
Tous droits réservés © ADMEE-Canada - Université Laval, 2015 This document is protected by copyright law. Use of the services of Érudit
(including reproduction) is subject to its terms and conditions, which can be
viewed online.
https://apropos.erudit.org/en/users/policy-on-use/

This article is disseminated and preserved by Érudit.
Érudit is a non-profit inter-university consortium of the Université de Montréal,
Université Laval, and the Université du Québec à Montréal. Its mission is to
promote and disseminate research.
https://www.erudit.org/en/

Document generated on 04/23/2024 3:44 a.m.

Mesure et évaluation en éducation

Opérationnaliser la théorie de la justice sociale d’Amartya Sen
au champ de l’orientation scolaire : les apports d’une étude
multicas qualitative et comparative
France Picard, Annie Pilote, Michel Turcotte, Gaële Goastellec and Noémie
Olympio

Volume 37, Number 3, 2015

URI: https://id.erudit.org/iderudit/1036326ar
DOI: https://doi.org/10.7202/1036326ar

See table of contents

Publisher(s)
ADMEE-Canada - Université Laval

ISSN
0823-3993 (print)
2368-2000 (digital)

Explore this journal

Cite this article
Picard, F., Pilote, A., Turcotte, M., Goastellec, G. & Olympio, N. (2015).
Opérationnaliser la théorie de la justice sociale d’Amartya Sen au champ de
l’orientation scolaire : les apports d’une étude multicas qualitative et
comparative. Mesure et évaluation en éducation, 37(3), 5–37.
https://doi.org/10.7202/1036326ar

Article abstract
This research is focused on educational and vocational guidance measures
designed to support and assist young people at a disadvantage in their
orientation path when transitioning to higher education. Studying this issue
through the lens of Sen’s theory of social justice (1992) called for some
innovative methodological approaches, including developing data collection
tools and validating their scientific quality in an international comparative
study (Burkina Faso, Canada, France, Switzerland and Turkey). In each study,
qualitative data on the education system and the organization and delivery of
guidance services were collected. In all, 26 semi-structured interviews were
conducted with guidance service managers, school counsellors, as well as a
number of young people transitioning to higher education. The internal
validity (or credibility) of the tools was ensured throughout the development
and revision of the research protocol by following each case study’s
methodology. Testing the validity of the construct as well as its external
validity (or transferability), starting with pre-survey data collection, has
highlighted the heuristic value of the tools. Lastly, the comparative framework
of educational and vocational guidance measures (included as an Appendix) is
one of the first examples of operationalizing Sen’s theory in this field.

https://apropos.erudit.org/en/users/policy-on-use/
https://www.erudit.org/en/
https://www.erudit.org/en/
https://www.erudit.org/en/journals/mee/
https://id.erudit.org/iderudit/1036326ar
https://doi.org/10.7202/1036326ar
https://www.erudit.org/en/journals/mee/2015-v37-n3-mee02497/
https://www.erudit.org/en/journals/mee/


5

Opérationnaliser la théorie de la justice sociale
d’Amartya Sen au champ de l’orientation scolaire : 

les apports d’une étude multicas qualitative 
et comparative

France Picard
Annie Pilote

Michel Turcotte
Université Laval

Gaële Goastellec
Université de Lausanne

Noémie Olympio
Université d’Aix-Marseille
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comparaison internationale, approche par les capabilités d’amartya sen

Cette recherche traite des dispositifs d’orientation scolaire et professionnelle
(DOsP) voués au soutien et à l’accompagnement de jeunes inégalement dotés
dans leur parcours d’orientation au moment de la transition vers l’enseignement
supérieur. Des innovations méthodologiques étaient requises afin d’étudier cette
question dans la perspective théorique de justice sociale d’Amartya sen (1992),
dont l’élaboration et la vérification des qualités scientifiques d’outils de récol-
te de données dans une étude comparative internationale. Cette étude multicas
se fonde sur cinq pays : le Burkina Faso, le Canada, la France, la Turquie et la
suisse. Dans chacun des cas, des données qualitatives ont été récoltées sur le
système éducatif, sur l’organisation des services et sur les prestations de ser-
vices d’orientation. Vingt-six entretiens semi-structurés ont été menés auprès de
responsables de service, de conseillères et conseillers d’orientation-psychologues
ainsi que de jeunes en transition vers l’enseignement supérieur. La validité inter-
ne ou crédibilité des outils a été assurée tout au long de l’élaboration et des révi-
sions du protocole de recherche, empruntant les procédés propres à l’étude de cas.
La vérification de la validité de construit et de la validité externe ou transféra-
bilité, effectuée à partir des données de la préenquête, a mis en lumière la valeur
heuristique des outils. Au final, le cadre comparatif des DOsP, présenté en
annexe, compte parmi les toutes premières formes d’opérationnalisation du
cadre théorique de sen au champ de l’orientation.

MEsUrE Et évaLUatIon En édUCatIon, 2015, voL. 37, no 3, 5-37
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national comparison, sen’s capability approach

This research is focused on educational and vocational guidance measures desi-
gned to support and assist young people at a disadvantage in their orientation
path when transitioning to higher education. studying this issue through the
lens of sen’s theory of social justice (1992) called for some innovative metho-
dological approaches, including developing data collection tools and validating
their scientific quality in an international comparative study (Burkina Faso,
Canada, France, switzerland and Turkey). in each study, qualitative data on the
education system and the organization and delivery of guidance services were
collected. in all, 26 semi-structured interviews were conducted with guidance
service managers, school counsellors, as well as a number of young people tran-
sitioning to higher education. The internal validity (or credibility) of the tools
was ensured throughout the development and revision of the research protocol
by following each case study’s methodology. Testing the validity of the construct
as well as its external validity (or transferability), starting with pre-survey data
collection, has highlighted the heuristic value of the tools. Lastly, the compa-
rative framework of educational and vocational guidance measures (included as
an Appendix) is one of the first examples of operationalizing sen’s theory in this field.

PaLavras-CHavE: dispositivo de orientação escolar e profissional, a justiça social,
a comparação internacional, a abordagem pelas capacidades de amartya
sen

Este artigo aborda os dispositivos de orientação escolar e profissional (DOEP)
dedicados ao apoio e acompanhamento de jovens desigualmente dotados no seu
percurso de orientação no momento da transição para o ensino superior. Foram
necessárias inovações metodológicas para estudar esta questão na perspetiva
teórica da justiça social Amartya sen (1992), incluindo a elaboração e a veri-
ficação das qualidades científicas de instrumentos de recolha de dados num
estudo comparativo internacional. Este estudo multicaso baseia-se em cinco
países: Burkina Faso, Canadá, França, Turquia e suíça. Em cada caso, os dados
qualitativos foram recolhidos no sistema de ensino, na organização de serviços
e na prestação de serviços de orientação. Foram realizadas vinte e seis entre-
vistas semiestruturadas a responsáveis de serviços, conselheiros e conselheiros
de orientação-psicólogos, bem como a jovens em transição para o ensino super-
ior. A validade interna ou credibilidade dos instrumentos foi assegurada ao
longo da elaboração e da revisão do protocolo da investigação, aplicando-se os
procedimentos específicos do estudo de caso. A verificação da validade do
construto e a validade externa ou transferibilidade, feita com os dados do pré-
questionário, mostrou o valor heurístico dos instrumentos. Finalmente, o qua-
dro comparativo do DOEP, apresentado no apêndice, é uma das primeiras for-
mas de operacionalização do quadro teórico de sen no campo da orientação.
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Introduction

Les inégalités d’orientation dans l’enseignement supérieur, ouvrant
sur un enjeu de justice sociale, ont fait l’objet de nombreux travaux en
sociologie de l’éducation et cette question a refait surface dans les sciences
de l’orientation. depuis les années 1960, les travaux sociologiques ont
porté sur les inégalités de destin scolaire selon les appartenances sociales
(Bourdieu & Passeron, 1985), sur les choix d’orientation liés à ces appar-
tenances (Boudon, 1973 ; duru-Bellat, 1995 ; Landrier & nakhili, 2010),
sur le degré de fluidité sociale porté par les systèmes scolaires (dubet,
duru-Bellat, & veretoux, 2010) et sur les effets des environnements sociaux
sur les transitions scolaires et la persévérance aux études (Bourdon,
Cournoyer, & Charbonneau, 2012). En sciences de l’orientation, de récents
travaux ont remis à l’ordre du jour les questions d’inégalités liées au sexe
(duru-Bellat, 2010 ; Perdrix, rossier, & Butera, 2012), à l’autoexclusion
découlant du refroidissement des aspirations scolaires en fonction de l’ori-
gine sociale (dupriez, Monseur, & van Campenhoudt, 2012 ; Müller,
2014), ainsi qu’à l’incidence de l’illusion méritocratique sur les parcours
d’orientation des jeunes (dubet, 2009 ; duru-Bellat, 2012). Pour pour-
suivre sur cette lancée en sciences de l’orientation, des développements
méthodologiques étaient requis. 

Cette étude porte sur les dispositifs d’orientation scolaire et profes-
sionnelle (dosP) voués au soutien et à l’accompagnement de jeunes inéga-
lement dotés et plus ou moins vulnérables dans leur parcours d’orientation
au moment de la transition vers l’enseignement supérieur, de l’étape du
questionnement lié au choix scolaire jusqu’à sa relative stabilité. La vul-
nérabilité se caractérise par des différences de ressources socioéconomiques
et culturelles héritées de la famille, du sexe, de la situation géographique
et de la performance scolaire susceptibles d’engendrer des inégalités en
matière d’orientation. Les dosP renvoient à ce qui est mis en place à
l’échelle d’un pays ou d’une région (un canton, une province) pour soute-
nir la population étudiante dans un parcours d’orientation. sur le plan
macrosocial, ils recouvrent les politiques éducatives et celles liées à l’orien-
tation ainsi que les paliers d’orientation (les filières imbriquées dans la
structure scolaire requérant un choix des jeunes et de leur famille ou une
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décision de l’établissement). sur le plan mésosocial, ils intègrent la mis-
sion d’un service d’orientation, l’organisation de travail ainsi que les pres-
tations de services d’orientation. sur le plan microsocial, ils englobent les
parcours d’orientation, soit le processus de choix effectué durant la sco-
larité ainsi que les événements extrascolaires (par ex., décision d’inter-
rompre les études et d’y retourner par la suite). 

s’inscrivant dans une visée méthodologique, la présente étude multi-
cas qualitative, comparative et internationale se consacre aux dosP dans
la perspective théorique de la justice sociale d’amartya sen (1992, 2010).
Initialement développée en sciences économiques, l’approche par les capa-
bilités (aC) a été appliquée à des champs d’études connexes à l’orientation,
soit à l’analyse de politiques d’emploi, à la formation professionnelle et à
l’insertion de jeunes en situation de rupture (Bonvin & Farvaque, 2007 ;
Farvaque, 2005 ; Hugentobler & Moachon, 2012), à l’étude d’un système
éducatif  (verhoeven, orianne, & dupriez, 2007) et aux comparaisons
internationales des parcours de formation et d’insertion en emploi dans le
champ de l’économie de l’éducation (olympio, 2012, 2013). En outre, elle
a servi à l’enrichissement d’un modèle théorique de l’orientation tout au
long de la vie (robertson, 2014).

Les innovations méthodologiques qui seront présentées découlent
d’enjeux inhérents à cette recherche, soit : 1) l’amorce de l’opérationnali-
sation de l’approche par les capabilités (aC) de sen au champ de l’orien-
tation ; 2) la perspective comparative internationale ; et 3) l’usage de fon-
dements multidisciplinaires (sociologie, psychologie de l’orientation) afin
d’articuler une échelle d’analyse à trois niveaux (microsocial, mésosocial
et macrosocial) pour cerner la justice sociale et l’injustice dans les dosP
étudiés. 

Le but du présent article est de mettre à l’épreuve les qualités scienti-
fiques d’outils de récolte de données devant servir, dans une phase ulté-
rieure de la recherche, à élucider les mécanismes à l’œuvre dans la (re)pro-
duction ou la réparation de situations d’injustice dans les dosP étudiés
à l’aune de l’aC de sen. Les objectifs sont doubles : 1) procéder à l’opé-
rationnalisation du cadre conceptuel de sen en sciences de l’orientation
grâce à l’élaboration d’outils de récolte de données et d’un cadre compa-
ratif pouvant servir à l’analyse des dosP; et 2) s’assurer des qualités scien-
tifiques de ces outils à l’aide des procédés scientifiques usités dans la
méthode d’étude de cas. 
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L’approche par les capabilités de Sen

Bien que l’idée de justice chez sen ait été inspirée des travaux de John
rawls, elle s’en distancie substantiellement. rawls (1971) conçoit la jus-
tice de manière transcendantale : les principes de justice sont supposés 
«uniques» et définis à l’issue d’un débat raisonné entre individus en
situation d’égalité hypothétique. Pour sen (2010), l’idée de justice ne ren-
voie pas à l’implantation d’une institution parfaitement juste, comme le
soutenait rawls, mais plutôt à l’examen attentif  de la liberté réelle qu’ont
les individus d’«être» ou de « faire» ce qu’ils ont raison de valoriser, ce
qui correspond à la définition du concept de capabilité. L’aC se démar -
que ainsi d’une approche ressourciste de la justice dans laquelle on ten-
terait plutôt d’égaliser les ressources ou les droits entre les individus.
Pour sen (2010), même si l’expansion des capabilités de tous est visée,
c’est la réduction des inégalités de capabilité qui retient son attention.
Les inégalités sociales sont ainsi jugées à l’aune de capabilités plus res-
treintes pour un groupe ou pour des individus dans un contexte sociétal
donné. 

La liberté de choix renvoie à l’éventail des options réellement dispo-
nibles et aux options écartées. Bonvin et Farvaque (2008) distinguent un
choix librement consenti d’un choix retenu à la suite d’une autocensure
des intérêts de l’individu en lien avec une situation d’injustice (les préfé-
rences adaptatives). Les ressources désignent l’étendue du capital per-
sonnel, social ou financier, ainsi que des biens et des services qui peuvent
être mobilisés dans un processus d’émancipation des libertés de l’indivi-
du. Les droits formels se rapportent aux dispositions légales auxquelles
le citoyen peut recourir pour accéder à la justice, à un bien ou à des ser-
vices publics. 

Les facteurs de conversion renvoient aux mécanismes qui soutiennent
(facteurs de conversion positifs) ou qui freinent (facteurs de conversion
négatifs) la mobilisation des ressources, des droits formels ainsi que
l’éventail de choix dans les capabilités. Les travaux distinguent trois
ordres de facteurs de conversion (Bonvin & Farvaque, 2007, 2008 ; olym-
pio, 2012, 2013 ; robeyns, 2000). Les facteurs de conversion personnels
font référence aux caractéristiques et aux capacités de l’individu (par 
ex., le talent, la motivation). Les facteurs de conversion sociaux concer-
nent le contexte sociopolitique et culturel dans lequel évolue l’individu.
Les facteurs de conversion environnementaux ont trait aux possibilités 
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11opérationnaliser la théorie de la justice sociale d’amartya sen

institutionnelles et à la situation géographique (par ex., un établissement
d’enseignement supérieur situé à proximité de la résidence de l’individu).
associés aux ressources, les facteurs de conversion conduisent à des fonc-
tionnements effectifs, renvoyant à ce qu’il advient réellement d’un indivi-
du dans un contexte donné. 

dans l’analyse d’une situation d’injustice, l’aC repose sur l’objecti-
vation de faits et d’événements par un examen rationnel de points de vue,
d’argumentations et de comparaisons tenu dans un débat public entre
acteurs afin d’élargir la base informationnelle (sen, 2010). L’institution
et les individus jouent des rôles interdépendants dans la construction de
la justice sociale. Une situation est jugée « injuste» dans un contexte
donné lorsqu’elle produit certains effets négatifs sur un groupe de per-
sonnes en particulier, et pas sur un autre, qui auraient pu être évités (sen,
2010). L’évaluation des mécanismes institutionnels sous l’angle de la jus-
tice sociale repose en définitive sur l’examen attentif  des libertés indivi-
duelles (avoir la liberté de choisir et faire ce qu’on choisit de faire). 

L’étude de cas et ses critères de scientificité

L’étude de cas est une méthode empirique qualitative qui permet
d’étudier en profondeur un phénomène contemporain et d’en cerner la
complexité, en tenant compte du contexte et de nombreuses variables
susceptibles de révéler la relation entre l’individu et l’institution sociale
(anadòn, 2006 ; Merriam, 1988 ; yin, 2009). Elle met à l’épreuve une
théorie et s’appuie sur la triangulation de sources de données (yin, 2009).
Le choix de cette méthode qualitative a d’abord découlé de la perspecti-
ve multiniveau de l’objet de cette étude et du cadre théorique choisi inté-
grant, aux niveaux macrosocial et mésosocial, les politiques publiques,
l’organisation des services d’orientation et les prestations de services
qu’on peut appréhender à l’aide des écrits législatifs ou administratifs et
des entretiens, et, au niveau microsocial, les parcours d’orientation des
jeunes dévoilés à l’aide du récit de parcours, qui a déjà fait ses preuves
dans l’analyse des capabilités (Bonvin & Farvaque, 2007). 

Les critères de scientificité d’une étude de cas reposent sur la vérifi-
cation de la validité et de la fidélité des données récoltées, à partir de pro-
cédés qui lui sont propres et qui traversent l’ensemble de la recherche, de
la planification jusqu’à l’analyse des données (Gagnon, 2010 ; Merriam,
1988 ; remenyi, 2012 ; stake, 1995 ; yin, 2009). Bien que les méthodo-
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logues de l’étude de cas aient adopté la terminologie usitée dans un devis
quantitatif  pour témoigner des critères de scientificité, les procédés usi-
tés diffèrent substantiellement dans le cadre d’une étude qualitative. 

La validité de construit renvoie à la stabilité des données. Elle permet
de s’assurer que les concepts théoriques et leur définition sont constants
dans le temps, d’un site à l’autre, d’une population à l’autre (Gagnon,
2010). Pour mettre à l’épreuve la validité de construit, Gagnon (2010) et
yin (2009) proposent une description exhaustive de la méthode dans un
protocole de recherche connu de tous les chercheurs de l’équipe, l’usage
de multiples sources de données, l’examen des conclusions de l’étude par
les pairs ou par les informateurs clés, ainsi que la récolte de données
empiriques convergentes (triangulation). 

La validité interne, ou le critère qualitatif  de crédibilité (savoie-Zajc,
2004), témoigne de la qualité selon laquelle les données empiriques per-
mettent d’opérationnaliser les concepts théoriques mis à l’épreuve
(Gagnon, 2010). selon Gagnon, ce critère découle du soin porté tout au
long de l’élaboration de la recherche, alors que yin conçoit l’analyse des
données comme étant le moment propice à cette fin. Il repose sur la tri-
angulation des sources de données afin d’éviter les biais culturels ou per-
ceptuels, sur la sélection d’informateurs clés selon des critères bien défi-
nis, ainsi que sur la vérification d’autres explications possibles au mo -
ment de l’analyse afin de mettre à l’épreuve la solidité des conclusions de
recherche (Gagnon, 2010 ; yin, 2009).

La validité externe, ou le critère qualitatif  de transférabilité (savoie-
Zajc, 2004), permet de vérifier si les résultats de l’étude sont transférables
à d’autres cas similaires. si ce critère peut être vérifié par des études ulté-
rieures, il fait partie intégrante du protocole de recherche, soit par le
recours à une étude multicas afin de mettre à l’épreuve les propositions
théoriques dans plusieurs sites (yin, 2009), soit en multipliant les  mo -
ments de récolte de données sur un même site (Gagnon, 2010). 

La fidélité, ou le critère qualitatif  de fiabilité (savoie-Zajc, 2004),
atteste que des chercheurs externes appliquant le protocole de recherche
en arriveraient à des conclusions similaires (yin, 2009). Gagnon propose
l’utilisation de descripteurs précis et concrets, l’élaboration d’une base de
données accessible à d’autres chercheurs, le recours à la technique d’ac-
cord interjuges pour comparer les résultats obtenus, ainsi que l’examen
des conclusions de recherche par les informateurs clés.
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13opérationnaliser la théorie de la justice sociale d’amartya sen

Les procédures de développement méthodologique 
dans une étude multicas 

avant de procéder à la comparaison internationale des dosP selon
l’aC de sen, un développement méthodologique était requis. L’élabora-
tion d’un cadre comparatif  (voir annexe) permettant d’opérationnaliser
l’aC de sen au champ de l’orientation et sa validation par des experts
internationaux, puis la mise au point d’outils de récolte de données heu-
ristiques et leur validation à partir de données issues d’une préenquête
menée en deux phases en ont constitué l’essentiel. 

Sélection des cas 
Cette recherche s’est fondée sur une étude multicas incluant le Bur-

kina Faso, la France, le Québec (Canada), la turquie et le canton de
vaud (suisse). L’analyse comparative internationale permet d’éviter cer-
tains biais culturels par la mise à distance d’un objet familier découlant
de la mise au jour des différences et des points communs entre les cas
(vigour, 2005 ; Bray, adamson, & Mason, 2010). Généralement, la simi-
larité des comparables peut être posée comme condition préalable à
l’analyse comparative. or, välimaa et nokkala (2014) ont bien mis en
évidence l’inéluctable diversité des systèmes d’enseignement supérieur
dans une étude de comparaison internationale. Pour en tenir compte, ils
proposent de construire les comparaisons sur la base de propriétés com-
munes ou à l’aune d’un concept commun. 

Comme l’illustre le tableau 1, les cas ont ainsi été sélectionnés sur la
base de caractéristiques communes et de contrastes en vue de les analy-
ser à l’aune de l’aC de sen dans une perspective située. sur le plan
macrosocial, la taille des systèmes d’enseignement supérieur (systèmes de
très grande taille en France et en turquie, de moyenne taille au Québec,
et de petite taille au Burkina Faso et dans le canton de vaud), l’impor-
tance relative accordée à l’enseignement supérieur comme bien public
(par ex., les efforts de démocratisation de l’enseignement supérieur au
Québec et l’importance de la formation professionnelle dans le canton de
vaud) et la diversité des modalités d’accès à l’enseignement supérieur
(par ex., la complexité des filières de l’enseignement supérieur en France)
ont été considérées dans les contrastes souhaités. En outre, la structura-
tion des paliers d’orientation au sein de chaque système éducatif  a per-
mis d’assurer une variation dans les moments de répartition entre les
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filières d’études (par ex., la précocité du premier palier d’orientation
carac téristique dans le canton de vaud, au Burkina Faso et en turquie).
sur le plan mésosocial ont été prises en considération les modalités liées
à l’organisation des services d’orientation (par ex., leur implantation 
«dans» le système éducatif  québécois ou «à sa périphérie» en France,
dans le canton de vaud et au Burkina Faso ainsi que la récence des 

tableau 1
Caractéristiques des cas sélectionnés dans les cinq pays

BF FR QC VD TR

taille du système d’enseignement supérieur
Petit (entre 20 000 et 70 000 étudiants) X X
Moyen (autour de 300 000 et 500 000 étudiants) X
Grand (entre 2 et 3 millions d’étudiants) X X

Entrée à l’enseignement supérieur
Formation générale au secondaire  X X X X X
Passerelles imbriquées dans le système éducatif  X X X

structuration des paliers d’orientation
Passage du primaire au secondaire X X X
Mi-parcours au secondaire X X X X X
Fin de parcours au secondaire X X X X X

tradition d’implantation du dosP
Entre 1900 et 1930 X X
Entre 1930 et 1960 X X
depuis 1990 X

ancrage administratif  du dosP
Pays X X X
région (canton, province) X X

Modes de gouvernance du dosP
Gouvernemental X X X X X
Loi dédiée à l’orientation X X
Insertion de l’orientation dans une loi existante X
association professionnelle en orientation X X X
ordre professionnel en orientation X

type d’organisation des services d’orientation
Centralisé (CIo, CIosBP, oCosP) X X X
décentralisé (dans les établissements scolaires) X
Modèle mixte : dans l’établissement et présence
de centres d’orientation externes X

acteurs de l’orientation
Conseil d’orientation ou conseil de classe X X X
Conseiller d’orientation psychologue X X X X
Conseiller d’orientation X
Enseignant X X X X X
Parent X X X X X

note. BF : Burkina Faso ; Fr : France ; QC : Québec ; vd : vaud ; tr : turquie. CIo : Centre
d’information et d’orientation en France ; CIosPB : Centre d’information et d’orienta-
tion scolaire et professionnelle et des bourses : oCosP : office cantonal d’orientation
scolaire et professionnelle.
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services d’orientation au Burkina Faso) et le statut professionnel (par ex.,
le double statut de conseiller d’orientation-psychologue en France et
dans le canton de vaud ainsi que l’institutionnalisation de professions
distinctes au Québec). sur le plan microsocial, des morphologies de par-
cours scolaires et de parcours d’orientation découlant d’une diversité de
formes de vulnérabilité et de structuration de paliers d’orientation étaient
souhaitées. 

Structuration des sources de données dans une étude de cas
Chaque cas était composé de cinq sources de données complémen-

taires recueillies au moyen de trois techniques : 1) la production d’une
monographie rassemblant les renseignements publics disponibles sur
chaque dosP ainsi que sur le système éducatif, 2) l’entretien semi-struc-
turé auprès de responsables de service d’orientation, de conseillères ou de
conseillers d’orientation-psychologues, et de jeunes élèves ou étudiants
en situation de transition vers l’enseignement supérieur (accès, intégra-
tion, cristallisation du choix), et 3) la collecte de données à partir de
documents administratifs de l’organisme où les entretiens ont été menés.
Comme l’illustre la Figure 1, cette diversification des sources de données
a permis de colliger des données macroscopiques, microscopiques ainsi
que sur le mésosystème (Bosa, 2013 ; sultana, 2014). Les données macro-
scopiques visaient une mise à distance nécessaire pour débusquer les
situations d’injustice sociale. Les données microscopiques, par le regard
rapproché, permettaient d’éclairer les stratégies étudiantes, le processus
de choix et les arguments subjectifs avancés pour justifier un choix de
projet d’étude. Les données récoltées concernant le mésosystème avaient
pour but de soutenir la mise en contexte des facteurs de conversion liés
aux services d’orientation. 

Cycle de développement méthodologique comme procédé de validation
Le protocole de recherche utilisé, qui constitue un outil essentiel à la

rigueur de la méthode d’étude de cas (Gagnon, 2010 ; remenyi, 2012;
yin, 2009), incluait les objectifs de recherche, la définition des concepts,
les cas sélectionnés, les caractéristiques et le nombre d’informateurs clés
à recruter, ainsi que les guides d’entretien. En dépit du soin porté à la
méthode, il est fréquent de devoir procéder à des modifications du pro-
tocole de recherche dans une étude de cas. afin d’éviter l’éparpillement,
ces modifications doivent se situer dans le droit fil de l’objectif  de recher -
che (remenyi, 2012 ; yin, 2009). 
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La démarche méthodologique utilisée est ainsi marquée par des révi-
sions successives du protocole de recherche, des outils de récolte de don-
nées et du cadre comparatif  des dosP. Ces révisions ont fait partie inté-
grante de la mise à l’épreuve de la scientificité des outils méthodologi -
ques et elles ont nourri une démarche itérative raisonnée, rigoureuse et
sensible à l’expression des diversités nationales. À cette fin, le rôle des
membres de l’équipe de recherche a été central. toutes les révisions mé -
tho dologiques ont résulté d’un processus délibératif  mené au sein de
l’équipe, composée de 11 chercheurs universitaires, qui sont des ressor-
tissants des cinq pays représentés dans les cas sélectionnés et experts du
dosP dans leur pays respectif  ou de l’aC de sen, ainsi que de quatre
assistants de recherche. Cette expertise a été renforcée par leur formation
(étape essentielle dans les études de cas ; yin, 2009), assurée lors des sémi-
naires de recherche ou des réunions d’équipe, et qui a porté sur l’aC de
sen, sur le système éducatif  et le dosP dans chacun des pays, ainsi que
sur la mise en œuvre de la récolte de données (validité de construit).

Figure 1. Structuration des cas étudiés selon les sources de données, 
les niveaux d’analyse et les propositions théoriques de Sen
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La validation des outils de récolte de données et du cadre compara-
tif  s’est effectuée selon un cycle de développement méthodologique (voir
Figure 2) incluant deux boucles de rétroaction qui correspondent aux
deux phases de la préenquête, engageant la contribution des membres de
l’équipe à chacune des étapes. À cette fin, 13 réunions d’équipe et deux
séminaires de recherche (appropriation des dosP et des systèmes édu-
catifs des cinq cas étudiés, et validation du cadre comparatif  des dosP
par trois experts internationaux) ont été tenus. élaborés par la responsable
de la recherche, les guides d’entretien ont été ensuite révisés en sous-groupes
et adoptés par l’équipe, qui a en outre entériné le protocole de recherche,
discuté les rapports d’analyse interjuges des données découlant de la pré-
enquête et accepté les modifications des guides d’entretien. La récolte des
données a été effectuée en binôme (cinq binômes au total). au fur et à
mesure de la réalisation des entretiens, chaque binôme a partagé avec les
autres binômes ses observations sur les possibilités et sur les limites des
outils de récolte de données. En cours de préenquête, des correctifs y ont
été apportés (crédibilité).

Figure 2. Le rôle des membres de l’équipe dans le cycle de la validation 
des outils dans une étude multicas
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Outils de récolte de données 
L’élaboration d’une grille d’analyse documentaire. Pour documenter

les variations des dosP et des systèmes d’enseignement supérieur des
cas étudiés, nous avons eu recours à la technique monographique, qui
renvoie à «une description exhaustive d’une situation, d’un problème,
d’une unité géographique, etc.» (roy, 2009, p. 206). Une monographie
portant sur chacun des cas a été élaborée. ses rubriques s’inspirent de
l’analyse comparative internationale des mécanismes institutionnels de
l’orientation menée par duru-Bellat et Mingat (1992). Elles ont trait à la
description du système éducatif  ainsi qu’à ses ancrages législatifs, écono-
miques et sociaux ; aux paliers d’orientation découlant des filières d’étu -
des et de la structuration des ordres d’enseignement (niveaux scolaires) ;
aux ressources et aux droits conférés aux jeunes et à leur famille par les
politiques d’orientation ou les politiques éducatives ; ainsi qu’à l’inven-
taire des prestations de services d’orientation. Elles ont été et seront
mises à jour de manière constante afin d’intégrer les réformes ou les
modifications administratives des systèmes éducatifs ou des dosP (par
ex., l’entrée en vigueur de la Loi sur l’éducation obligatoire en 2013 dans
le canton de vaud et la restructuration en cours du système éducatif  en
turquie). En complément, pour ce qui touche le site où les entretiens ont
eu lieu, des données ont été tirées des documents administratifs publics
en lien avec la mission du service d’orientation, la population visée, les
prestations de services d’orientation offertes, l’organisation du service
ainsi que les ressources allouées. 

L’élaboration des guides d’entretien. Une première version des trois
guides d’entretien a découlé des définitions des concepts clés de l’aC de
sen. Par exemple, pour le facteur de conversion social, une proposition de
question a été formulée pour le responsable de service : «dans votre ser-
vice, dans quelle mesure tient-on compte du sexe de l’élève ou de l’étu-
diant, de son origine culturelle ou de ses caractéristiques socioécono-
miques ?» Les membres de l’équipe, divisés en trois sous-groupes multi-
disciplinaires et internationaux, ont révisé en profondeur l’un des trois
guides d’entretien afin d’évaluer : 1) si chaque question traduisait l’es-
sence de l’aC de sen, 2) la clarté des questions, 3) leur transférabilité aux
contextes nationaux visés, et 4) la progression de l’entrevue. Les proposi-
tions des sous-groupes ont été débattues en plénière. La polysémie du
concept général d’orientation a fait débat au sein de l’équipe. Il a été
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convenu d’en distinguer les particularités : palier d’orientation, service
d’orientation, prestation de services d’orientation, parcours d’orienta-
tion et processus d’orientation. 

deux juges (la responsable experte de sen et un assistant de recher -
che) ont apparié les rubriques de la monographie et les questions des
guides d’entretien aux concepts de l’aC (voir tableau  2). Il y a eu
consen sus interjuges après clarification apportée à la définition du con -
cept de facteur de conversion environnemental (la validité de construit).
Les membres de l’équipe de recherche ont conclu que les outils de récol-
te de données permettaient une bonne opérationnalisation des concepts
clés de l’aC de sen. toutefois, dans le guide d’entretien destiné aux
jeunes, une seule question traitait des capabilités. Il a été décidé d’y por-
ter attention au moment des entretiens, en ayant recours à des relances si
nécessaire. 

tableau 2
Rubriques ou questions liées à chacun des concepts clés de l’AC de Sen

Sources de données/ Guides d’entretien
Concepts clés de l’AC Site  
de Sen Monographie d’enquête Responsables Professionnels Jeunes

Ressources 4 3 _ 1 3

Droits formels 1 4 2 2 _

Facteurs personnels 
de conversion _ _ _ 10 7

Facteurs sociaux 
de conversion 2 _ 6 8 12

Facteurs environnementaux 
de conversion 11 5 9 14 5

Capabilités _ _ 3 4 1

Choix _ _ 3 2 5

Fonctionnements effectifs 1 _ 8 7 5

Note. Des questions de nature descriptive, ajoutées aux questions ou rubriques citées dans le tableau, ont permis de 
cerner le contexte.
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En dépit des recoupements entre les sources de données, chaque
source visait à décliner des concepts spécifiques : une insistance sur les
facteurs de conversion environnementaux était mise dans la monographie ;
les fonctionnements effectifs étaient centraux dans les guides d’entretien
avec les responsables et les conseillères et conseillers d’orientation-
psychologues ; et la liberté de choix était omniprésente dans le guide d’en-
tretien destiné aux jeunes. Lorsqu’il y avait des recoupements concep-
tuels selon les sources, les questions étaient reformulées en fonction du
statut de l’informateur clé (yin, 2009).

Les révisions successives des guides d’entretien. À la Phase 1 de la pré-
enquête, les membres du binôme se sont concertés sur l’application du
protocole de recherche dans leur contexte national. Ils ont revu les guides
d’entretien et, le cas échéant, les ont adaptés. Par exemple, ils ont souli-
gné que certaines questions étaient trop théoriques. des reformulations
ont été apportées pour faciliter la compréhension par les informateurs
clés. Il en a résulté cinq formes équivalentes de guides d’entretien, adap-
tées à chaque contexte national. Cette façon de procéder permettait
d’ajuster le protocole de recherche aux spécificités des cas (yin, 2009),
mais elle posait un défi sur le plan de la transférabilité : allait-il être 
possible de récolter des données comparables d’un cas à l’autre ? À la
Phase 2, les binômes ont résolu d’accentuer la souplesse de l’entretien
semi-directif  et d’utiliser le cadre comparatif  en y appariant les rubriques
aux exemples de questions utilisées à la Phase 1. Ce correctif  a été inté-
gré dans le protocole de recherche.

Déroulement de la préenquête 
La préenquête a permis d’établir un premier contact avec le terrain,

de cerner l’ampleur des données à récolter et d’anticiper les obstacles sus-
ceptibles de nuire à la réalisation future de la recherche (roy, 2009). Elle
a aussi eu pour fonction de mettre à l’épreuve la validité de construit et
la transférabilité des outils de récolte de données. La Phase 1 de la pré-
enquête s’est déroulée entre octobre 2013 et février 2014, et la Phase 2,
entre avril et août 2014. Les entretiens ont eu lieu dans cinq types d’or-
ganisation, dont un centre d’information et d’orientation (CIo) en Fran-
ce, un service d’orientation d’un collège (cégep) au Québec, un office
cantonal d’orientation scolaire et professionnelle (oCosP) dans le can-
ton de vaud, un centre de l’information, de l’orientation scolaire et pro-
fessionnelle et des bourses (CIosPB) au Burkina Faso et un lycée en tur-

MeE_INT_v37n3-2015_v15_Stampa_07•07-29-02_V30 N2_INT  15-04-23  16:00  Page20



21opérationnaliser la théorie de la justice sociale d’amartya sen

quie. Les critères de sélection des sites et des informateurs clés se sont raf-
finés en cours de route. À la Phase 1, nous avons tenu compte du par-
cours scolaire (fin de scolarité obligatoire et début de l’enseignement
supérieur). À la Phase 2, nous y avons ajouté les formes de vulnérabilité
ayant des incidences sur l’orientation : faire partie de la première généra-
tion à accéder à l’enseignement supérieur, pauvreté de la famille, accès
différencié des groupes ethnoculturels à l’enseignement supérieur, faible
dossier scolaire et sexe.

En plus de l’élaboration de cinq monographies et du repérage des
données à partir des documents administratifs liés à chacun des sites, 14
entretiens ont été menés à la Phase 1 et 12 à la Phase 2. Les données ont
été enregistrées sur bande audio, sauf pour le cas de la turquie, où un
résumé d’entretien en français a été rédigé par la chercheuse responsable
de ce cas. des données ont été récoltées à partir des documents adminis-
tratifs publics dans trois des cinq sites (Québec, France et turquie).
Compte tenu de la récence du CIosPB au Burkina Faso, les données du
site recoupaient celles qui avaient déjà été récoltées dans la monographie.
dans le canton de vaud, il n’y a qu’un seul oCosP ; les données des
documents administratifs ont été intégrées à la monographie. Les don-
nées textuelles et audio ont été rassemblées dans une base de données
sous le logiciel nvivo, version 10. 

Procédure d’analyse des données
La méthode de l’accord interjuges a été utilisée pour assurer la fiabi-

lité de la démarche de vérification des qualités scientifiques. deux juges
(pour la Phase  1 : la responsable de la recherche experte de sen et un
assistant de recherche ; pour la Phase 2 : ce même assistant de recherche
ainsi qu’une chercheuse experte de sen) ont procédé de manière indé-
pendante à la vérification de la validité de construit ainsi que de la trans-
férabilité de données récoltées. À la Phase 1, chacun des juges a produit
12 rapports de codification sur les 14 entretiens, étant donné la défec-
tuosité d’un enregistrement audio et de la décision d’intégrer dans un
même rapport deux entretiens menés auprès de conseillers d’orientation
dans un même site. À la Phase 2, après avoir élaboré un dictionnaire des
codes découlant du cadre comparatif  (appariement des éléments de
chaque descripteur à des manifestations possibles), chacun des juges a
réalisé 12 rapports de codification correspondant fidèlement au nombre
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d’entretiens. tenant compte des deux phases de la préenquête, dans cha-
cun des contextes nationaux, les rapports de codification des entretiens
ont permis de couvrir les statuts des trois groupes d’informateurs clés, tel
qu’il était prévu dans le protocole de recherche. La vérification de la
rigueur de la monographie n’a pas été réalisée, car elle a déjà été mise à
l’épreuve dans les travaux de dura-Bellat et Mingat (1992).

Lors de ces deux phases de la préenquête, la vérification de la validi-
té de construit s’est fondée sur les définitions des concepts clés de l’aC
de sen afin de répondre à la question suivante : peut-on repérer des don-
nées liées aux propositions théoriques de sen d’un cas à l’autre, d’un sta-
tut d’informateur clé à l’autre ? Un cadre comparatif  des dosP a été éla-
boré pour mettre à l’épreuve la transférabilité des guides d’entretien
entre les contextes nationaux. nous cherchions réponse à la question sui-
vante : en dépit des différences découlant de la singularité des cas et des
correctifs apportés aux guides d’entretien selon les cas, parvenons-nous
à récolter des données comparables ? Les juges ont appliqué une échelle
d’évaluation pour déterminer si l’entretien permettait de récolter des
données pertinentes sur chacun des descripteurs du cadre comparatif
(oui, partiellement, non) ; des commentaires appuyaient leur jugement.
Les juges ont obtenu un accord « parfait » pour 89% (Phase 1) et 91%
(Phase 2) des descripteurs, un accord «partiel» pour 9% aux deux phases ;
et un désaccord pour seulement 2% (Phase 1). 

La mise à l’épreuve des qualités scientifiques 
des outils de récolte de données 

Validité de construit 
Les données récoltées à partir des documents administratifs liés au site

d’enquête (par ex., CIo) se rapportent aux ressources et aux droits for-
mels ainsi qu’aux facteurs de conversion environnementaux (voir ta -
bleau 2). Les juges ont souligné que ces données étaient incomplètes, car
les documents publics ne contiennent pas toute l’information souhaitée.
Les interviewers ayant repéré cette lacune avant la tenue des entretiens,
des questions liées aux données manquantes ont alors été introduites
dans l’entretien auprès des responsables. au final, la combinaison de ces
deux sources a permis de récolter des données suffisantes dans les sites
étudiés, en lien avec les concepts à opérationnaliser. 
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Les entretiens auprès des responsables d’un service d’orientation
avaient pour but de rassembler des données opérationnalisant l’ensemble
des concepts clés de l’aC de sen, sauf les facteurs de conversion person-
nels. Lors des deux phases, de multiples données ont été récoltées sur la
mission et sur les objectifs du service se rapportant aux droits formels.
sur le plan des ressources et des facteurs de conversion environnementaux,
les juges ont souligné la multitude de données liées aux prestations de
services d’orientation scolaire et professionnelle (osP) les plus usitées
dans les cas étudiés (par ex., entretien de conseil, information scolaire et
professionnelle) et qui sont offertes à toute la population visée par le ser-
vice. Ils ont noté que les données touchant les facteurs de conversion
sociaux sont suffisantes et portent, par exemple, sur les inégalités sco-
laires (par ex., la persistance des inégalités sociales qui se répercutent sur
les inégalités scolaires en France), sur les inégalités d’accès aux presta-
tions de services (par ex., le fait que les établissements d’enseignement
privés, fréquentés par des enfants de milieux favorisés, soient mieux des-
servis que les établissements publics par le CIosPB au Burkina Faso),
sur la mise en priorité ou non de populations jugées vulnérables (par ex.,
défendre la pertinence d’allouer plus de ressources en orientation aux 
«parents-étudiants » fréquentant le cégep ou aux étudiants « en difficulté
d’adaptation » au Québec). Par ailleurs, les juges sont d’avis que les ques-
tions du guide d’entretien sont pertinentes pour apprécier les fonctionne-
ments effectifs du service d’orientation. toutefois, à la Phase 1, ils ont
noté l’absence de données liées aux procédures d’évaluation des retom-
bées des prestations de services d’osP, ce qui constitue une lacune pour
témoigner des fonctionnements effectifs. Pour pallier cette lacune, à la
Phase 2, le cadre comparatif  a été remis aux responsables avant l’entre-
tien pour susciter la réflexion ainsi que pour faire place à leurs observa-
tions des caractéristiques de la population qui a véritablement recours
aux prestations de services d’osP, à leur connaissance des sous-groupes
vulnérables de la population desservie, aux éléments d’amélioration sou-
haitée, etc. En redéfinissant ainsi le concept de fonctionnement effectif de
manière multidimensionnelle, nous avons pu récolter des données. À la
Phase 1, le concept de capabilité a été traité par un seul responsable, mais
suffisamment par les autres informateurs clés. Il a donc été résolu d’ex-
clure ce concept de la récolte de données pour les responsables lors de la
Phase 2.
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À propos des entretiens menés auprès des conseillères et conseillers
d’orientation-psychologues, lors des deux phases, les juges ont noté l’abon -
dance des données liées aux ressources se rapportant au contexte de tra-
vail et celles liées aux facteurs de conversion, de tous ordres. toutefois, à
la Phase 1, la difficulté à codifier les facteurs de conversion de manière
stable d’un site à l’autre, voire d’une catégorie d’informateurs clés à
l’autre, a été signalée. Les facteurs de conversion sociaux et environnemen-
taux sont des catégories utiles, mais trop larges pour rendre compte de la
spécificité du rôle des familles dans l’orientation des jeunes, de celui des
conseillères et conseillers d’orientation dans l’accompagnement des
jeunes les plus vulnérables, des paliers d’orientation du système scolaire
et de la proximité géographique d’un établissement d’enseignement supé-
rieur, qui sont des éléments clés de l’analyse des facteurs de conversion
dans l’étude des dosP. À la Phase 2, l’équipe a résolu de subdiviser les
facteurs de conversion sociaux à l’aide de sous-catégories, telles que les
facteurs familiaux, socioéconomiques ou ethnoculturels, pour mieux car-
tographier les manifestations possibles dans le champ des sciences de
l’orientation. Une subdivision des facteurs de conversion environnemen-
taux à partir de sous-catégories, telles que les facteurs scolaires (par ex.,
paliers d’orientation, filières d’études, mécanismes de sélection), géogra-
phiques (par ex., éloignement d’un établissement d’enseignement supé-
rieur) ou professionnels (par ex., mobilisation de la marge de manœuvre
professionnelle au sein de l’organisation du travail pour aider les popu-
lations vulnérables), a permis de préciser cette catégorie. Cette nouvelle
typologie des facteurs de conversion a été utilisée lors de la codification
des données à la Phase 2. Elle a permis de témoigner plus justement des
données récoltées, et une sous-catégorie émergente nommée relations
s’est ajoutée aux facteurs de conversion sociaux pour rendre compte de
l’effet des pairs et des modèles professionnels sur le choix scolaire. Ces
modifications ont été apportées au cadre comparatif. Enfin, les juges ont
noté que les données liées aux capabilités étaient suffisantes et constantes
d’un site à l’autre, d’une phase à l’autre ; elles concernaient la liberté de
choix des jeunes, leurs contraintes et leurs possibilités. En lien avec le
choix, à la Phase 2, des données sur les préférences adaptatives ont été
considérées, mais elles n’ont pu être recueillies dans tous les sites. 

Les entretiens auprès des jeunes visaient à récolter des données liées
aux ressources, aux choix, aux facteurs de conversion, aux fonctionnements
effectifs ainsi qu’aux capabilités. Lors des deux phases, l’accord inter-
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juges était quasi parfait en ce qui touche la force de la validité de
construit de ce guide. Cette excellente validité tient à la méthode du récit
de parcours, qui est bien adaptée au cadre théorique. En outre, les jeunes
arrivent facilement à relater leur parcours scolaire, et les données ainsi
récoltées constituent des révélateurs adéquats des concepts clés de l’aC
de sen. 

Transférabilité
En ce qui a trait aux documents administratifs, rappelons que le ca -

rac tère limité des données de sources publiques a aussi rendu difficile la
couverture de tous les descripteurs du cadre comparatif  des dosP, mais
l’entretien avec les responsables a permis de pallier cette difficulté. Les
juges ont noté certaines données touchant les collaborations interprofes-
sionnelles, c’est-à-dire le travail que les conseillères et conseillers d’orien-
tation-psychologues mènent conjointement avec d’autres groupes profes-
sionnels de l’établissement ou hors de l’établissement qui ont une in -
fluen ce sur l’orientation des jeunes. Cet élément était absent du cadre
comparatif  initial et il a été ajouté à la définition du descripteur intitulé
ressources.

selon les juges, lors des deux phases, les données récoltées auprès des
responsables permettaient de bien couvrir chacun des descripteurs rete-
nus (mission et objectifs du service, accompagnement de la population
vulnérable, prestations de services d’osP et évaluation). toutefois, à la
Phase 1, ils ont soulevé un déséquilibre entre, d’une part, l’abondance de
données descriptives sur la mission et les prestations de services d’osP
les plus usitées et, d’autre part, le peu de données permettant de rendre
compte des tels aspects liés au soutien de populations vulnérables en ce
qui a trait à la transition vers l’enseignement supérieur. À la Phase 2, à
la suite de l’introduction du critère de recrutement lié à la vulnérabilité,
plus de données comparables ont été récoltées sur ce plan, d’un site à
l’autre. Il a été possible d’identifier des prestations de services d’orienta-
tion destinées aux populations vulnérables (par ex., parents-étudiants,
jeunes en difficultés scolaires, immigrants) du point de vue de la transi-
tion vers l’enseignement supérieur, même si ces données touchaient
davantage l’enseignement secondaire dans certains sites.
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Les juges ont souligné l’abondance de données récoltées lors des
deux phases en lien avec chacun des descripteurs du guide d’entretien des
conseillères et conseillers d’orientation-psychologues. au terme de la
Phase 1, il a été résolu d’introduire dans le cadre comparatif  des dosP
un élément lié à la posture professionnelle à l’égard de la mission du ser-
vice (description du contexte de travail) afin de mieux articuler cette
source de données avec les précédentes (documents administratifs et
guide d’entretien auprès des responsables) et de récolter de plus amples
précisions quant aux marges de manœuvre professionnelles (facteurs de
conversion). de telles manifestations ont été repérées à la Phase 2. Il a été
montré que les conseillères et conseillers d’orientation-psychologues
pouvaient davantage agir comme facteur de conversion positif lorsqu’ils
pouvaient, à l’intérieur d’une prestation générale prescrite, se créer une
certaine marge de manœuvre (par ex., consacrer plus de temps à des
groupes d’élèves vulnérables). 

Lors de la Phase 1, les juges ont noté que les données amassées per-
mettaient de bien cerner la population générale à qui les prestations de
services d’osP sont offertes ou celle qui est mise en priorité. toutefois,
sur le plan des fonctionnements effectifs, il a été difficile de jauger l’am-
pleur des prestations de services offertes à la population qui y a effecti-
vement recours (par ex., quelle est la proportion de la population étu-
diante desservie sur la population totale ou visée ?) et d’expliciter les
caractéristiques propres de ces jeunes qui y ont recours. Malgré les
nuances apportées pour bien distinguer la population générale visée par
le service de celle mise en priorité et de celle qui est effectivement desser-
vie, lors de la Phase 2, les données sont demeurées insuffisantes. Il a été
résolu d’élargir ce descripteur pour inclure les résultats de l’intervention
professionnelle à partir de l’autoévaluation subjective.

À l’instar des données récoltées auprès des responsables, les juges en
ont repéré plusieurs portant sur les prestations générales de services
d’osP, mais peu sur les prestations offertes aux populations vulnérables.
Le cas échéant, ces dernières données ont émergé des récits de pratiques
professionnelles (Phase 1). Une stratégie identique à celle des respon-
sables a été mise en œuvre à la Phase 2 pour favoriser la réflexion de ces
informateurs clés. Les données récoltées ont alors permis de pallier cette
lacune et présentent davantage d’exemples de préoccupations de justice
sociale (par ex., l’importance d’être engagé, l’envie de faire une différen-
ce et le système ne rend pas justice aux jeunes).
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Les données récoltées lors des entretiens auprès des jeunes appuient
sans équivoque la transférabilité dans les cinq sites. Les juges ont noté
des données pertinentes et abondantes sur l’ensemble des descripteurs.
Ces résultats appuient scientifiquement la pertinence de la méthode du
récit de parcours mise au point par Bonvin et Farvaque (2007) dans le
contexte théorique de l’aC de sen.

Validation du cadre comparatif  des DOSP par les experts
internationaux 

vers la fin de la phase 2 de la préenquête, trois experts internationaux
de sen ont procédé à la validation de construit du cadre comparatif  des
dosP. Ils ont noté que le cadre comparatif  met clairement l’accent sur
une approche intrinsèque de l’application de sen au champ de l’éduca-
tion, c’est-à-dire l’analyse des libertés réelles favorisées par les dosP; il
s’agit d’une des applications possibles de l’aC de sen. Le recours à des
sources de données multiniveaux permet d’obtenir une base informa-
tionnelle riche où peut s’exprimer l’objectivité positionnelle d’agents
détenant divers statuts : la voix des jeunes en processus d’orientation est
tout aussi importante que celle des professionnels, celle des responsables
de service d’orientation ou celle des décideurs publics relayée par les poli-
tiques publiques et les écrits administratifs. Le cadre comparatif  est jugé
complet et complexe ; l’addition d’agents pertinents (par ex., les parents)
ne ferait qu’opacifier la démarche empirique. des précisions devraient y
être apportées, soit la prise en compte du processus de choix dans les des-
cripteurs, les préférences adaptatives ou l’absence de liberté de choix, et
l’appariement de chacun des descripteurs aux concepts de l’aC de sen.
Ces précisions y ont été intégrées. Il est pertinent d’éclater la typologie de
facteurs de conversion pour tenir compte de la nature propre de l’objet
d’étude, tel que nous l’avons fait à la suite des deux phases de la pré -
enquête. L’historicisation des monographies par la révision constante
(par ex., l’inclusion des réformes) constitue un procédé nécessaire, tout
comme la prise en compte du contexte sociétal des systèmes éducatifs. Il
faut mettre en évidence que l’enseignement supérieur, inégalement valo-
risé dans les pays, est un choix possible parmi d’autres choix que les
jeunes ont raison de valoriser ; les monographies permettent d’établir de
telles distinctions.
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Discussion et conclusion 

L’objet de cette étude étant marqué par l’innovation et la complexi-
té, il a donc fallu entreprendre un long développement méthodologique,
mais combien nécessaire, pour assurer ultérieurement la rigueur des
com paraisons internationales des dosP. Le présent article avait ainsi
pour objectif  de mettre à l’épreuve les qualités scientifiques d’outils de
récolte de données intégrant la perspective théorique de l’aC de sen et
de l’opérationnaliser à l’aide d’un cadre comparatif  des dosP. 

La démarche itérative d’élaboration/de révision des guides d’entre-
tien et du cadre comparatif, menée dans un souci constant d’adaptation
aux réalités nationales, et la mise à l’épreuve des qualités scientifiques des
outils, en appliquant les critères de scientificité d’une étude de cas définis
par les méthodologues (Gagnon, 2010 ; Merriam, 1988 ; remenyi, 2012 ;
stake, 1995 ; yin, 2009), ont permis de soutenir la crédibilité de la métho-
de utilisée et d’assurer la validité de construit de l’aC de sen au champ
de l’orientation. Le cycle de développement méthodologique emprunté
met bien en évidence l’importance de la délibération au sein de l’équipe
de recherche concernant les correctifs méthodologiques à apporter, ce
qui permet l’objectivation des décisions méthodologiques (savoie-Zajc,
2004). 

Les résultats de cette étude appuient la transférabilité des outils de
récolte de données entre les contextes nationaux retenus. Certaines limites
soulevées à la Phase 1, soit l’insuffisance des données liées aux presta-
tions de services d’orientation mises en œuvre auprès des jeunes plus vul-
nérables dans leur orientation vers l’enseignement supérieur, relèvent de
deux registres différents, qui ont été intégrés méthodologiquement.
d’une part, ces limites ont mené à l’ajout dans le protocole de recherche,
lors de la Phase 2 : 1) de précisions plus fines liées aux caractéristiques
attendues des informateurs clés au moment du recrutement (par ex., les
cibler à partir de sites où une population est déjà reconnue comme étant
vulnérable au regard de la transition vers l’enseignement supérieur), 2)
d’une étape additionnelle de préparation des personnes interviewées en
leur fournissant à l’avance de l’information plus détaillée sur les thèmes
traités dans l’entretien, et 3) d’une utilisation plus souple des questions
des guides d’entretien en mettant l’accent sur un usage approprié des
questions relances à partir des descripteurs du cadre comparatif  des
dosP (voir annexe). d’autre part, nous ne pouvons supposer a priori
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l’existence d’une politique de justice sociale. La prise en compte de la vul-
nérabilité de certaines populations dans les prestations de services d’osP
peut relever d’une volonté politique traduite dans le système éducatif  ou
dans l’organisation du service d’orientation, mais elle peut aussi décou-
ler des sensibilités et de l’engagement individuels des conseillères et
conseillers d’orientation-psychologues ou des responsables. À terme,
l’application de l’aC de sen à l’analyse des données empiriques permet-
tra ainsi de révéler les contrastes entre le formel, c’est-à-dire la manière
propre dont la vulnérabilité et la justice sociale sont définies dans les
cadres législatifs et administratifs d’un site national donné, et les accom-
plissements réels, c’est-à-dire ce qu’il advient réellement des jeunes dans
leur parcours scolaire afin de témoigner de la concrétisation de leur
choix dans le contexte de la transition vers l’enseignement supérieur.

L’aC d’amartya sen fournit des propositions théoriques promet-
teuses pour étudier la justice sociale en sciences d’orientation et adaptées
aux comparaisons internationales, car elle traite à la fois du choix indi-
viduel et de l’environnement. dans son application à une étude empi-
rique fondée sur la comparaison internationale, il importe d’adopter une
perspective sociétale dans l’analyse des injustices en matière d’orienta-
tion. À cette fin, un outil empirique tel que la monographie développée
dans la présente étude permet la reconstruction et la prise en compte de
chacun des contextes sociétaux (duru-Bellat & Mingat, 1992). À l’instar
d’olympio (2013), qui a procédé à la comparaison internationale des sys-
tèmes éducatifs suisse et français en empruntant l’aC de sen, l’objectif
n’est pas de hiérarchiser ni de typifier les dosP, mais plutôt de mettre en
perspective des possibilités et des contraintes différentes selon les carac-
téristiques sociétales dans des études de cas dévoilant la perspective
intrinsèque de dosP plus ou moins capacitants pour le choix d’orienta-
tion scolaire des jeunes. 

Le cadre théorique de sen constitue un chantier ambitieux à mettre
en œuvre d’un point de vue empirique. Les défis méthodologiques tien-
nent au recours à des échelles multiples d’analyse (microsocial, mésoso-
cial et macrosocial) pour appuyer l’examen du rapport dialectique indi-
vidu/institution sociale nécessaire dans l’évaluation de ce qui est juste ou
injuste. En offrant la possibilité d’intégrer plusieurs variables venant de
multiples sources ainsi que de prendre en considération le multiniveau
dans l’analyse, l’étude de cas est une méthode qualitative pertinente. En
outre, dans sa forme achevée, le cadre comparatif  des dosP (voir
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annexe), qui a d’abord servi à mettre à l’épreuve la transférabilité de nos
outils méthodologiques entre les contextes nationaux, permet d’opéra-
tionnaliser adéquatement l’aC de sen dans le champ des sciences de
l’orientation, ce qui représente une innovation méthodologique impor-
tante en soi.
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ANNEXE: Cadre comparatif  des DOSP

Version finale produite au terme des deux phases de la préenquête

1. DOCUMENTS ADMINISTRATIFS : ils visent à décrire le site, à situer ses res-
sources en matière d’orientation scolaire et professionnelle (osP) et
à vérifier si des éléments liés à la justice sociale et à la vulnérabilité
des jeunes sont présents dans l’énoncé de mission et, le cas échéant,
comment les prestations de services d’osP y participent. La justice
sociale s’opérationnalise par la prise en compte de groupes de la
population qui sont fragilisés dans leur parcours scolaire, qui sont
contraints à faire un choix d’osP ou qui ont des ressources limitées
pour s’insérer dans l’enseignement supérieur ou y persévérer. 

Description de l’établissement (organisation, service) : récolte d’infor-
mation sur l’établissement, sur sa situation géographique, sur le
niveau scolaire concerné, sur son rattachement administratif  (à un
système scolaire, à un organisme voué à l’orientation, etc.) (res-
sources).

Mission, objectifs et pouvoirs : éléments liés à l’osP dans la mission,
les objectifs ainsi que les droits et devoirs du service ou de l’établis-
sement (droits formels).

Population visée : mention et opérationnalisation des caractéristiques
de la population générale, et celles des groupes de la population visée
qui ont accès aux prestations de services d’osP ou qui sont mis en
priorité, incluant une définition de la vulnérabilité et des concepts s’y
rapportant (droits formels).

Ressources : ressources humaines (dont les collaborations interpro-
fessionnelles), matérielles et financières consacrées à l’osP (res-
sources). 

Organisation des services : accessibilité aux prestations de services
d’osP (lieu, tarif, etc.) (facteurs de conversion environnementaux).

Prestations de services d’OSP : énumération et courte définition des
prestations de services d’osP qui sont offertes (ressources).
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2. ENTRETIEN AUPRÈS DES RESPONSABLES : il vise à cerner, à partir de la
position des responsables, la manière dont un organisme ou un éta-
blissement met en place des prestations de services d’osP en lien avec
les orientations gouvernementales liées au dosP défini à l’échelle
d’un pays, d’un canton ou d’une province. L’entretien permet : 1) de
situer dans quelle mesure la justice sociale qui concerne les pro-
blèmes de transition vers l’enseignement supérieur fait partie de la
mission et des objectifs de l’organisme ou de l’établissement, et si ses
ressources sont allouées à cette fin, 2) de cerner s’il y a un écart entre
l’énoncé de mission lié à la justice sociale et la population réellement
desservie, et 3) de vérifier si les prestations de services d’osP rejoi-
gnent ou non les jeunes vulnérables. 

Mission et objectifs : comment les responsables comprennent et met-
tent en œuvre les éléments liés à l’osP dans la mission et dans les
objectifs, et comment ils définissent les responsabilités du service par
rapport à la population (droits formels).

Repérage de la population vulnérable : ce qui est mis en œuvre pour
identifier et opérationnaliser les groupes vulnérables dans leur choix
d’osP au moment de la transition vers l’enseignement supérieur ; com-
ment les responsables définissent la vulnérabilité et autres concepts s’y
rapportant (facteurs de conversion environnementaux/professionnels).

Accompagnement/Prestations de services d’OSP : parmi l’éventail des
prestations de services d’osP, description fine de ce qui est mis en
œuvre pour accompagner les jeunes vulnérables vers l’enseignement
supérieur (facteurs de conversion environnementaux/professionnels).

Marge de manœuvre (pouvoir) des responsables : degré de latitude que
possèdent les responsables pour mettre en œuvre des prestations de
services d’osP ciblées, pour effectuer des collaborations et pour
allouer des ressources aux bénéfices des groupes vulnérables (fac-
teurs de conversion environnementaux/professionnels).

Résultats : ce qui est mis en œuvre pour s’assurer que les prestations
de services d’osP soutiennent effectivement les groupes vulnérables
dans un choix d’osP qui a de la valeur pour l’individu (possibilités
par rapport aux contraintes) ; tout élément d’information portant sur
une appréciation des résultats, des mesures de planification des
groupes priorisées et des mesures d’amélioration des services (fonc-
tionnements effectifs).
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3. ENTRETIEN AUPRÈS DES PROFESSIONNELS : il vise à cerner : 1) dans quel-
le mesure ces derniers sont conscients des enjeux de justice sociale
touchant la population auprès de qui ils interviennent, 2) leur per-
ception des groupes qui ont davantage besoin d’accompagnement en
osP et qui y ont recours, parmi l’ensemble de la population, 3) le cas
échéant, la manière dont ils s’y prennent dans leurs pratiques pour
tenter de réduire l’injustice sociale en matière d’osP dans la transi-
tion vers l’enseignement supérieur, et 4) leur perception des retom-
bées de leurs pratiques à cette fin.

Description du contexte de travail : information générique permettant
de décrire l’environnement de travail, la représentation de l’articula-
tion des prestations de services d’osP et de la mission de l’établisse-
ment, le processus de travail établi, les collaborations interprofes-
sionnelles, la marge de manœuvre (pouvoir) sur le plan professionnel
(par ex., possibilités et contraintes découlant du milieu de travail, du
système d’éducation, de l’organisation du travail, etc.) (ressources). 

Repérage de la population vulnérable et résultats : vérification de
l’existence d’un écart entre la population générale qui a droit aux
prestations de services d’osP, celle qui est mise en priorité par le ser-
vice et celle qui y a effectivement recours. Le cas échéant, explicita-
tion des caractéristiques des jeunes qui ont recours à ces prestations
par rapport à ceux qui n’y ont pas recours. autoévaluation des
retombées de leurs interventions professionnelles (fonctionnements
effectifs).

Justice sociale : degré de sensibilisation à l’enjeu de justice sociale.
Prise en compte de l’éventail des choix et des préférences adaptatives.
Intervention ou non de conscientisation des jeunes à leur marge de
liberté et à leurs ressources. Perception de l’enseignement supérieur
et de son effet sur la liberté des jeunes (capabilité pour les jeunes, pré-
férences adaptatives, facteurs de conversion environnementaux/profes-
sionnels).

Prestations de services d’OSP (pratiques) : formes d’aide offertes aux
populations les plus vulnérables dans leur choix d’osP et dans leur
parcours vers l’enseignement supérieur (facteurs de conversion envi-
ronnementaux/professionnels).
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4. ENTRETIEN AUPRÈS DES JEUNES : l’objectif  est de prendre en compte
dans quelle mesure le parcours d’orientation permet ou non aux
jeunes d’opter pour un programme d’études ou une carrière auxquels
ils accordent véritablement de la valeur. En outre, l’entretien permet
d’examiner l’apport des prestations de services d’osP dans le pro-
cessus d’orientation afin de pallier certaines vulnérabilités. L’entre-
tien porte essentiellement sur le parcours d’orientation, c’est-à-dire
l’enchaînement des événements et des décisions sur les plans scolai-
re, personnel, familial, institutionnel ou autres (par ex., état de santé)
qui influent sur le choix d’un programme d’enseignement supérieur. 

Information sociodémographique : information générique permettant
de décrire l’environnement familial (facteurs de conversion sociaux/
familiaux).

Moments de choix du parcours d’orientation : à partir de l’aspiration
scolaire ou professionnelle, l’exploration du parcours scolaire
emprunté par les jeunes dans le système éducatif  afin de cerner les
moments de choix (par ex., choix d’une filière, de cours, d’établisse-
ment, de programmes d’études, d’une carrière) qui ont eu une inci-
dence sur l’accès ou non à l’enseignement supérieur (ressources et
droits formels, facteurs de conversion environnementaux/scolaires et
profes sionnels). 

Éventail de choix : exploration des possibilités et des options qui ont
été considérées à chacun des moments de choix, incluant celles qui
ont été écartées et pourquoi (comment les jeunes comprennent et
expliquent leurs choix, leurs non-choix, leur indécision). Il s’agit de
déterminer l’étendue (large ou restreinte) des choix d’osP (l’espace
des possibles) à divers moments du parcours d’orientation (liberté de
choix, espace des possibles, capabilité et préférences adaptatives).

Circonstances, personnes ou événements qui ont eu un impact sur les
choix : explicitation de ce qui aide ou ce qui freine le choix à chacun
de ces moments de choix, incluant le recours à des prestations d’osP.
Ce peut être l’environnement éducatif  de l’établissement, l’accès ou
non à des prestations de services d’osP, le coût des études, l’envi-
ronnement familial, le dossier scolaire de l’élève, sa (mé)connaissan-
ce des stratégies d’orientation en lien avec les possibilités du système
éducatif, le recours à des pairs ou à un modèle professionnel, etc.
(facteurs de conversion environnementaux, sociaux et personnels).
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Accès ou non à un choix d’OSP réellement valorisé : la liberté réelle
d’opter pour un choix valorisé, les préférences adaptatives, le senti-
ment de justice ou d’injustice, etc. avoir voix ou non au chapitre en
ce qui touche l’osP. autoévaluation de la situation actuelle des
jeunes et du rôle de l’enseignement supérieur dans leur parcours
(processus de choix, capabilité et fonctionnements effectifs).
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