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L'une des compétences prioritaires inscrites dans les
programmes visant I'intégration sociale ou cornmu-
nautaire des personnes défi cientes intellectuelles, c'est
la possibilité nd'entretenir des relations interper-
sonnelles harmonieuses avec son entourageo. Le
développement des relations harmonieuses se réalise
quotidiennement à travers des habiletés telles que
donner ou recevoir de I'information. améliorer les
attitudes vis-à-vis des auûes, développer son désaccord
ou ses sentiments sans colère ni agressivité, s'intégrer
dans une vie de groupe. Plusieurs expériences
d'intervention éducative auprès des élèves présentant
une déficience intellectuelle allant de moyenne à
sévère montrent que les habiletés ci-dessus ne sont pas
faciles à maîtriser. Car, le choix des activités s'avère
souvent, à cause des difficultés de langage et de
certaines incapacités physiques, difficiles pour ces
personnes.

Or, comme le montrent des expériences récentes, les
activités organisées sous forme de nréunion de groupe"
s'avèrent plus efficaces pour le développement des
personnes ayant une déficience intellectuelle, sur le
plan des relations harmonieuses avec I'entourage
aussi bien que sur le plan du respect des besorns
spécifiques, de l'âge réel et du rythme d'inves-
tissement individuel.

Le terme nréunion de groupeu, utilisé au sens de Cohen
(1994) et de Johnson et ses collaborateurs (1992),
renvoie à un ensemble de regroupements formels,
centrés sur un plan de communication structuré et
permettant aux participants d'assumer des
responsabilités, de coopérer ou de prendre des
décisions concemant des questions importantes
touchant la vie communautaire ou la vie de chaoue
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participant. Chacun d'eux se reFouve dans une position
stimulante caractérisée par des tentatives personnelles
de réponse à la question du jour ou au problème posé.

Dans les milieux scolaires ordinaires, le conseil de
classe et le conseil de coopération en sont des
illustrations appropriées (Jasmin, 1994). Or, même
dans ces milieux dits "normaulu, le constat de
I'hétérogénéité est flagrant. Grâce aux principes de
participation partielle, plusieurs individus peuvent
s'investir à leur rythme, assumer des rôles précis et
relever des défis sur le plan du développement social
ou de I'enrichissement personnel. Certes, le défi serait
de taille pour la participation active de la personne
vivant avec une déficience intellectuelle allant de
moyenne à sévère. Cependant, comme le montrent de
nombreuses expériences recensées sur le terrain ainsi
que nos recherches en cours, les réunions de groupe
ofïrent des modes de fonctionnement complexes. Elles
s'accompagnent d'avantages multiples sur le plan des
apprentissages reliés aux habiletés de choix, de partage
et de I'appropriation d'un espace commun de vie
(Odom et al., 1992; Moreau, 1994; Bell & Barnett.
1999). En introduisant une telle expérience dans de
nouveaux contextes, dans l'environnement de la
personne déficiente intellectuelle, dans de nouveaux
milieux de vie ou dans des salles de classe différentes.
nous favorisons I'identification de différents paramè-
tres de réussite, permettant du même coup de circons-
crire les atouts et limites d'une telle démarche que
d'aucuns pourraient considérer, dans l'optique de Bell
& Barnett (1999), comme un modèle d'enrichissement
par les pairs. La présente communication est centrée
sur un des volets de la recherche. Elle privilégie les
aspects de la coopération, la prise de décisions et des
ressources spécifiques sur le plan de la communication
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et des habirudes nécessaires pour la vie à l'intérieur
d'une communauté.
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Cette recherche est organisée en trois phases
correspondant à une triple expérience dans trois
milieux de pratique ou d'intervention. La première
phase est essentiellement menée à titre de documen-
tation, à partir des réalités concrètes du terrain. Elle
permet, grâce aux écrits recensés ainsi qu'aux
expériences enregistrées sur bande vidéo, de faire
ressortir les caractéristiques distinctives de la
démarche de réunions, comme modèle adapté ou
comme un ensemble de structures fonctionnelles
préseùtant des liens clairs entre les consignes particu-
lières et des étapes d'application. La phase d'analyse
vise essentiellement la reconstitution ainsi que
I'explicitation des pratiques observées ou recensées.

Les deux autres phases vont se développer, à la faveur
de deux travaux d'étudiants, dans le cadre d'un
mémoire de maîtrise professionnelle en adaptation
scolaire et sociale. Elles vont se dérouler dans deux
çlasses spéciales. Elles prolongent le travail de la
phase précédente, par une expérimentation dans de
nouveaux contextes.

L'expérience déjà entamée va s'étaler sur cinq
semaines, à raison de deux séances hebdomadaires.
Chacune des séances sera filmée et analysée, grâce aux
grilles d'analyse des pratiques de coopération
(Bouchard, 1996; Pirtle, 1998), en tenant compte des
thèmes privilégiés émergeant de la réalité de chacun
des milieux choisis. Ainsi, la deuxième phase
proprement dite se déroule dans une école de Thetford
Mines. Elle aidera à découvrir les déterminants de
I'enrichissement par les pairs et les facteurs concemés
dans le développement des habiletés coopératives. La
troisième phase se déroulera dans une école de Ste-
Hyacinthe, elle aidera à analyser I'enrichissement par
les pairs du point de vue de la gestion des transitions
situationnelles (Pupat & Tenat, 1998). En d'autres
termes, étant donné les limites des personnes
concemées sur le plan de la mobilité physique, des
capacités intellectuelles et des habiletés commu-
nicationnelles (Habermas, 1987), il s'avère enrichis-
sant de considérer la trame événementielle des

réunions, d'identifier les types d'interaction, ainsi que
les obstacles les accompagnant. Il est dès lors possible
d'identifier les facteurs de motivation qui interviennent
dans les déblocages mineurs ou dans l'évolution des
situations décisives au cours de la réunion. La
clarification des rôlesjoués par les uns et les autres, y
compris les animatrices ou assistantes, contribue alors
à faciliter l'échange, la coopération et I'enrichissement
mutuel. Cette démarche contribue à valoriser les rôles
actifs assumés par la personne vivant avec une
déficience intellectuelle allant de moyenne à sévère.
Elle multiplie les formes d'enrichissement permettant
une meilleure préparation à I'intégration sociale et
communautaire de la personne.
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Cette recherche mise sur I'intégration de plusieurs
démarches complémentaires, selon un protocole en
trois phases. Dans les demières phases, il s'agira d'ex-
périmenter une démarche d'intervention. Le protocole
de recherche sera alors de type quasi expérimental.
L'expérimentation qui devra se dérouler en classe
n'impliquera pas le choix d'un groupe contrôle. En
privilégiant la logique d'un modèle d'enrichissement
par les pairs, la démarche d'analyse adoptée n'entend
pas produire à terme une généralisation des résultats.
Bien au contraire, elle mise sur une dynamique de
changement, ahn de susciter plus de changements de
façon à faciliter plus de soutien dans les pratiques
d'intervention auprès de la personne ayant une
déficience intellectuelle allant de moyenne à sévère.

Le présent texte se base essentiellement sur les
expériences vécues dans la phase initiale. Celle-ci s'est
déroulée dans les Foyers de la Communauté de
I'Arche. Elle s'est enrichie surtout des démarches
successives d'observation. Elle s'appuie sur les récits
de témoignage, sur les enregistrements vidéo ainsi que
sur les nnotes descripliysso prises lors des séances
d'observation. Certes. la validité des informations
issues de certains outils qualitatifs tels que les entre-
vues, les observations systématiques et le joumal de
bord, suscite beaucoup de controverses (Mucchielli,
1996). Il demeure que les notes prises dans le cadre
des projets de recherche deviennent rapidement des
instruments précieux et faciles à manipuler, dans le
développement de nouveaux contenus.
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À I'issue de I'analyse, les résultats attendus dewaient
toucher trois axes, considérés à juste titre comme des
voies incontournables pour une pratique collective
efficace.

Axe de I'organisation

La participation des personnes à la réunion se fait sur
la base des règles simples dont les détails sont rappelés
en début de séance. Un tableau est présenté comme un
agenda visuellement accessible, et dont le contenu doit
absolument demeurer compréhensible pour chaque
participant. L'utilisation de ce tableau organisationnel
introduit plusieurs paramètres renvoyant aux savoirs,
savoir-faire et savoir-être. Différentes rubriques
figurant au tableau aident à structurer la réunion en
fonction de I'ordre du jour, mais aussi en servant
d'aide-mémoire pour les décisions prises
antérieurement. Le tableau devient ainsi le fil
conducteur d'un rituel intégré dans le protocole de
réunions, enrichi par des pictogrammes et servant
quelques fois comme un indice stimulant la
communication positive (Paour, Langevin & Dionne,
1996, Pupat & Terrat, 1998).

Axe de la coopération

La coopération entre les personnes ayant une
déficience intellectuelle n'est pas un défi
insurmontable. Elle demeure cependant un sujet
difficile à aborder. Des auteurs ne précisent pas le
niveau ou le degré d'implication qui fixerait le seuil
minimal admis pour une participation coopérative.
Aucune activité ne prétend pourvoir aux déficits, pas
plus qu'elle ne vise une participation totale. pour
certains candidats, il est possible que les ambitions en
matière de coopération se limitent strictement aux
occasions d'entraînement. Le développement des
conditions facilitantes devient un enjeu majeur. La
recherche des moyens est une exigence collective et
permanente, afin de donner du sens au plus petit geste
émanant de la personne ayant une déficience (pointer,
exhiber une carte, la poser à I'endroit indiqué, etc.). Il
est souvent demandé à I'assistante ou à la personne-

ressource de placer du matériel attrayant dans
l'environnement du participant ayant une déficience
intellectuelle, de façon à créer des conditions de fravail
stimulantes pour ce demier (Saint-Laurent, l9g4).

Axe des habiletés sociales

L'attention crée un contexte adéquat pour I'intégration
sociale. Il faut certes compter sur la personne vivant
avec une déficience, mais en excluant tout esprit de
ghetto qui nuirait aux idées de complémentarité. Les
nouveaux paradigmes, en matière de développement
des habiletés sociales insistent de plus en plus sur un
questionnement privilégiant la gestion de
I'hétérogénéité (Armstrong, I 999). D'où I'importance
du rôle des animatrices ou assistantes: celles-ci
acceptent de se methe au rang des pairs tout au long du
processus de réunion, afin d'encourager I'exercice des
habiletés utiles pour I'intégration de la personne vivant
avec une déficience intellectuelle.

CONCLUSION

Certes, la réunion demeure une activité ouverte,
mettant toujours la personne déficiente intellectuelle au
centre de I'action ou au centre des échanges. Mais elle
est aussi une démarche nstructurée", privilégiant
I'effacement stratégique des personnes présentant des
déficits moins sévères. Il sera intéressant pour la suite
d'analyser tous les aspects de la participation pour
déterminer la proportion de participants vivant des
rapports d'imposition. En effet, il est important d'aider
chaque personne à bénéficier des avantages qu'offrent
les structures d'interaction mises en place. Il s'avère
utile par ailleurs de dresser un inventaire des stratégies
informelles, afin de prendre la mesure réelle des
habiletés enrichissantes qui se développent dans le
cadre des réunions de groupe. Les analyses en cours
aideront enfin à déterminer le pourcentage des
questions d'ordre collectif ou communautaire dont la
solution dépend effectivement de I'enrichissement par
les pairs, faisant de ces réunions une démarche
originale au profit des personnes ayant une déficience
intellectuelle.
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