans	   la	  mise	   en	  œuvre	   des	   plans	   locaux	   de	  
développement	   (PLD).	   D’abord,	   il	   souligne	   que	   les	   PLD	   sont	   un	   outil	   d’ancrage	   institutionnel	   et	  
territorial	   qui	   fournit	   un	   appui	   technique	   aux	   agences	   régionales	   de	   développement	   (ARD).	   Ils	  
mobilisent	  des	  dispositifs	  d’animation	  et	  de	  mise	  en	  œuvre	  selon	  une	  approche	  favorisant	  la	  cohérence	  
entre	   les	   orientations	   nationales	   et	   internationales,	   une	   appropriation	   locale	   de	   la	   dynamique	   de	  
développement	   et	   une	   opérationnalisation	   par	   un	   plan	   d’investissement	   local	   (PIL)	   élaboré	   sur	   un	  
terme	   de	   six	   et	   articulé	   à	   un	   plan	   d’investissement	   annuel	   (PIA).	   Malgré	   cette	   transformation	   de	   la	  
planification,	   les	  difficultés	   liées	   à	   l’appréhension	  d’une	  vision	   systémique	   réunissant	   l’ensemble	  des	  
problématiques	  d’un	  territoire	  selon	  une	  lecture	  par	  problème	  provoquent	  une	  faible	  prise	  en	  charge	  
des	  dynamiques	  économiques	  locales	  par	  les	  plans	  de	  développement.	  

La	   première	   étape	   s’appuie	   sur	   une	   participation	   et	   une	   délibération	   de	   la	   collectivité	   locale	   avec	   la	  
mise	   en	   place	   d’une	   équipe	   d’appui	   technique	   et	   un	   cadre	   de	   concertation	   ainsi	   qu’un	   atelier	   de	  
formation	  et	  un	  atelier	  communautaire	  de	  lancement.	  La	  deuxième	  étape	  renvoie	  au	  diagnostic	  externe	  
basé	   sur	   une	   revue	   de	   la	   littérature	   concernant	   le	   territoire	   et	   un	   diagnostic	   interne	   avec	   la	  
participation	  des	  collectivités	   locales.	  Une	   fois	   le	  diagnostic	  préliminaire	  adopté	  par	   la	  population,	   la	  
troisième	  étape	  concerne	  les	  ateliers	  de	  planification	  où	  les	  objectifs,	  les	  stratégies	  et	  les	  lignes	  d’action	  
reçoivent	   à	   la	   validation	   par	   les	   participants	   en	   vue	   de	   l’identification	   et	   à	   la	   programmation	   des	  
actions.	   Le	   cadrage	   budgétaire	   et	   l’opérationnalisation	   des	   PIL	   et	   PIA	   permettent	   d’harmoniser	   le	  
diagnostic	   territorial	   aux	   orientations	   de	   la	   planification.	   Enfin,	   la	   dernière	   étape	   du	   processus	   de	  
planification	   locale	   de	   développement	   constitue	   l’adoption	   par	   les	   autorités	   concernées	   et	  
l’approbation	   par	   le	   représentant	   de	   l’État	   afin	   de	  mettre	   en	  œuvre	   le	   PLD	   avec	   les	   partenaires	   du	  
développement.	  

Pour	  terminer,	   le	  conférencier	  soulève	   le	  problème	  de	   la	  correspondance	  entre	   les	  savoirs	  experts	  et	  
citoyens.	   Surtout	   au	   Sénégal	   où	   les	   savoirs	   experts	   s’appuient	   sur	   un	   vocabulaire	   étranger	   qui	   ne	  
coïncide	   pas	   nécessairement	   aux	   réalités	   du	   pays.	   Les	   savoirs	   citoyens	   sont	   interpellés	   comme	   des	  
sources	   incontournables	   de	   l’identification	   des	   problèmes	   et	   la	   formulation	   des	   orientations	   et	   des	  
idées	  projets.	  Comment	  articuler	  les	  exigences	  des	  partenaires	  avec	  des	  normes	  préalablement	  établies	  
et	   standardisées	   en	   résultats	   quantifiables	   et	   en	   respect	   des	   délais?	   Il	   s’agit	   de	   combler	   le	   décalage	  
entre	   le	  processus	  participatif	  d’élaboration	  des	  PLD	  et	   la	  gestion	   isolée	  de	   la	  mise	  en	  œuvre	  par	   les	  
comités	   de	   suivi	   et	   de	   cadrage	   budgétaire.	   Au	   final,	   les	   participants	   aux	   ateliers	   de	   diagnostic,	   de	  
planification	   et	   d’opérationnalisation	   obtiennent-‐ils	   de	   la	   population	   une	   légitimité	   qui	   permet	   de	  
rendre	  compte	  de	  leurs	  préoccupations?	  Ainsi,	  les	  compétences	  des	  professionnels	  du	  développement	  
doivent	  servir	  la	  capacité	  à	  saisir	  les	  problématiques	  innovantes	  et	  émergentes.	  	  
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Yvan	  COMEAU,	  professeur	  à	  l’École	  de	  service	  social	  de	  l’Université	  Laval	  et	  Titulaire	  de	  la	  Chaire	  
de	  recherche	  Marcelle-‐Malet	  sur	  la	  culture	  philanthropique	  

6-‐2.	  Les	  compétences	  en	  intervention	  collective	  à	  l’ère	  informationnelle.	  
	  

Dans	  cette	  communication,	  le	  conférencier	  veut	  situer	  les	  compétences	  de	  l’intervention	  collective	  dans	  
une	   double	   perspective,	   soit	   le	   contexte	   de	   la	   société	   actuelle	   et	   le	   mouvement	   des	   idées	   dans	   les	  
sciences	  sociales.	  En	  ce	  qui	  concerne	   le	  nouveau	  contexte	  sociétal,	  nous	  sommes	  dans	  une	  société	  de	  
type	   informationnel	   capitaliste	   mondialisé	   dont	   l’organisation	   de	   la	   production	   s’inscrit	   dans	   une	  
prédominance	   du	   secteur	   tertiaire	   et	   un	   système	   économique	   fondé	   sur	   la	   propriété	   privée.	   Cette	  
société	   informationnelle	   comporte	   au	   moins	   cinq	   dynamiques	   centrales	   qui	   font	   appel	   aux	  
compétences	  en	  intervention	  collective	  dans	  la	  société	  actuelle	  et	  au	  moins	  trois	  dynamiques	  liées	  au	  
mouvement	  des	  idées	  dans	  les	  sciences	  sociales.	  

La	  première	  dynamique	  de	  la	  société	  actuelle	  est	  l’orientation	  équivoque	  et	  ambivalente	  des	  politiques	  
sociales	  qui	  prend	   forme	  dans	  certaines	  mesures	  distributives.	  Les	   fonctions	  de	   l’État	  en	   faveur	  d’un	  
intérêt	  général	  seraient	  de	  plus	  en	  plus	  sollicitées	  à	  un	  moment	  où	  les	  riches	  et	  les	  entreprises	  payent	  
moins	  d’impôt	  et	  où	  la	  philosophie	  économique	  néolibérale	  favorise	  le	  laissez-‐faire,	  l’individualisation	  
des	  mesures	  sociales	  et	  une	  réduction	  de	  la	  taille	  de	  l’État.	  Les	  intervenants	  collectifs	  sont	  interpellés	  et	  
concernés	  par	  des	  compétences	  dans	  l’analyse	  politique,	  l’évaluation	  des	  politiques	  publiques,	  la	  tenue	  
d’assemblée	  politique	  et	  l’écriture	  de	  mémoire.	  	  

La	  deuxième	  dynamique	  se	  situe	  au	  niveau	  de	  l’action	  préventive	  sur	  les	  risques	  dans	  une	  perspective	  
de	  développement	  des	  communautés	  afin	  d’intervenir	  sur	  les	  déterminants	  sociaux	  de	  la	  santé.	  Ainsi,	  
les	   compétences	   requises	   par	   les	   intervenants	   s’inscrivent	   dans	   la	   planification	   et	   le	   développement	  
selon	  l’évaluation	  des	  besoins	  d’une	  population,	  l’étude	  d’une	  communauté,	  la	  planification	  stratégique	  
et	  organisationnelle	  ainsi	  que	  le	  développement	  et	  l’évaluation	  des	  programmes.	  

La	  troisième	  dynamique	  se	  manifeste	  dans	  la	  professionnalisation	  de	  l’intervention	  collective	  dans	  des	  
associations	  selon	  une	  division	  du	  travail	  et	  une	  spécialisation	  des	  tâches	  entre	  les	  différents	  réseaux.	  
Les	  tâches	  opérationnelles	  déplacent	  l’intervention	  collective	  vers	  d’autres	  fonctions	  comme	  la	  gestion	  
interne	  et	  l’appui	  à	  la	  concertation.	  Ceci	  souligne	  l’enjeu	  de	  la	  déqualification	  de	  certaines	  compétences	  
liées	  au	  contact	  direct	  avec	  les	  populations	  vulnérables	  pour	  une	  partie	  des	  intervenants	  collectifs.	  	  

La	  quatrième	  dynamique	  de	  la	  société	  informationnelle	  se	  présente	  sous	  l’angle	  de	  nouvelles	  formes	  de	  
mobilisation	   et	   de	   préoccupation	   concernant	   les	   arrangements	   institutionnels.	   Cette	   dynamique	   est	  
provoquée	   par	   une	   tendance	   à	   l’immédiateté	   et	   la	   proximité.	   La	   connaissance	   et	   l’information	  
encouragent	   la	   remise	   en	   question	   des	   institutions	   et	   la	   prise	   de	   conscience	   critique	   des	   injustices.	  
L’individualisation	   libère	   de	   nouvelles	   expressions	   collectives	   selon	   une	   implication	   citoyenne	  
différente,	  mais	  également	  un	  cynisme	  accru	  envers	  l’action	  politique	  traditionnelle.	  	  

La	  cinquième	  dynamique	  s’appuie	  sur	  une	  régulation	  entre	  le	  local	  et	  l’espace-‐monde.	  Cette	  recherche	  
de	   régulation	  mondiale	   s’appuie	  sur	  une	  polarité	   idéologique	  entre	   les	  promoteurs	  du	  capitalisme	  et	  
les	  mouvements	  altermondialistes.	  L’institution	  de	  nouvelles	  normes	  internationales	  constitue	  un	  défi	  
pour	   les	   compétences	   des	   intervenants	   collectifs.	   Ainsi,	   la	   mise	   en	   réseau	   des	   groupes	   de	   base,	   la	  
mobilisation	   continentale,	   voire	   intercontinentale,	   le	   soutien	   à	   l’immigration	   et	   l’apprentissage	   de	  
langues	  étrangères	  sont	  parmi	  les	  compétences	  nécessaires	  à	  l’intervention	  collective	  dans	  une	  société	  
informationnelle	  mondialisée.	  	  

La	  première	  dynamique	  associée	  au	  mouvement	  des	   idées	  dans	   les	  sciences	  sociales	  contemporaines	  
s’inscrit	  dans	  la	  production	  écrite	  abondante	  en	  intervention	  collective	  avec	  des	  ouvrages	  et	  des	  revues	  
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spécialisées.	  La	  mise	  à	  jour	  documentaire	  et	  l’autoformation	  seraient	  une	  compétence	  importante	  pour	  
l’intervention	  collective	  afin	  d’être	  au	  fait	  des	  nouvelles	  notions	  et	  pratiques.	  Ces	  notions	  et	  nouvelles	  
appellations	   d’un	   même	   phénomène	   ou	   pratique	   constitue	   une	   deuxième	   dynamique	   dans	   le	  
mouvement	   des	   idées	   en	   sciences	   sociales.	   L’intérêt	   pour	   la	   recomposition	   théorique	   favorise	   des	  
principes	  qui	  permettent	  d’enrichir	  les	  modèles	  d’intervention.	  Il	  s’agit	  pour	  l’intervention	  collective	  de	  
conserver	  ses	  repères	  théoriques	  classiques	  afin	  de	  s’orienter	  dans	   les	  nouveaux	  modes	  d’expression	  
théorique.	  	  

La	  dernière	  dynamique	  s’inscrit	  dans	  une	  synthèse	   théorique	  de	   l’action	  collective	  et	  une	   intégration	  
des	  courants	  théoriques	  américains	  et	  européens	  qui	  a	  débuté	  à	  la	  fin	  du	  20e	  siècle.	  Les	  compétences	  
requises	   par	   l’intervention	   collective	   consistent	   à	   traduire	   dans	   les	   pratiques	   de	   mobilisation,	   les	  
concepts	  théoriques,	  autrement	  dit,	  de	  faire	  le	  passage	  de	  la	  théorie	  à	  l’action.	  	  

Ceci	  étant	  dit,	  si	  les	  théories	  et	  les	  principes	  d’intervention	  possèdent	  une	  certaine	  durée,	  les	  contextes	  
d’intervention	  sont	   toujours	  uniques	  et	  beaucoup	  plus	  changeants.	  En	  ce	  sens,	   il	  y	  aura	   toujours	  une	  
part	  d’innovation	  dans	  l’intervention.	  Mais,	  ni	  la	  théorie,	  ni	  les	  pratiques	  venues	  d’ailleurs	  n’assureront	  
que	  les	  résultats	  de	  l’intervention	  seront	  tout	  à	  fait	  prédictibles.	  Tout	  au	  plus,	  elles	  peuvent	  prétendre	  
accroître	  les	  chances	  de	  contenir	  l’incertitude	  et	  les	  risques.	  
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Les compétences en intervention 
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Introduction 

• Compétences en intervention collective selon 
une double mise en perspective : 1) contexte 
de la société actuelle ; 2) mouvement des 
idées dans les sciences sociales (en particulier 
en travail social et en sociologie). 
• Société de type informationnel capitaliste 
mondialisé. 
• Accentuation du caractère postindustriel de la 
société, mais le capitalisme demeure. 

www.ulaval.ca 3 

1. L’orientation équivoque des 
politiques sociales 

• Fonctions de l’État en faveur de l’intérêt 
général seraient davantage sollicitées. 
• Tendance baissière des cotisations de toutes 
sortes demandées aux plus riches et aux 
entreprises (Jean Gadrey). 
• Philosophie économique du laissez-faire, de 
l’État minimal, de l’individualisation des 
mesures sociales. 
• Compétences : action politique et politisation 
(analyse politique et des politiques publiques, 
tenue d’assemblée politique, écriture de 
mémoires…). 

www.ulaval.ca 4 

2. L’action sur les risques 

• Action préventive à l’égard des risques. 
• Développement des communautés : agir sur 
les déterminants de la santé. 
• Compétences : planification et développement 
(évaluation des besoins, étude de 
communauté, planification stratégique et 
organisationnelle, développement et 
évaluation de programmes). 

www.ulaval.ca 5 

3. La professionnalisation dans les 
associations 

• Professionnalisation dans le réseau associatif. 
• Division du travail et spécialisation de 
l’intervention collective entre les réseaux. 
• Vaut-il mieux avoir des compétences plutôt 
générales ? Si oui, comment les préserver ? 

www.ulaval.ca 6 

4. Les nouvelles formes de la 
mobilisation 

• Crises, nouvelles préoccupations, incertitude, 
logique de l’immédiateté et de proximité. 
• Connaissance et information, conscience 
critique et doute à l’égard des institutions 
politiques traditionnelles. 
•  Individualisation : implication citoyenne 
« volontaire » ou cynisme et défaitisme ? 
• Compétences : détection du « nouveau » 
militantisme, action politique et politisation. 
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5. Le local et l’espace-monde 

• Une mondialisation en recherche de régulation. 
• La régulation mondiale : un enjeu entre les 
promoteurs du capitalisme et le mouvement 
altermondialiste. 
• Compétences : mise en réseau des groupes de 
base, mobilisation continentale et 
intercontinentale, immigration, apprentissage 
des langues… 

www.ulaval.ca 8 

6. Une production écrite abondante 
sur l’intervention collective 

• Depuis 2000, une vingtaine d’ouvrages en 
Amérique du Nord sur le sujet. 
• Revues spécialisées : Journal of Community 
Practice et Community Development Journal. 
• Articles dans diverses revues. 
• Compétence : mise à jour documentaire. 

www.ulaval.ca 9 

7. Des notions en vogue 

• Chaque époque son vocabulaire, mais y a-t-il 
nécessairement du nouveau ? 
•  Imposer une expression : pouvoir (sur les ressources, sur 
les moyens de communication ou sur la définition des 
règles du jeu), légitimité ou accord d’une minorité active.  
• Un exemple : empowerment. 
•  Intérêt de recomposition théorique. 
• Une notion qui s’adapte à différents contextes, reprend de 
principes bien établis en intervention collective, intègre de 
notions des sciences sociales et valorise l’autonomie. 
• Compétence : repères théoriques pour garder ses repères 
dans les « modes ». 

www.ulaval.ca 10 

8. Vers une synthèse théorique de 
l’action collective ? 

•  Intégration des courants théoriques américains 
et européens depuis la fin des années 1980. 

THÉORIES Comportement 
collectif 

Privation Mobilisation des 
ressources 

Cadres Mouvements 
sociaux 

PRINCIPES Imitation Dissonance Bénéfices et 
moyens 

Cohésion 
idéologique 

Projet de 
société 

•  Compétence : nommer les pratiques de 
mobilisation à l’aide des concepts ou encore 
traduire les principes théoriques en principes 
d’action. 

www.ulaval.ca 11 

Conclusion : connaissance 
théorique et savoir d’action 

• Divers modes de connaissances : science, 
savoir d’action, sens commun, arts… 
•  Il ne devrait pas y avoir de supériorité d’un 
mode de connaissance sur un autre, chacun 
ayant une fonction différente. 
• Kurt Lewin « Rien n’est plus pratique qu’une 
bonne théorie ! » 
• La théorie procure des repères face à la 
complexité et accroît la capacité d’anticipation. 

www.ulaval.ca 12 

Merci de votre attention ! 
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Jean-‐Marie	  GOURVIL,	  Comité	  de	  pilotage	  du	  séminaire	  «	  Travail	  social,	  développement	  
comandataire,	  éducation	  populaire	  et	  citoyenne	  »	  (COPIL),	  France	  

6-‐3.	  De	  l’action	  collective	  à	  la	  décision	  publique.	  L’intégration	  sur	  un	  même	  territoire	  des	  savoirs	  
produits.	  
	  

À	  partir	  de	  la	  confrontation	  des	  logiques	  ascendantes	  et	  descendantes,	  comment	  produit-‐on	  des	  savoirs	  
multiples	  et	  variés	  afin	  de	  dégager	  les	  ressources	  nécessaires	  au	  développement	  social	  local?	  Dans	  sa	  
communication,	   le	  conférencier	  présente	  d’abord	  un	  article	  publié	  à	   la	  revue	  Économie	  et	  humanisme	  
en	  2003	  qui	  pose	  un	   certain	  nombre	  de	  questions	   sur	   la	  participation	  des	  usagers	  du	   travail	   social4.	  
Ensuite,	   il	   propose	   une	   définition	   du	   concept	   de	   développement	   social	   local	   (DSL)	   en	   tant	   que	  
processus	  endogène	  et	  exogène	  selon	  un	  système	  de	  régulation	  sociopolitique.	  Avec	  son	  expérience	  de	  
consultant	  et	  de	  formateur	  sur	  le	  terrain,	   le	  conférencier	  souligne	  que	  son	  site	  internet	  lui	  permet	  de	  
rassembler	   l’ensemble	   de	   ses	   travaux	   et	   des	   références	   sur	   le	   développement	   social	   local5.	   Pour	  
terminer,	  le	  conférencier	  livre	  les	  résultats	  d’un	  cas	  d’intervention	  sur	  Mantes-‐La-‐Jolie.	  	  

Avec	  le	  Réseau	  d’information	  sur	  le	  développement	  social	  (RIDS)	  opéré	  par	  l’Observatoire	  national	  de	  
l’action	  sociale	  décentralisée	  (ODAS)	  et	  Frédéric	  Jésus,	   le	  conférencier	  a	  travaillé	  sur	  le	  renversement	  
de	   la	   conception	   de	   la	   maltraitance	   afin	   de	   montrer	   qu’il	   est	   plus	   performant	   de	   travailler	   sur	   les	  
facteurs	  de	  bientraitance.	  Il	  souligne	  que	  le	  problème	  de	  l’écoute	  de	  la	  souffrance	  enferme	  l’usager	  du	  
travail	  social	  dans	  la	  relation	  d’aide	  dans	  laquelle	  il	  s’inscrit	  lors	  d’une	  consultation.	  Il	  s’agit	  de	  trouver	  
dans	   le	  milieu	   les	   éléments	   de	   réponse	   à	   la	   souffrance	   afin	   de	   développer	   de	   nouveau	  mode	   d’aide	  
individuelle	  par	  de	   l’animation	  sociale	  adaptée	  aux	  éléments	  positifs	  de	  bientraitance.	  Le	  schéma	  sur	  
les	   dynamiques	   du	   développement	   social	   local	   (DSL)	  montre	   comment	   le	   travail	   des	   professionnels	  
passe	   à	   travers	   une	   relation	   d’aide	   individuelle	   où	   l’intervention	   collective	   prend	   en	   compte	   les	  
ressources	   d’entraide	   pour	   dégager	   des	   leaderships.	   Ainsi,	   «	   dans	   cette	   dynamique	   les	   problèmes	  
sociaux	   locaux	   sont	   plus	   visibles,	   les	   actions	   collectives	   sont	   plus	   nombreuses	   et	   commencent	   à	   se	  
fédérer	   dans	   une	   dynamique	   transversale	   portée	   par	   des	   leaders	   locaux	   ».	   Les	   audits	   de	   quartier	  
proposent	  de	  grands	  programmes	  exogènes	  issus	  de	  la	  Politique	  de	  la	  ville	  sur	  Mantes-‐La-‐Jolie	  dans	  le	  
cadre	  post-‐émeutes	  de	  2002-‐2003.	  À	   cette	  occasion,	   il	   s’agit	  de	  produire	   avec	   les	  habitants	  un	  autre	  
diagnostic	  émergent	  du	  quartier	  afin	  de	  confronter	  les	  audits.	  Les	  savoirs	  produits	  au	  sein	  du	  quartier	  
vient	   remettre	   en	   question	   les	   savoirs	   experts	   des	   évaluations	   et	   proposer	   des	   projets	   de	  
développement	  social	  local.	  Les	  projets	  alternatifs	  sont	  un	  guichet	  unique	  réunissant	  plusieurs	  services	  
et	  un	  projet	  de	  prise	   en	   charge	   collective	  de	   la	   flânerie	  devant	   les	   immeubles	   résidentiels.	  Malgré	   la	  
bataille	  de	  ces	  projets	  ascendants	  contre	  les	  programmes	  descendants	  issus	  des	  audits,	  le	  conférencier	  
conclut	   que	   l’arrimage	   entre	   les	   deux	   logiques	   paradoxales	   du	   DSL	   passe	   par	   des	   projets	   et	   des	  
solutions	  qui	  émergent	  du	  milieu	  concerné.	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4	  GOURVIL,	  Jean-‐Marie	  (2003),	  «	  Écouter	  la	  souffrance,	  mobiliser	  les	  ressources	  sociales	  »,	  Économie	  et	  humanisme,	  no	  365,	  
p.	  37-‐39.	  	  
5	  http://www.jean-‐mariegourvil.com/	  	  
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Vendredi	  9	  mars	  2012	  8	  h	  30	  –	  10	  h	  30	  
	  

Thème	  7	  :	  Les	  fonctions	  liaison	  et	  de	  coordination	  
	  

	  

Contenu	  proposé	  aux	  conférenciers	  :	  	  
Quelles	  stratégies	  les	  professionnels	  du	  soutien	  au	  DTI	  déploient-‐ils	  pour	  agir	  sur	  les	  rapports	  de	  
pouvoirs	   et	   de	   «	  coopération	   conflictuelle	  »	   entre	   les	   acteurs	   mus	   par	   des	   logiques	   souvent	  
contradictoires	  à	  l’intersection	  de	  diverses	  missions	  sectorielles?	  	  

Comment	   composer	   avec	   la	   nature	   et	   les	   particularités	   des	   acteurs	   suivants	  :	   les	   élus	   et	   les	  
bailleurs	  de	  fonds?	  	  

Quelles	   sont	   les	   compétences	   en	   action	   et	   celles	   à	   développer	   de	   la	   part	   des	   professionnels	   du	  
soutien	  au	  DTI	  pour	  assumer	  les	  fonctions	  de	  liaison	  et	  de	  coordination?	  

	  

	  

Titre	  des	  communications	  et	  conférenciers	  
	  

7-‐1.	  Liaison	  et	  coordination	  dans	  les	  plans	  locaux	  de	  développement	  au	  Sénégal.	  
Par	  Bouna	  Warr	  

	  

7-‐2.	  Compétences	  professionnelles	  de	  liaison	  et	  de	  coordination.	  	  
Par	  René	  Lachapelle	  

	  

7-‐3.	  La	  mise	  en	  synergie	  des	  trois	  dynamiques	  du	  développement.	  
Par	  Jean-‐Marie	  Gourvil	  
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Bouna	  WARR,	  directeur	  de	  l’Agence	  régionale	  de	  développement	  (ARD)	  de	  Saint-‐Louis,	  Sénégal	  

7-‐1.	  Liaison	  et	  coordination	  dans	  les	  plans	  locaux	  de	  développement	  au	  Sénégal.	  
	  

À	  partir	  de	  son	  expérience	  sur	  le	  développement	  économique	  local,	  le	  conférencier	  présente	  un	  aperçu	  
du	   système	   de	   planification	   sous	   l’angle	   de	   la	   coordination	   des	   diverses	   échelles	   territoriales	   au	  
Sénégal.	   Ainsi,	   les	   processus	   d’élaboration	   des	   plans	   locaux	   de	   développement	   font	   preuve	  
d’innovations	   lorsque	   vient	   le	   temps	   d’arrimer	   les	   orientations	   et	   les	   prérogatives	   de	   l’État	   avec	   les	  
préoccupations	   et	   les	   volontés	   des	   collectivités	   locales.	   La	   question	   de	   la	   coordination	   aborde	   le	  
partage	  des	  interventions	  entre	  les	  différents	  acteurs.	  On	  distingue	  trois	  niveaux	  de	  planification,	  soit	  
le	  national,	  le	  régional	  et	  le	  local.	  

Au	   niveau	   national,	   la	   vision	   prospective	   à	   long	   terme	   sur	   35	   ans	   constitue	   l’assise	   des	   autres	  
planifications	  comme	  le	  schéma	  national	  d’aménagement	  du	  territoire	  sur	  25	  ans,	  le	  plan	  d’orientation	  
pour	   le	   développement	   économique	   et	   social	   sur	  6	   ans	   ainsi	   que	   le	   plan	  national	   de	  développement	  
économique	  et	  social.	  De	  plus,	  les	  politiques	  sectorielles	  précisent	  les	  interventions	  selon	  une	  stratégie	  
de	  croissance	  accélérée	  et	   les	   lettres	  de	  politique	  sectorielle	  des	  ministères.	  Selon	  le	  conférencier,	   les	  
regards	  en	  matière	  de	  développement	  doivent	  se	  situer	  au	  niveau	  des	  prérogatives	  de	  l’État	  national.	  
Ensuite,	  il	  s’agit	  d’élaborer	  des	  schémas	  régionaux	  d’aménagement	  conformément	  aux	  orientations	  du	  
niveau	  national.	  Le	  plan	  d’action	  régional	  sur	  une	  échéance	  de	  6	  ans	  vient	  alors	  poser	  les	  interventions	  
à	  privilégier.	  Enfin,	  le	  local	  dispose	  des	  plans	  locaux	  de	  développement	  des	  territoires.	  Ainsi,	  les	  plans	  
territoriaux	  élaborés	   regroupent	   les	  préoccupations	  et	   les	  volontés	  des	   collectives	   locales	   tandis	  que	  
les	   plans	   sectoriels	   déploient	   les	   lettres	   de	   politiques	   ministérielles	   selon	   les	   orientations	   de	   la	  
planification	  nationale.	  	  

En	  adoptant	  le	  concept	  de	  double	  planification,	  la	  planification	  descendante	  du	  niveau	  national	  vers	  le	  
local	  se	  transforme	  dans	  sa	  mise	  en	  œuvre	  avec	  les	  plans	  d’action	  élaborés	  au	  palier	  inférieur.	  Ainsi,	  les	  
actions	   collectives	   à	   privilégier	   aux	   niveaux	   local	   et	   régional	   viennent	   bonifier	   les	   orientations	   des	  
documents	  de	  la	  planification	  nationale.	  Il	  s’agit	  de	  respecter	  les	  problèmes	  spécifiques	  d’un	  territoire	  
en	  particulier	  selon	  un	  arbitrage	  de	  l’État	  qui	  sélectionne	  les	  projets	  de	  développement	  qui	  répondent	  
aux	   besoins	   d’une	   collectivité	   d’après	   un	   cadre	   des	   dépenses	   à	   moyen	   terme.	   Ce	   contrat	   de	   projet	  
permet	  à	  une	  collectivité	  de	  mettre	  en	  œuvre	  un	  projet	   identifié	  par	  un	  processus	  de	  planification	  au	  
niveau	   local.	   Les	   expressions	   de	   la	   population	   identifiées	   dans	   les	   processus	   d’élaboration	   de	  
planification	   doivent	   être	   respectées	   par	   les	   élus.	   La	   vision	   privilégiée	   par	   les	   élus	   commande	   aux	  
planificateurs	  qui	  répondent	  à	  leur	  tour	  aux	  prérogatives	  des	  demandes	  sociales.	  	  

La	   Conférence	   d’harmonisation	   est	   l’instance	   de	   coordination	   des	   interventions	   sur	   les	   territoires	  
locaux	   qui	   regroupe	   les	   élus,	   les	   représentants	   de	   l’État,	   les	   services	   techniques,	   les	   partenaires	  
techniques	  et	  financiers	  ainsi	  que	  la	  société	  civile.	  Elle	  mesure	  la	  performance	  des	  territoires	  selon	  les	  
niveaux	   de	   précarité	   et	   leurs	   besoins	   de	   financement.	   Les	   investissements	   sont	   distribués	   selon	   les	  
recommandations	  et	  les	  suivis	  de	  la	  conférence.	  	  
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FORMATION ECOLOC PHASE II 1 

11/6/12 
Par M Bouna WARR, Directeur de l’ARD de Saint-Louis 

PRATIQUES ET METIERS DU 
DEVELOPPEMENT TERRITORIAL INTEGRE  

LIAISON ET COORDINATION 
DANS LES PLANS LOCAUX DE 

DEVELOPPEMENT  

Gatineau, Canada, du 6 au 9 mars 2012   

( 

Atelier de capitalisation sur le Del, St-Louis les 1er, 2 et 2/02/2012 

.  

!  SYSTÈME DE PLANIFICATION AU SENEGAL 

!  DEMARCHE D’ELABORATION DES PDTI   

!  LES INNOVATIONS DANS LA PLANIFICATION 

!  LA COORDINATION DES INTERVENTIONS  

!  CONCLUSION:  

NIVEAAUX TYPOLOGIE, FONCTION ET, ECHEANCE 
NATIONAL -  Vision prospective a LT (35 ans) 

-  Schéma National d’Aménagement du Territoire (25 ans) 
-  PODES (6 ans) 
-  PNDES 
-  Politiques sectorielles (SCA, DSRP, lettres de politiques des  
   Ministères) 

REGIONAL -  SRAT (25 ans, révision tous les 6 ans) 
-  PRDI (6 ans) 
-  PAR (6 ans) 

LOCAL (PDTI) - PIC, PLD, PD des GIC, etc. 
-  les plans sectoriels (Education, Sante, eau potable) 

- Articulation (tout le monde tire dans le même sens) 
-  Double planification; top – down (orientation),  botom up dans les plans d’action   

DEMARCHE D’ELABORATION DES PDTI 
1.  Decision 
2.  Preparation 
3.  Diagnostics 
4.  Planification 
5.  Adoption par le conseil  
6.  Approbation par le Representant de l’Etat 
7.  Mise en oeuvre 

-  Place preponderante des elus, 
-  Difficultes: manque de moyens financiers 
-  Double planification = CDMT pas encore effective 

LA COORDINATION DES INTERVENTIONS 

La Conference d’harmonisation est l’instance de 
coordination des interventions dans les territoires. 

Elle regroupe les elus, le representant de l’Etat, les 
services techniques deconcentres, les PTF, la societe 
civile  pour: 

-  Apprecier les performances de developpement des 
territoires, 

-  Valide et apprecie le programme d’investissements et 
d’actions prevu, 

-  Dresse des recommadations pour mieux articuler,  

- Arrete du Gouverneur instituant la CH, 
- Arretes creeant les cadres de concertation 

sectoriels et le CTR, 
- Convocation de la CH 
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René	  LACHAPELLE,	  Chaire	  de	  recherche	  du	  Canada	  en	  organisation	  communautaire	  (CRCOC)	  

7-‐2.	  Compétences	  professionnelles	  de	  liaison	  et	  de	  coordination.	  
	  

Dans	  sa	  communication,	  le	  conférencier	  propose	  de	  définir	  les	  compétences	  et	  les	  habiletés	  des	  agents	  
de	   liaison	  qui	   tentent	  de	   faire	  en	  sorte	  «	  que	   les	   individus	  d’un	  groupe	  améliorent	   leur	  connaissance,	  
leur	   compréhension	   et	   leurs	   contacts	   concernant	   les	   individus	   d’un	   autre	   groupe	   et	   inversement	  »	  
(Liedholm	  et	  Lindberg,	  2007).	  Cette	  fonction	  de	  liaison	  comporte	  une	  dimension	  politique	  puisqu’elle	  
vise	  à	  mettre	  en	  relations	  des	  acteurs	  et	  des	  organisations	  qui	  sont	  en	  rapports	  de	  force	  inégaux	  et	  qui	  
ont	   des	   intérêts	   propres.	   Plusieurs	   métiers	   du	   développement	   territorial	   exercent	   la	   fonction	   de	  
passeur	  :	  les	  organisateurs	  communautaires	  en	  centre	  de	  santé	  et	  de	  services	  sociaux	  (CSSS),	  les	  agents	  
de	   développement	   rural,	   certains	   coordonnateurs	   d’organismes	   communautaires	   et	   les	   différents	  
agents	  de	  développement	  des	  CLD,	  SADC	  et	  CDC.	   Ils	  exercent	   tous	  un	  métier	  aux	   frontières	  entre	   les	  
organismes,	   les	   réseaux	   et	   les	   cultures	   organisationnelles	   diverses	   sur	   un	   territoire.	   Les	   tâches	  
associées	   à	   leur	   travail	   favorisent	   la	   connaissance	   mutuelle	   des	   acteurs,	   assurent	   la	   fluidité	   de	  
l’information	  et	  soutiennent	  l’équité	  de	  la	  participation.	  	  

Dans	   un	   contexte	   de	   mondialisation,	   le	   métier	   des	   agents	   de	   liaison	   apporte	   une	   contribution	  
essentielle	   afin	   de	   permettre	   aux	   collectivités	   locales	   de	   prendre	   en	  main	   leur	  milieu	   plutôt	   que	   de	  
dépendre	  de	   la	  mise	  en	  œuvre	  des	  programmes	  sur	   leur	   territoire.	   Ils	  doivent	   favoriser	   la	   recherche	  
des	   compromis	   et	   le	   développement	   d’une	   compréhension	  mutuelle	   afin	   de	   rallier	   les	   acteurs	   à	   un	  
projet	   collectif	   partagé.	   La	   fonction	   de	   liaison	   s’inscrit	   dans	   la	   mise	   en	   place	   d’un	   processus	   de	  
planification	  participatif	  qui	  dépasse	  les	  affrontements	  stériles	  et	  intègre	  l’expression	  des	  intérêts	  des	  
acteurs.	  La	  participation	  repose	  sur	  trois	  principes	  d’action	  :	  l’engagement	  des	  institutions,	  la	  légitimité	  
des	  acteurs	   selon	  des	  principes	  démocratiques	  et	   la	   compétence	  des	  agents	  de	   liaison.	  Ces	  principes	  
amènent	   le	   conférencier	   à	   préciser	   les	   déterminants	   de	   la	   liaison.	   Le	   partage	   d’information	   et	  
l’expression	   des	   points	   de	   vue	   permettent	   aux	   acteurs	   locaux	   de	   se	   rejoindre	   et	   de	   dépasser	   les	  
contraintes	   de	   participation	   dans	   les	   processus	   de	   gens	   qui	   ont	   un	   accès	   inégal	   au	   pouvoir.	   Enfin,	  
intervenir	  dans	  un	  processus	  participatif	   suppose	  une	   implication	  à	   long	   terme	  des	  agents	  de	   liaison	  
puisque	  ces	  démarches	  exigent	  du	  temps	  pour	  produire	  des	  résultats.	  Afin	  d’être	  à	  la	  hauteur	  des	  défis	  
les	  agents	  de	  liaison	  doivent	  savoir	  allier	  expertise	  professionnelle	  et	  sens	  de	  l’équité,	  avoir	  la	  capacité	  
de	  jauger	  les	  engagements	  des	  parties,	  d’identifier	  les	  sources	  de	  pouvoir,	  renforcer	  la	  cohésion	  sous	  le	  
mode	  persuasif	  et	  bien	  évaluer	  les	  occasions	  et	  les	  contraintes	  du	  milieu.	  À	  ces	  habiletés	  politiques,	  ils	  
doivent	   allier	   les	   habiletés	   techniques	   et	   méthodologiques	   pour	   établir	   une	   cohérence	   dans	   les	  
processus	   de	   planification,	   donner	   accès	   aux	   ressources	   disponibles,	   répartir	   les	   tâches	   et	   animer	  
efficacement	  des	  réunions.	  	  

Au	   final,	   les	  métiers	   de	   liaison	   supposent	   des	   compétences	  multidimensionnelles	   qui	   soutiennent	   le	  
changement	  social.	  Dans	  un	  contexte	  de	  logiques	  paradoxales	  de	  développement	  territorial	  intégré,	  la	  
mise	  en	  relation	  des	  acteurs,	  la	  traduction	  de	  la	  contribution	  des	  cultures	  professionnelles	  en	  présence,	  
la	  réduction	  des	  écarts	  de	  pouvoir	  ainsi	  que	  la	  valorisation	  de	  la	  participation	  citoyenne	  constituent	  les	  
tâches	  centrales	  associées	  à	  la	  fonction	  des	  agents	  de	  liaison	  au	  Québec.	  	  
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Jean-‐Marie	  GOURVIL,	  Comité	  de	  pilotage	  du	  séminaire	  «	  Travail	  social,	  développement	  
comandataire,	  éducation	  populaire	  et	  citoyenne	  »	  (COPIL),	  France	  

7-‐3.	  La	  mise	  en	  synergie	  des	  trois	  dynamiques	  du	  développement.	  
	  

La	  réflexion	  du	  conférencier	  s’appuie	  sur	  son	  expérience	  d’animateur	  socioculturelle	  de	  territoire.	  Dans	  
cette	  communication,	  il	  aborde	  trois	  dynamiques	  de	  développement	  dans	  le	  domaine	  du	  travail	  social,	  
soit	  le	  champ	  de	  la	  personne	  et	  des	  relations	  d’aide	  individuelle,	  le	  champ	  du	  territoire	  et	  le	  champ	  de	  
la	  gestion	  organisationnelle.	  Chacun	  des	  champs	  possède	  sa	  vision	  de	   la	  résolution	  du	  problème,	  soit	  
que	   la	   solution	   provient	   de	   l’agent	   de	   développement,	   des	   experts	   techniques	   et	   scientifiques	   ou	   de	  
l’organisation	   elle-‐même.	   Au	   sens	   du	   conférencier,	   ces	   trois	   dynamiques	   devraient	   avoir	   un	   mode	  
commun	   de	   résolution	   des	   problèmes	   afin	   de	   surmonter	   les	   incohérences	   à	   partir	   d’une	   posture	  
commune	   aux	   différents	   types	   de	   développement.	   La	   posture	   et	   la	   méthode	   de	   développement	  
deviennent	   les	  éléments	  structurels	  de	   l’action6.	  Ainsi,	   les	  dynamiques	  du	  développement	  social	   local	  
regroupent	  ces	  trois	  champs	  dont	  les	  attitudes	  différentes	  renvoient	  à	  une	  relation	  spécifique	  avec	  les	  
problèmes.	  

La	   mise	   en	   synergie	   des	   trois	   modes	   de	   développement	   s’inscrit	   dans	   des	   dynamiques	   de	  
développement	  social	  local.	  Elle	  réunit	  la	  prise	  en	  charge	  et	  une	  participation	  des	  usagers	  selon	  une	  co-‐
construction	  par	  rapport	  à	  une	  posture	  de	  problème	  et	  de	  résolution	  technique.	  Le	  croisement	  en	  deux	  
modes	   de	   développement	   constitue	   le	   premier	   pas	   vers	   une	   posture	   de	   développement	   social	   local.	  
D’abord,	  l’union	  entre	  le	  développement	  des	  personnes	  et	  le	  développement	  des	  territoires	  offre	  une	  «	  
innovation	   héroïque	   »,	  mais	   qui	   se	   réalise	   en	  marge	   de	   l’organisation.	   Ensuite,	   l’association	   entre	   le	  
développement	   des	   territoires	   et	   le	   développement	   des	   organisations	   produit	   une	   dynamique	   «	  
d’aménagement	  social	  et	  de	  marketing	  social	  »	  où	  la	  personne	  reste	  dans	  une	  situation	  de	  dépendance	  
aux	   services	   sociaux.	   Enfin,	   la	   combinaison	   entre	   le	   développement	   de	   l’organisation	   et	   le	  
développement	  des	  personnes	  soutient	  une	  «	  équipe	  thérapeutique	  et	  d’aide	  sociale	  »	  où	  l’on	  ne	  prend	  
pas	   en	   considération	   les	   caractéristiques	   du	   territoire.	   Dans	   la	   mesure	   où	   les	   trois	   dynamiques	   du	  
développement	  adoptent	  une	  posture	  commune	  de	  résolution	  des	  problèmes,	  le	  développement	  social	  
local	   devient	   la	   posture	   à	   la	   jonction	   des	   trois	   champs	   des	   personnes,	   des	   territoires	   et	   des	  
organisations.	  

Pour	   terminer,	   le	   conférencier	   présente	   un	   schéma	   stratégique	   du	   développement	   qui	   reproduit	   la	  
dialectique	   entre	   quatre	   pôles	   d’acteurs,	   soit	   les	   dirigeants,	   les	   dominateurs,	   les	   dominés	   et	   les	  
techniciens	  modernisateurs.	   Chaque	  pôle	  opère	  une	   relation	  dynamique	  qui	  peut	   aider	  ou	  nuire	   à	   la	  
relation	  entre	   les	  autres	  pôles.	   Il	  permet	  d’illustrer	   la	  bataille	  constante	  qui	  s’opère	  entre	   les	  acteurs	  
dans	  la	  coordination	  entre	  les	  intentions	  stratégiques	  et	  les	  interventions	  effectives.	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6	  Gourvil,	  Jean-‐Marie	  (2006),	  «	  Développement	  social	  local	  »,	  dans	  Barreyre,	  Jean-‐Yves	  et	  Brigitte	  Bouquet	  (dir.),	  	  
Nouveau	  dictionnaire	  critique	  d’action	  sociale,	  Barreyre,	  Paris,	  Bayard.	  	  
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Vendredi	  9	  mars	  2012	  10	  h	  45	  –	  12	  h	  30	  
	  

Thème	  8	  :	  Développement	  des	  pratiques	  et	  des	  compétences	  des	  professionnels	  du	  
soutien	  au	  DTI	  
	  
	  
Contenu	  proposé	  aux	  conférenciers.ères	  :	  
Quelles	  sont	  les	  stratégies	  mises	  en	  œuvre	  par	  les	  professionnels	  du	  soutien	  au	  DTI	  pour	  favoriser	  
le	  développement	  de	  leur	  pratique	  et	  compétences	  (réseautage,	  communautés	  de	  pratique,	  co-‐
développement,	  etc.)?	  

Comment	  ces	  professionnels	  ont-‐ils	  recours	  aux	  connaissances	  pratiques	  issues	  de	  l’expérience	  ou	  
au	  transfert	  et	  à	  l’appropriation	  des	  connaissances	  issues	  de	  la	  recherche?	  	  

Les	  nouvelles	  pratiques	  de	  DTI	  permettent	  de	  dégager	  quelles	  perspectives	  et	  quelles	  orientations	  
en	  matière	  de	  formation	  et	  de	  qualification	  du	  milieu	  professionnel?	  

	  

	  

Titre	  des	  communications	  et	  conférenciers.ères	  	  
	  
8-‐1.	  Communauté	  de	  pratiques	  en	  soutien	  au	  DTI.	  (Texte	  de	  la	  communication)	  
Par	  Johanne	  Rheault	  

	  
8-‐2.	   Pratiques	   et	   espaces	   de	   confortement	   professionnels.	   Éléments	   pour	   un	   état	   des	  
lieux	  en	  matière	  de	  formation	  et	  perspective	  de	  qualification.	  	  
Par	  Sonja	  Kellenberger	  et	  Hélène	  Schwartz	  

	  
8-‐3.	  Le	  réseau	  d’acteur	  comme	  instrument	  du	  développement	  territorial	  intégré.	  
Par	  Jude	  Brousseau	  
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Johanne	  RHEAULT,	  organisatrice	  communautaire	  au	  CSSS	  Cœur-‐de-‐l’Île,	  présidente	  du	  RQIIAC	  

8-‐1.	  Communauté	  de	  pratiques	  en	  soutien	  au	  DTI.	  
(Texte	  de	  la	  communication)	  
	  

En	   tant	   qu’association	   personnifiée	   à	   but	   non	   lucratif,	   le	   RQIIAC	   réunit	   sur	   une	   base	   volontaire	   la	  
majorité	   des	   organisatrices	   et	   organisateurs	   communautaires	   des	   CSSS	   de	   toutes	   les	   régions	   du	  
Québec.	  Il	  fonctionne	  sans	  permanence	  et	  mise	  sur	  les	  contributions	  engagées	  de	  ses	  membres	  pour	  la	  
réalisation	  de	  son	  action	  de	  partage	  des	  expertises.	  Fonctionnant	  sur	  la	  base	  d’assemblées	  régionales,	  
chacune	  déléguant	  une	  personne	  pour	  la	  représenter	  au	  conseil	  d’administration,	  notre	  regroupement	  
se	  dote	  d’un	  plan	  d’action	  qui	  se	  veut	  le	  reflet	  des	  préoccupations	  et	  enjeux	  vécus	  par	  les	  OC	  à	  l’échelle	  
du	  Québec.	  Le	  RQIIAC	  organise	  au	  moins	  un	  rendez-‐vous	  national	  par	  année	  auquel	  toutes	  et	  tous	  sont	  
invités.	  Ces	  rencontres	  sont	  l’occasion	  d’une	  complicité	  entre	  des	  professionnels	  dispersés	  aux	  quatre	  
coins	   du	   Québec,	   qui	   partagent	   des	   préoccupations	   communes.	   Réalisées	   avec	   le	   soutien	   des	  
établissements,	   mais	   aussi	   des	   universités	   où	   se	   donnent	   des	   formations	   en	   travail	   social,	   elles	  
permettent	  un	   intéressant	  aller-‐retour	  de	   la	   théorie	  à	   la	  pratique.	  L’association	  compte	  aussi,	  dans	   le	  
milieu	  universitaire	  et	  dans	   les	  organismes	  d'action	  communautaire,	  des	  membres	  associés	  qui	  n'ont	  
pas	  droit	  de	  vote,	  mais	  qui	  contribuent	  à	  ce	  partage	  des	  savoirs.	  

Ainsi,	  dans	  toutes	  les	  régions	  du	  Québec,	  le	  RQIIAC	  permet	  des	  partages	  de	  pratiques	  et	  l’établissement	  
de	   réseaux	   de	   pairs.	   	   C’est	   une	   communauté	   de	   pratique,	   un	   réseau	   de	   communication	   et	   d’échange	  
entre	   des	   personnes	   exerçant	   une	   même	   activité	   professionnelle.	   À	   l’image	   de	   l’organisation	  
communautaire	   en	   CSSS,	   la	   caractéristique	   dominante	   de	   l’association	   est	   certainement	   sa	   volonté	  
d’ouverture	  à	  tous	  les	  milieux,	  aux	  personnes	  qui	  ont	  des	  pratiques	  diversifiées	  reflétant	  une	  variété	  de	  
traditions	   culturelles	   :	   il	   n’y	   a	  pas	  d’homogénéité	   au	  RQIIAC,	  mais	  un	  partage	  des	   savoirs.	  Espace	  de	  
partage	   et	   de	   débats,	   l’association	   est	   ouverte	   à	   diverses	   idéologies	   et	   à	   une	   pluralité	   de	   pratiques	  
communautaires.	  	  

Notre	  communauté	  est	  également	  préoccupée	  par	  le	  soutien	  à	  la	  pratique	  et	  s’est	  doté	  d’outils	  tel	  que	  le	  
cadre	  de	  référence	  (2010),	  le	  Guide	  d’accompagnement	  de	  la	  pratique	  en	  organisation	  communautaire	  
en	   CSSS	   (2008)	   le	   modèle	   de	   profil	   de	   compétences	   (2010).	   Pour	   cet	   outil	   mentionnons	   qu’il	   s’est	  
imposé	  comme	  un	  des	  moyens	  pour	  soutenir	  l’objectif	  de	  développement	  d’une	  relève	  en	  organisation	  
communautaire	  dans	  les	  CSSS	  inscrit	  au	  Plan	  d’action	  2008-‐2010	  du	  RQIIAC.	  Ce	  document	  se	  veut	  un	  
outil	   complémentaire	  au	  Cadre	  de	   référence	  en	  organisation	  communautaire	  du	  RQIIAC	   	  et	  au	  Guide	  
d’accompagnement	   à	   la	   pratique.	   À	   cette	   étape,	   il	   nous	   apparaissait	   important	   de	   préciser	   les	  
caractéristiques	   qui	   définissent	   le	   profil	   d’emploi	   en	   organisation	   communautaire	   dans	   les	   CSSS.	   Ce	  
profil	   a	   pour	   objectif	   d’identifier	   un	   certain	   nombre	   d’aptitudes	   et	   de	   compétences	   essentielles	   au	  
travail	  de	  l’organisation	  communautaire.	  	  

Sur	   le	  plan	   technologique,	  notre	   regroupement	  n’est	  pas	  en	   reste!	  Nous	  pouvons	   compter	   sur	   le	   site	  
internet	  (http://www.rqiiac.qc.ca/),	  et	  une	  liste	  de	  discussion	  RQIIAC	  (rqiiac@googlegroups.com).	  

Le	  conseil	  d’administration	  entretient	  régulièrement	  des	  rapports	  de	  partenariat	  avec	  les	  milieux	  de	  la	  
formation	  et	  de	   la	   recherche	  et	   contribue	  de	  part	   son	  expérience	  à	  produire	  de	   la	   connaissance.	   Les	  
colloques	  biennaux	  ont	  été	  des	  occasions	  de	  collaboration	  avec	   les	  universités	  Laval,	  de	  Montréal,	  de	  
Sherbrooke,	  Concordia,	   l’Université	  du	  Québec	  en	  Outaouais	  et	  à	  Chicoutimi,	  etc.	  Le	  RQIIAC	  est	  aussi	  
partenaire	  de	   l’Alliance	  de	   recherche	  université	   communauté	  –	   Innovation	   sociale	   et	  développement	  
des	  communautés	  (ARUC-‐ISDC)	  et	  collaborateur	  de	  la	  Chaire	  de	  recherche	  du	  Canada	  en	  organisation	  
communautaire	  (CRCOC)	  de	  l’Université	  du	  Québec	  en	  Outaouais	  (UQO).	  Il	  s’associe	  aussi,	  à	  la	  mesure	  
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de	   ses	  moyens,	   à	   des	   démarches	   de	   solidarité	   comme	   la	   Coalition	  pour	   un	  Québec	   sans	   pauvreté,	   la	  
Coalition	  Solidarité	  santé	  et	  autres	  collectifs	  innovants	  en	  organisation	  communautaire.	  

Enfin,	  le	  RQIIAC	  a	  toujours	  manifesté	  son	  intérêt	  à	  collaborer	  et	  répondu	  favorablement	  aux	  demandes	  
de	   participation	   et	   de	   représentation	   à	   divers	   événements	   et	   comités	   de	   travail.	   Les	   nouvelles	  
pratiques	   de	   DC	   permettent	   de	   dégager	   quelles	   perspectives	   et	   quelles	   orientations	   en	   matière	   de	  
formation	  et	  de	  qualification	  du	  milieu	  professionnel?	  Les	  milieux	  attendent	  des	  OC	  un	  leadership	  de	  
processus,	  une	  connaissance	  de	  la	  communauté.	  Nous	  attendons	  des	  OC	  qu’ils	  permettent	  l’expression	  
de	   la	  population;	  qu’ils	  soient	  rassembleurs,	   favorisant	   les	   liaisons	  entre	   les	  acteurs;	  et	  qu’ils	  sachent	  
faire	   la	   traduction	   des	   différentes	   cultures	   organisationnelles.	   On	   leur	   reconnaît	   un	   ensemble	   de	  
savoirs	  pour	  analyser	  et	  faciliter	  les	  rapports	  de	  pouvoir	  en	  faveur	  de	  celles	  et	  ceux	  qui	  en	  ont	  le	  moins.	  
Par	  conséquent,	  le	  départ	  à	  la	  retraite	  de	  la	  première	  cohorte	  des	  OC	  et	  les	  enjeux	  de	  transmission	  des	  
savoirs	   à	   la	   relève	   interpellent	   notre	   regroupement	   et	   constitue	   un	   objectif	   de	   notre	   plan	   d’action	  
national	  avec	  la	  mise	  sur	  pied	  d’un	  comité	  de	  travail.	  

	  

Les	  défis	  de	  la	  formation	  

•La	  pratique	  de	  l’organisation	  communautaire	  dans	  les	  CLSC	  s’est	  caractérisée	  jusqu’à	  récemment	  par	  
la	  diversité	  de	  provenance	  des	  OC.	  Le	  recrutement	  des	  premières	  générations	  a	  en	  effet	  privilégié	   les	  
OC	   issus	  des	  milieux	   locaux	  d’action	  communautaire.	  La	  variété	  des	  profils	  des	  OC,	   tant	  au	  niveau	  de	  
leur	  formation	  universitaire	  de	  base	  que	  de	  leurs	  expériences	  de	  travail,	  est	  sans	  contredit	  une	  richesse	  
pour	  la	  profession,	  notamment	  en	  termes	  d’ouverture	  à	  l’innovation	  et	  de	  refus	  du	  corporatisme.	  	  Mais	  
ce	   profil	   est	   en	   mutation	   et,	   maintenant,	   la	   majorité	   provient	   principalement	   des	   écoles	   de	   travail	  
social.	  

•Le	   principal	   défi	   demeure	   celui	   d’une	   formation	   vraiment	   adaptée	   à	   la	   pratique	   de	   l’organisation	  
communautaire.	  Le	  RQIIAC	  souhaite	  maintenir	  des	  liens	  solides	  avec	  les	  unités	  de	  formation	  en	  travail	  
social	  des	  universités	  et	   les	  professeurs	  qui	  se	  spécialisent	  dans	  ce	  domaine.	  D’abord	  pour	  entretenir	  
des	   échanges	   qui	   favorisent	   continuellement	   le	   renforcement	   de	   la	   pratique.	   Mais	   également	   pour	  
promouvoir	   le	   développement	  de	   stages	   en	  organisation	   communautaire,	   collaborer	   à	   la	   création	  de	  
ponts	  entre	  des	  étudiants	  et	  les	  communautés	  locales	  et	  éventuellement	  contribuer	  à	  l’enrichissement	  
des	  contenus	  de	  formation.	  	  

•Première	  activité	  dans	   le	   cadre	  de	   l’ACFAS	  en	  mai	  2011	  réunissait	   	  des	  professeurs,	  des	  chargés	  de	  
cours,	   	  des	  praticiens	  OC	   	  et	  des	  étudiants	  sur	   la	  question	  de	   l’offre	  de	   formation	  et	  des	  enjeux	  de	   la	  
formation	  pratique	  et	  théorique.	  

Cette	   préoccupation	   de	   la	   formation	   est	   à	   l’origine	   du	   comité	   de	   travail	   RQIIAC	   liaison	   avec	   les	  
universités	   dont	   les	   objectifs	   sont	   :	   1-‐Promouvoir	   l’intervention	   collective	   dans	   les	   écoles	   de	   travail	  
social	   afin	   que	   les	   étudiants	   aient	   des	   connaissances	   générales	   suffisantes,	   pour	   bien	   comprendre	  
l’impact	   du	   collectif	   dans	   les	   dynamiques	   individuelles	   (et	   qu’ils	   connaissent	   les	   bases	   du	   processus	  
d’intervention	   collectif.)	   2-‐Promouvoir	   l’intervention	   collective	   en	   CSSS	   et	   dans	   d’autres	   milieux,	  	  
comme	  une	  spécialité	  du	  travail	  social	  bien	  vivante	  et	  permettre	  aux	  étudiants	   le	  désirant,	  d’acquérir	  
les	  connaissances	  théoriques	  et	  pratiques	  suffisantes	  pour	  exercer	  cette	  pratique.	  

Pour	   conclure,	   nous	   pouvons	   être	   fières	   du	   travail	   accompli	   par	   notre	   regroupement.	   Il	   ne	   fait	   nul	  
doute	  qu’un	   tel	   carrefour	  d’échanges	  et	  de	  soutien	  demeure	   toujours	  pertinent	  25	  ans	  après	  sa	  mise	  
sur	  pied.	  Il	  est	  en	  fait	  une	  condition	  essentielle	  à	  la	  réussite	  de	  notre	  pratique.	  Rien	  de	  moins!	  
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Sonja	  KELLENBERGER	  et	  Hélène	  SCHWARTZ,	  UNADEL,	  Union	  nationale	  des	  acteurs	  et	  des	  
structures	  de	  développement	  local	  (UNADEL),	  France	  

8-‐2.	  Pratiques	  et	  espaces	  de	  confortement	  professionnels.	  Éléments	  pour	  un	  état	  des	  lieux	  en	  
matière	  de	  formation	  et	  perspective	  de	  qualification.	  
	  

En	  s’appuyant	  sur	  une	  recherche-‐action	  dans	  cinq	  régions	  de	  la	  France,	  les	  conférencières	  présentent	  
leur	   communauté	   de	   pratique	   où	   les	   divers	   agents	   développent	   leur	   stratégie	   de	   liaison	   entre	   la	  
formation	   et	   la	   profession.	   Cette	   recherche-‐action	   tente	   de	   faire	   des	   liens	   entre	   la	   formation	   et	   les	  
qualifications	   professionnelles.	   L’élaboration	   d’une	   définition	   de	   «	   l’espace	   de	   confortement	  
professionnel	   »	   sert	   à	   illustrer	   la	   relation	   et	   les	   échanges	   entre	   les	   formateurs/chercheurs	   et	   les	  
professionnels/praticiens	  concernant	  les	  métiers	  du	  développement	  territorial.	  Les	  conférencières	  font	  
un	  portrait	  de	  la	  recherche	  et	  les	  avancements	  en	  présentant	  les	  constats,	  les	  enjeux,	  le	  cadre	  d’analyse	  
et	  la	  méthodologie	  déployée.	  	  

Selon	  une	  diversification	  des	  pratiques	  et	  des	  métiers	  du	  développement,	  l’offre	  de	  formation	  s’accroît	  
devant	   une	   extension	   des	   pratiques	   au-‐delà	   des	   métiers	   labellisés	   reconnus	   ou	   traditionnels	   du	  
développement.	   Quant	   à	   cette	   problématique	   de	   la	   formation	   en	   développement	   territorial,	   «	   la	  
Plateforme	  nationale	  des	  métiers	  du	  développement	  territorial	  constate	  les	  transformations	  rapides	  du	  
champ	  du	  développement	   territorial	  et	  souhaite	  anticiper	   leurs	  conséquences	  à	  moyen	   terme	  sur	   les	  
métiers	  et	  les	  compétences.	  Elle	  vise	  à	  contribuer	  à	  une	  meilleure	  lisibilité	  des	  mouvements	  à	  l’œuvre,	  
et	  notamment	  à	  éclairer	  les	  interactions	  entre	  la	  dynamique	  de	  développement	  de	  l’offre	  de	  formation	  
et	   les	   transformations	  du	   champ	  du	  développement	   territorial.	   »	  Ainsi,	   les	   objectifs	   de	   la	   recherche-‐
action	   s’inscrivent	   dans	   l’amélioration	   des	   relations	   entre	   les	   professionnels	   et	   les	   formateurs	   afin	  
d’ajuster	  les	  connaissances	  enseignées	  aux	  pratiques	  existantes.	  

Le	  cadre	  d’analyse	  de	  la	  recherche	  se	  constitue	  de	  trois	  dimensions,	  soit	  (1)	  la	  formulation	  des	  attentes,	  
(2)	   la	   description	   des	   relations	   entre	   formateurs	   et	   professionnels	   et	   (3)	   l’analyse	   des	   effets.	   Les	  
résultats	  sont	  recueillis	  avec	  des	  rencontres	  de	  groupe	  de	  travail	  avec	  les	  universités	  et	  les	  centres	  de	  
recherche.	   Dans	   une	   perspective	   comparative	   avec	   le	   Québec	   (région	   de	   l’Estrie),	   cinq	   régions	   de	   la	  
France	   sont	   à	   l’étude	   afin	   de	   déceler	   les	   éléments	   de	   transformation	   dans	   la	   relation	   formateurs	   et	  
professionnels,	  soit	  Rhône-‐Aples,	  Île-‐de-‐France,	  Languedoc-‐Roussillon,	  Auvergne	  et	  Midi-‐Pyrénées.	  La	  
diversité	   des	   milieux	   de	   vie	   permet	   de	   voir	   comment	   les	   nouveaux	   modèles	   de	   développement	  
s’opérationnalisent	  dans	  le	  cadre	  des	  métiers	  reconnus.	  Ces	  régions	  permettent	  de	  relever	  les	  points	  de	  
tensions	  qui	  permettront	  d’élaborer	  une	  typologie	  des	  relations	  entre	  les	  chercheurs	  et	   les	  praticiens	  
afin	   de	   co-‐construire	   à	   l’intérieur	   des	   différents	   territoires	   des	   modèles	   de	   collaboration	   entre	  
formation	  et	  communauté	  de	  pratique	  du	  développement	  territorial.	  	  
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• Atelier international « Pratiques et métiers du 
développement territorial intégré » : Thème 8  

Pratiques et espaces de confortement 
professionnel : éléments pour un état des 

lieux et en matière de formation 
eperspectives t de qualification  

Plateforme nationale des métiers du 
développement territorial 

Mars 2012 

!"#$%&'
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Introduction 

•  La création des centre de ressources 
•  La plateforme des métier au croisement des 

différents espaces de confortement professionnel 
•  La recherche-action comme moyen d’explorer 

les différentes formes de rencontre entre 
professionnels et formateurs 

Définition: espace de confortement professionnel 

•   Espaces où se réfléchissent  « articulation entre 
théorie et pratique » pour  une « nécessaire prise 
de distance » à la pratique, « où l’échange noué 
entre professionnel et universitaires, renforce la 
capacité des professionnels à dire et à penser 
leur métier. Il s’agit  le plus souvent de solliciter 
un chercheur, expert dans son domaine, pour 
prendre du recul, pour éclairer d’un nouveau 
jour les problématiques quotidiennes. » (Ph. 
Carbasse) 

I/ De quoi s’agit-il, zoom sur la 

recherche-action 

• I.A – Point de départ 
• I.B - Où en est le travail : work 

in progress  

I-A/ Constats 

•  Une extension/recomposition du « champ » du 
développement territorial sous l’influence de 
facteurs idéologiques, de réformes institutionnelles 
et organisationnelles et de l’émergence de nouveaux 
enjeux (DD, ESS) => diversification des pratiques et 
des métiers. 

•  L’explosion de l’offre de formation à vocation 
professionnelle => « banalisation » et diffusion 
d’une culture du dvt territorial => élargissement des 
pratiques au-delà de l’exercice des métiers labellisés. 

Enjeux 

 La plateforme nationale des métiers du 
développement territorial constate les 
transformations rapides du champ du 
développement territorial et souhaite anticiper 
leurs conséquences à moyen terme sur les métiers 
et les compétences.  
 Elle vise à contribuer à une meilleure lisibilité des 
mouvements à l’œuvre, et notamment à éclairer 
les interactions entre la dynamique de 
développement de l’offre de formation et les 
transformations du champ du développement 
territorial. 
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!   Il s’agit d’apporter des réponses concrètes 
aux questions des différents acteurs du dvt 
territorial  (formateurs, agents, employeurs) : 

" Les transformations/recompositions du champ du 
développement territorial remettent-elles en cause 
les métiers reconnus ?,  

" Font-elles évoluer les compétences requises pour 
l’exercice de ces métiers ?,  

" Comment assurer en continu une adaptation des 
compétences des professionnels aux évolutions des 
enjeux ? 

   Deux opérations complémentaires 

I-Une réflexion prospective sur les 
transformations du champ du développement 
territorial et sur l’impact de ses transformations 
sur les métiers et les compétences. 

II-Une recherche action portant sur les 
relations entre la formation et les milieux 
professionnels du développement territorial et 
sur les interactions entre emploi et formation. 

Modalité de la démarche prospective 

# Au regard des évolutions du passé, des 
transformations à l’œuvre au présent, quelles sont 
les tendances et évolutions à venir ? 

# Mobilisation de travaux réalisés pour en faire une 
lecture selon un protocole d’étude prospective.  

# Un groupe restreint et stable d’une quinzaine de 
personnes (centres de ressources, réseaux prof, 
instit, acteurs de la formation) s’approprie les 
travaux et produit une lecture des tendances qui 
affectent, transforment et font évoluer les métiers 
DVT. 

# Une 10zaine de séances sur 12 mois. Début du 
chantier fin mars 12 

Zoom sur la recherche action : objectif 

$  La recherche-action vise à contribuer à une amélioration 
des relations entre acteurs de la formation et les milieux 
professionnels pour un meilleur ajustement entre 
formation et besoins des professionnels du 
développement territorial, notamment en tenant compte 
des évolutions des besoins des professionnels et des 
compétences requises. 

 Cette recherche-action propose une interface entre 
professionnels et formateurs/universitaires pour mener 
un travail de connaissance et d'analyse des relations 
existantes (stages, professionnels-intervenants en 
formation, ateliers de recherche appliqués, etc.) et un 
travail sur les ressorts pour une amélioration de la 
relation par et pour les professionnels et les formateurs.  

Modalités régionales de la RA 
# Des groupes de travail partenariaux en région 

travaillent sur la base d’un cahier des charges 
commun avec des grilles indicatives. 6 groupes 
de travail se sont mis en place au 2e trimestre 
2011 (Rhône-Alpes, Ile-de-France, Languedoc-
Roussillon, Auvergne, Midi-Pyrénées, Québec). 

# Connexion entre les groupes par la plateforme 
nationale : suivi, appui, organisation d’échanges, 
site dédié 

Les étapes de travail de la recherche-action 

1. Constitution des groupes : reformulation des 
problématiques (spécificités régio), choix de la 
composition et du fonctionnement (->juin 11) 

2. Etats des lieux : a/ choix des objets à travailler, b/ 
description des relations et des maquettes de 
formation, c/ analyse des effets (sur les pratiques de 
formation et des professionnels, sur la 
territorialisation) (->juin 12) 

3. Ateliers de travail collectifs : sur la base des 
supports de travail, échange sur l’amélioration de 
l’ajustement emploi-formation (-> septembre 12) 
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• Cadre d’analyse  
• Un « filtre » commun : l’ingénierie de formation. 
•  1/Problématique : appropriation de la 

problématique, formulation des attentes 
respectives et des questions. Mise en accord sur 
les objets à travailler. 

•  2/Description des relations : histoire, objets 
(quoi ?), formes (comment ?), objectifs 
(pourquoi ?), les liens à l’apprentissage, le 
niveau et la nature de la relation, etc.  
Maquettes, stages, équipe péd, insertion, conseil 
scientifique, groupement d’employeur, etc.  

•  3/Analyse des effets : sur les approches du dvt, 
le rapport au territoire, la pédagogie/ sur 
l’insertion, les réseaux, la posture 
professionnelle, etc. 

• Des ateliers de travail collectif  
•  Sur la base de la restitution de l’état des lieux un 

échange sur l’amélioration de l’ajustement 
formation-emploi est engagé avec le groupe de 
travail  élargis à d’autres partenaires identifiés. 

•  La pérennisation du dispositif d’échange peut 
être envisagée (plateforme régionale, 
expérimentation) 

I/B – Où en sont les groupes de travail 

!"#$%&'()%*!
Groupe porteur (noyau 
dur)  

Grégoire FEYT (Université Joseph Fourier Grenoble), Claude JANIN (IGA), Yoann MORIN (DRT UJF), 
Elise Turquin (doctorante UJF), CIEDEL 
3 réseaux!: UNITER-RA/ Projet IngéTerr/ Obster 

Participants -Université Lyon 1 (Pampani Silvia – CLIPE Lyon 1) 
-Université Lyon 2 (M. Seffahi  coordinateur pédagogique 5 Master Lyon 2 ; Marie  Pierre Lenci, SCUIO 
Lyon 2) 
-Université Sainte Etienne (Claire Autant Dorier - Master IMPACT, Dvt social, DSU, formation initiale et 
continue) 
- la région (direction enseignement supérieure et recherche, direction politique territoriale)  
-CRDR 
-ARADEL (voir quelle implication au niveau régional ou national ?) 

Autres formations -Master IDT-Géosit (UJF)- Romain Lajargue 
-Formation continue Expert en ingénierie de développement local (Ciedel) 
-Licence Pro U St Etienne 

Le portage institutionnel  UNITER RA 
INGETERR 

Animation du processus  Co-animation PFMET, P. Vincent, G. Feyt 

Enquête  -Résultats OBSTER - Enquête stage – stratégie de recrutement 
-les enquêtes de Aradel sur les facteurs d’évolutions des métiers du développement économique local 
(impact des réformes en cours) – ARADEL (!?)"
- Entretiens approfondis avec responsable de Master IGA Grenoble, Licence Pro U St Etienne, expert en dvt 
local CIEDEL."
- Analyse maquettes"
- Fiches d’expérience (journée sur site,  ateliers interprofessionnels, conseils de perfectionnement, ..) 

Calendrier -1ère réunion de présentation du projet, à l’occasion de la présentation des résultats d’OBSTER, le 13 juin  
-2e réunion pour la constitution du groupe le 11 juillet 
- Réunion tél. 15 décembre 
Option : faire réagir les participants sur comment chacun gère le besoin de compétence, nourrir le processus 

par les résultats OBSTER et autres si nécessaire  

+(%,-%,./0$1%!
Groupe porteur  
(noyau dur)  

SK, Nathalie Ledon, Judith Ferrando,  

Participants  ANDRIEU PJ, Université Paris 7 (Sandrine Berroir, MC de géographie),  
TESSERENC P., Université Paris 13,  
FERRANDO J., Université d’Evry  
LHEZ S., IUT Paris Descartes/Ecole service social,  
COHEN C., CNAM  
BRAVO LOPEZ Isabelle, INFA  
TRICOIRE D., Centre de ressource Val d’Oise  
MAIRE O., Profession Banlieue ; 
LEDON N., THIOLLIER E., DHERS J., IRDSU 
HOLLEANDER Ch., réseau DSU IDF 

Les formations 
pressenties! 

Master DSU et DD (Evry) 
Master Ingénierie de l’aménagement et du développement local (Paris 7) 
Formation continue Politique de la ville et urbanisme (Cnam) 
DUT Carrières sociales FI et FC (DUT Paris Decartes) 
Master Conseil aux collectivités territoriales en matière de politique de DD (Paris 13) 

Enquête - Université d’Evry!: 1/en septembre, une journée avec la promotion sortante et entrante, une rencontre avec les anciens 
des masters (enjeux rencontrés, qu’est-ce que c’est leur métier). Ajouter des questions à partir des enjeux de la RA. 
- Evry!: travail collectif fait par des étudiants, elle peut contribuer à cette RA. Octobre - juin. Faire une propose en mai. 
-Fiches d’expérience (stage ISIC, …)"
- Retour sur le guide de formation 2003 avec les formation en présence, évaluer l’évolution"
- -analyse du répertoire national des certifications professionnelle (RNDP): intitulé développement territorial 

Animation du 
processus  

Co-animation 

Enquête - DUT Paris Descartes : Fiches d’évaluation des stages en développement social local, synthèses des comptes rendus de 
comité de pilotage en lien avec le stage en question 

Calendrier 1er réunion de constitution du groupe a eu lieu le 03 mai 
2e réunion de consolidation du groupe et de la démarche, mardi 28 juin 11 
- 2 réunions au 2e semestre 2011 
- - 2 réunion au 1er semestre 2012 

20$34%-51,!54**6((5$!
Animation et 
Noyau dur 

Philippe Carbasse (Réciprocités, réseau DSU), animateur ; SK (PFMET), co-animation selon possibilité de 
financement 

Participants  GABON David, Université de Perpignan 
Montpellier 3: BERRY-CHIKHAOUI isabelle ; CHEVALIER Pascal ; BUISSON Pierre ;  
GUYOT Pierre Alain, IFOCAS, IRTS 
TALLON Hélène, CIRAD 
RABINEAU Brett (préfiguration centre de ressource politique de la ville) 
BARBARIN Laurence, chef de projet politique de la ville  ; BENSON Emmanuelle, Pays Corbières Minervois;  
GUYOT pierre alain, IFOCAS, IRTS  
BUISSON Pierre ( 
VALERO Gérard (Unadel  

Les formations pressenties! -Master-Sciences humaines et sociales-Mention-Territoires et sociétés,  Aménagement et développement (TSAD) 
(Montpellier 3), 
-Master Pratique de l’intervention sociale dans le champ socio-sanitaire (action sociale, santé, sport, culture, mobilité 
et loisirs) (Pérpignan) 
- Master Intermédiation et développement social (Montpellier3) 
- Diplôme d’Etat d’Ingénierie Sociale (DEIS) porté par l’IRTS en lien avec le Master Montpellier 3 

Enquête --RA puisse être le support d'une « étude de terrain » du DEIS ( 3 à 4 personnes du 30 juin 2011 à septembre 2012, 
175 heures sur 4 mois avec production d'une document de 30 pages 
-entretiens responsable formation 
-aurpès des professionnels 

Animation Co-animation Philippe Carbasse et SK (PFMET) 
Matériaux à mobiliser  "!maquettes de formation, les mémoires d'étudiant, les commandes et demandes de stage (définition de projet de 

stage) 
-recueillir des éléments semblables dans d’autres offres de formation (CNFPT) 
-la position des professionnels sur la relation formation/emploi (débutants, expérimentés, rural/urbain) 
-mobilisation de l’étude de dénombrement des professionnels du développement territorial en LR UNADEL, de 
Martine Théveniaut  

Calendrier -1er réunion de constitution du groupe a eu lieu le 15 avril 
-Rendez-vous de consolidation du groupe 24 juin après-midi 
- 1 réunion en octobre 
- -Atelier: journée de réflexion sur les métiers et formation 
- - Journée de restitution en avril 
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11/6/12 

4 

Auvergne 
Noyau dur   Pascal Eynard (Directeur AgroParisTech), Sylvie Lardon (INRA, AgroParisTech), Patrice Cayre (DGER), Philippe 

Chambon (AgroParisTech), Florence Seguin-Callois (ARDTA) 

Participants à démarcher -CVRH Centre de Valorisation des ressources humaines (Centre interregional de Formation Professionnelle) 
-DIRECTE (direction régionale des entreprises, de la concurrence, du travail et de l’emploi 
-Association d’élus : association des maires de la montagne 
-CREFAD : Centre de Recherche, d'Étude et de Formation à l'Animation et au Développement (éducation populaire) 
-TRANSFO : Agence régionale de l’art et de la culture 
-CNFPT délégation régionale 
-Autres contacts de professionnels : Olivier CAVAGNA (Directeur Syndicat Mixte pour l'Aménagement et le 
Développement des Combrailles) ; Samuel HOUDEMON, Pays de saint flour haute auvergne 
- Réseau DSU : VUILBERT Sébastien s.vuilbert@agglo-moulins.fr 
La Région 

Les formations pressenties! -Master spécialisé AgroParisTech-ENGREF «!Développement local et aménagement des territoires!» auquel a 
succédé le Master spécialisé ATDL/ACTERRA-Action publique pour le développement durable des territoires,  
-Master «!Développement des Territoires et Nouvelles Ruralités!», (Laurent Rieutord), Université Blaise Pascale 
- VetAgroSup diplôme d’ingénieur  option "Ingénierie et Développement Territorial (Armelle Maumelat) 
-Master « Stratégies d'aménagement des villes petites et moyennes et de leurs territoires » Université d’Auvergne 

Le portage institutionnel  -IADT Institut d’Auvergne du Développement Territorial: sujet de travail commun (volonté de regroupement de 
toutes les formations supérieures en dvt territorial, université, Inra, Agroparistech, Cemagref, VetAgroSup) 
-L’Unadel a démarché la région pour un soutien financier (contact : M. Peraldi) 

Animation du processus  Animation AgroParisTech 

Enquête -Présentation des formations dans la revue d’Auvergne « Développement, attractivité et ingénierie des territoires. Des 
enjeux de recherche pour l’action et la formation » 
-Travaux d’IngeTerr : à préciser 
-Autres travaux 
-Groupe de travail 

Calendrier -  1ère réunion de présentation du projet, constitution du groupe : 03 mars  

Midi-Pyrénées!
Groupe porteur Laurence Barthe ; à définir 
Participants pres
sentis 

-Ecole d’ingénieur de Purpam/Ensat 
-Eventuel partenaire acteurs territorial : 
CR pôle d’appui territorial (Paulette Salle) 
-Mipydel (Midi-Pyrénées Dvt, surtout pays) 
-Solidarité Villes  
-Draf : direction agriculture et forêt 

Les formations 
pressenties! 

Université Toulouse département de géographie : 
-Master Aménagement et Développement 
Transfrontalier de la Montagne »,  
-Master Institut Aménagement territorial  » , 
- Licence 3 Pro Gestion-Animation des espaces 
montagnards et pastoraux 
-  Autres formations 

Enquête   A définir 
Animation Laurence Barthe 

Matériaux dispo A définir 

Calendrier 1ère réunion en avril 12 

•  II/ Éléments intermédiaires : formation 
initiale, continue, de qualification et 
modes de construction des relations 

• A/-Points de tension  et questions 
• B/- Prémices d’éléments pour 

l’élaboration d’une typologie  
• C/ - Complémentarités des espaces de 

formation et de qualification 

•  Les échanges ont confirmé l’ampleur des transformations à l’œuvre 
dans le champ du développement : 

Mise en cause de certaines formations universitaires par la logique 
interne de la réorganisation de l’université, par la transformation de 
ce qu’attendent les employeurs et à travers eux les politiques 
publiques, et d’autre part, par l’évolution des étudiants accueillis 

-Les commandes institutionnelles et les représentations des métiers 
- Tension entre les attentes des terrains et des employeurs et les 

ambitions universitaires  
-   Un écart entre ambition affichée, les contenus et les attentes 

•  Vision stratégique / opérationnalisation : Comment raisonner la 
tension entre une vision stratégique et la technicité croissante de 
l’opérationnalisation sur le terrain ?  

•  Comment jouer sur les savoir-être, la personnalité ? Qu’est-ce qui 
permet d’être plus armé pour faire face aux situations ? Comment 
actualiser les contenus ?  

•  Un nouveau modèle de développement mis en œuvre dans le cadre 
d’un métier reconnu ?  

•  Différentes façons de construire des relations 
avec le milieu professionnel 

•  selon les relations préexistantes, le territoire, le contexte 
institutionnel, les restructurations engagées 

•  Selon la place des apprenants et le type d’interface 
•   Le savoir-faire peut être appris et expérimentés de 

manière formelle (en formation), informelle (formation 
hors dispositif) ou non formelle (à travers l’expérience) 

• Université  
• Centre de formation 
• Centres de ressources 
• Réseaux des professionnels 
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Jude	  BROUSSEAU,	  conseiller	  en	  développement	  social	  à	  la	  Conférence	  régionale	  des	  élus	  de	  la	  
Côte-‐Nord	  et	  président	  sur	  Réseau	  québécois	  de	  développement	  social	  (RQDS)	  

8-‐3.	  Le	  réseau	  d’acteur	  comme	  instrument	  du	  développement	  territorial	  intégré.	  
	  

Avec	   son	  expérience	  de	  conseiller	  en	  développement	   social	   à	   la	  Conférence	   régionale	  des	  élus	   sur	   la	  
Côte-‐Nord	  au	  Québec,	  le	  conférencier	  présente	  le	  Réseau	  québécois	  du	  développement	  social	  (RQDS),	  
dont	  il	  est	  président	  où	  l’on	  retrouve	  16	  des	  19	  régions	  du	  Québec	  en	  tant	  que	  membre	  à	  part	  entière	  
d’un	   réseau	   qui	   regroupe	   les	   représentants	   des	   démarches	   régionales	   de	   développement	   social.	   Ce	  
réseau	   d’acteurs	   du	   développement	   forme	   une	   communauté	   de	   pratique	   qui	   soutient	   ses	   membres	  
dans	   leur	   tâche	   d’amélioration	   des	   conditions	   de	   vie	   des	   communautés.	   Avec	   comme	   objectifs	  
prioritaires	  l’amélioration	  des	  pratiques	  de	  développement,	  ce	  réseau	  d’acteurs	  agit	  comme	  plateforme	  
et	  instrument	  de	  partage	  des	  savoirs,	  des	  informations	  et	  des	  expériences	  afin	  de	  faire	  progresser	  les	  
démarches	  régionales	  de	  développement	  social.	  

Ces	  activités	  peuvent	  à	  l’origine	  être	  influencées	  des	  	  Rencontres	  des	  acteurs	  du	  développement	  local	  en	  
1996	  à	  Kamouraska	  où	  Pierre	  Nardin	  venait	  présenter	  les	  expériences	  de	  la	  France	  et	  de	  l’UNADEL.	  Sa	  
conception	  du	  développement	   territorial	   s’appuyait	   sur	   l’interaction	  et	   l’intégration	  entre	   les	  bassins	  
de	   vie	   et	   les	   bassins	   stratégiques.	   En	   1998,	   le	   RQDS	   définissait	   ce	   qu’il	   entendait	   comme	   approche	  
territoriale	   intégrée	   (ATI)	  pour	  établir	  un	   fondement	   commun	  à	   la	  pratique	  du	  développement	  dans	  
une	  optique	  de	  faire	  des	  ponts	  entre	  les	  dimensions	  sociale,	  économique	  et	  environnementale.	  Avec	  la	  
concertation	  des	  partenaires	  du	  développement,	  cette	  définition	  du	  développement	  territorial	  intégré	  
permet	   d’exprimer	   d’autres	   compréhensions	   où	   la	   référence	   au	   territoire	   s’inscrit	   dans	   une	  
appartenance	  à	  un	  «	  senti	  »	  plutôt	  qu’au	  territoire	  administratif	  de	  l’État.	  

Dans	  sa	  communication,	   le	  conférencier	  réfère	  à	  trois	  régions	  du	  Québec,	  soit	  Lanaudière,	  Centre-‐du-‐
Québec	   et	   Côte-‐Nord,	   où	   se	   sont	   déployées	   des	   stratégies	   de	   mise	   en	   œuvre	   des	   plans	   de	  
développement	   autour	   du	   réseautage,	   de	   la	   formation	   et	   du	   transfert	   d’outils.	   La	   trousse	   «	  Ma	  
communauté,	  clé	  en	  main	  »	  au	  Centre-‐du-‐Québec,	  le	  réseau	  de	  formation	  continu	  dans	  Lanaudière	  et	  la	  
rencontre	  de	  réseautage	  l’Escale	  sur	  la	  Côte-‐Nord	  font	  figure	  d’expérience	  pour	  illustrer	  comment	  les	  
professionnels	  ont	  recours	  aux	  connaissances.	  La	  question	  de	  la	  formation	  et	  des	  compétences	  se	  pose	  
à	   trois	   niveaux,	   soit	   (1)	   ponctuel	   avec	   un	   programme	   en	   Mobilisation	   et	   développement	   des	  
communautés,	   (2)	   continu	   avec	   un	   réseau	   de	   partage	   des	   connaissances	   et	   (3)	   à	   long	   terme	   avec	   la	  
démarche	  de	  bilan	  et	  des	  perspectives	  en	  développement	  social	  qui	  est	  en	  cours.	  

En	  terminant,	  le	  conférencier	  fait	  part	  de	  préoccupations	  qui	  rejoignent	  la	  communauté	  de	  pratique	  du	  
développement	   du	   territoire	   avec	   l’importance	   d’assurer	   un	   transfert	   des	   savoirs	   et	   des	   savoir-‐faire	  
tout	  en	  prenant	  soin	  de	  faire	  des	  liens	  intégrant	  la	  théorie	  et	  la	  pratique	  au	  sein	  des	  communautés	  et	  
des	   milieux	   de	   formation.	   Ainsi,	   les	   nouveaux	   vocables	   associés	   du	   DTI	   traduisent	   la	   passion	   des	  
acteurs	  et	  des	  partenaires	  du	  développement	  afin	  de	  contribuer	  au	  renouvellement	  des	  pratiques.	  



__________________________________________________________________________________________________________	  
Pratiques	  et	  métiers	  du	  développement	  territorial	  intégré	  
Université	  du	  Québec	  en	  Outaouais	  (UQO)	  –	  du	  mardi	  6	  mars	  19	  h	  au	  vendredi	  9	  mars	  16	  h	  2012	  –	  Local	  F-‐129	  

107	  

	  
	  

!!"#"!$%

!%

!"#$%#&'(')&!"%*+#,'#"'-."%#&,'/+%
/.0#$1))#-#2"'"#&&%"1&%!$'%2".3&.'4'

56'!+'7'-!&,'89:8;'%

<=!%&#'<!2!/%#22#'/#'&#<=#&<=#'#2'1&3!2%,!"%12'
<1--+2!+"!%&#'5+*1;>'!&+<'%2210!"%12',1<%!$'#"'

/.0#$1))#-#2"'/#,'<1--+2!+".,%
2?@AB'CDBEF@'G'EH?IJAI'KA'@LMNA'O'57'NEIB'89:8;P'%

('/QCAK?RRANAF@'JAB'RIESTUAB'A@'JAB'V?NRQ@AFVAB'JAB'RI?WABBD?FFAKB'
JU'B?USAF'EU'/"%'4'%

!"#$%"#&'(&$"#)'*(#&$%"&+,-'&."/,))'%,0&1/*)'233'"&'*&-#4'3/$$'5'*(&)/12%3&6&3%&789&-'&3%&7:(';</"-&'(&
$"#)2-'*(&-,&8#)'%,&=,#>#1/2)&-'&-#4'3/$$'5'*(&)/12%30&%4'1&3?#("/2('&1/33%>/"%@/*&-'&5')-%5')&A"%*1'&

A"%-'B'&C1//"-/*%("21'&-,&7/52(#&"#D2/*%3&-'&-#4'3/$$'5'*(&)/12%3&-,&7'*("';-,;E,#>'1&'(&%-52*2)("%("21'&
%,&8EFGH0&7I"2)@%*'&J,))2'"0&1//"-/**%("21'&-,&8EFG&'(&-'&KL&M3%2*&7/,(,0&%-52*2)("%(',"&%,&8EFGHL&K'"12&

#D%3'5'*(&%,N&%,("')&%-52*2)("%(',")&-,&8EFG&$/,"&3',"&%$$,2L&%

•  !#%&'()*+,%-.-/&.,%01*,,2%3.%!45%
•  6.(&*71.%8.,%&.1&',.+9:+9,%3.%3'-:&;<.,%&'()*+:8.,%3.%

3'=.8*11.-.+9%,*;):8%
•  >+.%;*--7+:79'%3.%1&:?@7.A%%

–  B*7?.+%%:7C%-.-/&.,%@7)%)+9.&=).++.+9%1*7&%:-'8)*&.&%8.,%
;*+3)?*+,%3.%=).%)+3)=)37.88.,%.9%;*88.;?=.,%3.,%;)9*D.+,2%

–  E=.;%;*--.%)+9'&F9,%;*--7+,%1&)*&)9:)&.,A8G:-'8)*&:?*+%3.,%
1&:?@7.,%.9%8:%1&*(&.,,)*+%3.,%3'-:&;<.,%&'()*+:8.,%3.%
3'=.8*11.-.+9%,*;):8%

H:&9:(.%3G)+I*&-:?*+,J%3.%;*++:),,:+;.,J%3G)++*=:?*+,J%
3G.C1'&).+;.,J%3.%1&:?@7.,J%;**1'&:?*+,2%%%

K.%1*)+9%3.%3'1:&9A%

•  L+%&.(:&3:+9%8G)?+'&:)&.%3.%H).&&.%M:&3)+%
0>+)*+%3.,%:;9.7&,%.9%3.,%,9&7;97&.,%3.%
3'=.8*11.-.+9%8*;:8">MENLK5A%

•  O:8(&'%8.%9.-1,A%

•  P8%I:)9%,.+,%@7.%8.%NQPR%S%/:,,)+,%3.%
=).%T"S%/:,,)+,%,9&:9'()@7.,%TA%

%N.,%/:,,)+,%3.%=).%@7)%8).+9%'9&*)9.-.+9%%
-*+3.%1*8)?@7.%.9%,*;)'9'%;)=)8.U%

– VW%,.%;*+,9&7)9%;*88.;?=.-.+9%7+%1&*X.9%
(8*/:8%3.%3'=.8*11.-.+9A%
– KY%*WA%
•  %8G';*+*-)@7.%+G.,9%1:,%8:%,.78.%
1&'*;;71:?*+%
• *+%:,,7&.%8:%1:&?;)1:?*+%3.,%1*178:?*+,%
8*;:8.,%:7C%3';),)*+,%
•  8Y%*W%,.%3'=.8*11.+9%3.,%,*8)3:&)9',%

N.,%/:,,)+,%,9&:9'()@7.,A%

•  6',789:+9%3G:88):+;.,%3.%S%/:,,)+,%3.%
=).%T%%
– L+%:,,7&:+9%Y%;<:@7.%S%/:,,)+,%3.%
=).%T%3.%;*+,.&=.&%,*+%)3.+?9'A%
– Q*79%.+%(:(+:+9%.+%.Z;:;)9'%.9%.+%
;*-18'-.+9:&)9'%

Q*7X*7&,%.,9[)8%@7.A%%

•  K.%3'=.8*11.-.+9%3.,%1&:?@7.,%3.,%
1&*I.,,)*++.8,%\(7&:)9%/).+%,7&%1:&-)%,.,%%
1&'*;;71:?*+,]%
– ^%_:-*7&:,`:%.+%!44#J%Y%8G*;;:,)*+%3.,%
6.+;*+9&.,%3.,%:;9.7&,%37%3'=.8*11.-.+9%&7&:8A
)8%?9&:)9%,:%;*+I'&.+;.%S%a&:+3.7&,%.9%-),b&.,%37%
-'?.&%3G:(.+9%3.%3'=.8*11.-.+9%TA%



__________________________________________________________________________________________________________	  
Pratiques	  et	  métiers	  du	  développement	  territorial	  intégré	  
Université	  du	  Québec	  en	  Outaouais	  (UQO)	  –	  du	  mardi	  6	  mars	  19	  h	  au	  vendredi	  9	  mars	  16	  h	  2012	  –	  Local	  F-‐129	  

108	  

	  

	  

!!"#"!$%

$%

!"#$%#%&"'(")*"'+,-./%-"'0"

'+1()%##(2(-3"3($$.3%$.*)".-3+4$+"56789:%

•  ;+2.-*.$("'0"<=6;"(-"-%1(2>$("?@@A"B"
C%-3$+*)%

&%!"#"$%&&'()*"$+"$)%'%),-'.+"$&%'$/0"$
)(0)"',%1(0$2"+$.0,"'3"0%0,+4$/0"$.0,"'3"01(0$
.0,"'+"),('."55"$6/.$&5%)"$57%8-5.('%1(0$2"$5%$
+.,/%1(0$2"+$8"89'"+$2"$5%$)(88/0%/,-$%/$
)"0,'"$27/0"$%)1(0$:5(9%5"$",$6/.$%8-5.('"$5%$
)%&%).,-$27%:.'$,%0,$2"+$)(55")13.,-+$6/"$2"+$

.02.3.2/+$6/.$5"+$)(8&(+"0,$;<$%

'()*+,%-./0*12+3,4.3,%+50*4/1+,%

•  674)%*181*+3-+%9%:7%3.;.3%<(%)+**4).4*+%
<=7007*)+373-+%>,+3;>%0:()?)%@(=9%(3%)+**4).4*+%
7</434,)*7;8A%

•  B)*7)1C4+%@(4%+,,74+%<+%0*+3<*+%+3%-./0)+%%+)%<+%
-.3-4:4+*%%).()+,%:+,%<4/+3,4.3,%<(%
<1D+:.00+/+3)%

E.//+%<4)%E:74*+%F.:<(-%<+%B.:4<7*4)1%*(*7:+G%
&%:H1)7)%3H+,)%0:(,%:+%,+(:%9%<1I34*%:+,%

07*7/J)*+,%K%

;3$*3+4.(&"2.&(&"(-"D01$("#*$")(&"E678"#%0$"F*1%$.&($"

)("'+1()%##(2(-3"'(&"#$*/G0(&"(3"H%2#+3(-H(&:%

L1,+7()7C+M%8.*/7;.3M%)*73,8+*)%<H.(;:,AAA%

•  '(%E+3)*+N<(NO(1P+-G%
–  %Q7%)*.(,,+%I"C*"H%220-*03+J"H)+"(-"2*.-"K%%

•  Q737(<4J*+G%
–  L1,+7(%<+%8.*/7;.3%-.3;3(+M%0:73%<+%8.*/7;.3%7<70)1%
7(5%-4).R+3,M%43)+*D+373),M%+)-A%

•  E?)+NS.*<%
–  T,-7:+,G%6.*/7;.3%+)%L1,+7()7C+%<+,%7-)+(*,%<+%
<1D+:.00+/+3)%,.-47:UA%

–  '-;D4)1,%<+%-.N-.3,)*(-;.3%<H.(;:,%+)%<H7-;D4)1,%<+%
8.*/7;.3%

L>&($1*/%-&%

•  Q+,%-./01)+3-+,%9%*+38.*-+*%0+(D+3)%,+%
*+)*.(D+*%9%V%34D+7(5G%

–  W.3-)(+:G%
•  'TE%%X.P4:4,7;.3%+)%<1D+:.00+/+3)%<+,%-.//(37()1,YM%
7--(+4:%<H438.*/7;.3,%Z+5AG%0*1,+3)7;.3%<+%0*.C*7//+,U%

–  T3%-.3;3(%
•  674*+%07*;+%+)%-.3)*4P(+*%9%(3%*1,+7(%
•  W7*)7C+*%<+,%-.3374,,73-+,%Z[*.(0+%<+%*1\+54.3%+3%]EU%
•  ^(;:,%<+%)*73,8+*)%Z_*.(,,+%<+%07*)7C+%<+%-.3374,,73-+U%

–  Q.3C%)+*/+%ZF4:73%+)%0+*,0+-;D+,%+3%]BU%

`%0*.0.,%<+%:7%)*.(,,+Y%

M%22(-3"H(&"#$%F(&&.%--()&"%-3N.)&"$(H%0$&"*0O"H%--*.&&*-H(&"

.&&0(&"'(")P(O#+$.(-H("%0"*0"3$*-&F($3"(3"B")P*##$%#$.*/%-"'(&"

H%--*.&&*-H(&".&&0(&"'(")*"$(HQ($HQ(:%

E+3)*+N<(NO(1P+-G%

•  _.(*31+,%733(+::+,%<+,%XLE%Z0*1,+3)7;.3%<+%-.3)+3(,M%7--(+4:%<+%0*1.--(07;.3,%
+)%<+%P+,.43,UM%P(::+;3%<+%:474,.3%

]73,%Q737(<4J*+G%%

•  L+-2+*-2+%,(*%:+,%-.3<4;.3,%87-4:4)73)+,%%9%:7%07*;-407;.3%-4).R+33+%<73,%<+%)+::+,%
,)*7)1C4+,%<+%/.P4:4,7;.3%

•  '00*.0*47;.3%<+%0*7;@(+,%*17:4,1+,%<73,%(3%*1,+7(%<4)%&%7:)+*37;8%K%<+%
<1D+:.00+/+3)%Z3.3%1)7;@(+U%@(4%*+a.43)%(3+%-+3)743+%<+%)+**4).4*+,%%+3%
6*73-+%M7(5%'3;::+,%+)%7(%3.*<%<+%:='8*4@(+A%

B(*%:7%E?)+NS.*<G%
•  `%)*7D+*,%(3%*1,+7(%<+%-./4)1,%)+**4).*47(5%700+:1,%&%E273;+*%<+%<1D+:.00+/+3)%

,.-47:%K%
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!!"#"!$%

&%

!"#$$#%&'#(%'#)*+#%&#,&-"#$$#%&.(/#0,1*.0%&#0&
21*3(#&4#&5.(21*.0&#,&4#&-"1$/6)1*.0&4"&2/$/#"&

'(.5#%%/.00#$7%

'()*+,*-.%/0(1.2"3-,+2.%45.67.)1-.%$8!89:%%

•  ;+%,66-.+,*7%<0.%=.5%+>0?.==.5%6-,@<0.5%
A(?.=>66(.5%,0%2>0-5%A.%=,%A.-+*B-.%A(2,A.%
4*+7.-5.27>-*,=*7(C%DEFC%A(?.=>66.).+7%A.5%
2>))0+,07(59C%>+7%G,?>-*5(%=.%A(?.=>66.).+7%
AH0+.%+>0?.==.%2,7(I>-*.%A.%6->G.55*>++.=5%<0H>+%
,66.==.%J%KL1-*A.5%MN%O(=,+I.%A.%G>-),@>+%
,2,A()*<0.C%A.%2>++,*55,+2.5%2>)6=().+7,*-.5%
.7%A.%+>0?.==.5%6-,@<0.5N%

P.5%<0,=*7(5%-.2K.-2K(.5Q5,?>*-%R7-.%

0+%1>+%,22>)6,I+,7.0-QN%

S7%5,?>*-%G,*-.%42,6,2*7(5%A.Q9%

•  %O>1*=*5.-%

•  T>+2.-7.-%

•  U(?.=>66.-%A.5%57-,7(I*.5%V%6=05*.0-5%+*?.,0W%

•  T>)6-.+A-.%=.5%-(,=*7(5%A0%7.--*7>*-.%?(20%.7%=.5%A*?.-5.5%AL+,)*<0.5%

•  T>+2*=*.-%=.5%*+7(-R75%A*?.-I.+75%

•  U(?.=>66.-%A.5%?*5*>+5%2>==.2@?.5%

•  T,6,2*7(%A.%A(2>A.-%=.5%.+X.0W%6>=*@<0.%

•  U(?.=>66.-%A.5%-(5.,0W%AH,27.0-5Q%

•  '052*7.-%=H().-I.+2.%A.%2>+A*@>+5%G,?>-,1=.5%46-(6,-,@>+%A0%J%7.--.,0%MC%
.+I,I.).+7%A0%)*=*.0%)0+*2*6,=C%)*5.%.+%6=,2.%AH0+%+>L,0%6>-7.0-9%

•  Y(-.-%=.%2L2=.%A.%A(?.=>66.).+7%AH0+.%2>))0+,07(%

E>07%Z,Q.+%L%*+2=0,+7%A.5%2>)6(7.+2.5%50-%=.5%6=,+5%
,A)*+*57-,@G%.7%>-I,+*5,@>++.=%

[-(>2206,@>+5Q%

•  [-(>2206,@>+5:%
–  '.%7>0-+.-%?.-5%=,%G>-),@>+%2>+@+0.C%2*1=(.C%.+%
7.+,+7%2>)67.%A.%=,%)0=@6=*2*7(%A.5%,27.0-5%.7%A.5%
6-,@<0.5%.+%7-,+5G>-),@>+N%%

–  '.%7>0-+.-%?.-5%0+.%2>))0+,07(%,66-.+,+7.%4.WN%
DST%.+%)>1*=*5,@>+%A.5%2>))0+,07(59%

•  F)6>-7,+2.%AH,550-.-%2.-7.5%=,%A*\05*>+%A.5%
2>++,*55,+2.5%),*5%,055*%=.0-%7-,+5G.-7%.7%2.%,?.2%
=.5%,27.0-5%A.%UEFQ,550-.-%AH(7,1=*-%=.%6>+7%.+7-.%
7K(>-*.%.7%6-,@<0.%46-(5N%]?,+%T>).,09%

S+%2>+2=05*>+Q%

E(=(6K>+.%^%_!`ab$`a##8!%

TK-*5@,+.%P055*.-C%2>>-A>++,7-*2.%

T>0--*.=%^%2N=055*.-c-<A5N>-I%


