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Les pages qui suivent portent 
sur la démarche d'intégration 
que l'on retrouve à l'intérieur de 
certains programmes universi- 
taires. Leur propos n'est ni de 
décrire ni d'évaluer cette dé- 
marche, mais d'introduire 
quelques notions courantes en 
psychologie, de manière à 
mieux saisir les objectifs de cet- 
te démarche ainsi que les 
moyens sur lesquels elle mise. 

Ces pages ont d'abord été 
écrites à l'intention de ceux qui 
conçoivent et implantent des 
programmes de formation, mais 
elles peuvent aussi s'adresser 
aux personnes intéressées aux 
objectifs pédagogiques débor- 
dant la simple transmission de 
contenus cognitifs préétablis. 

Émotion et conscience 

En matière d'intégration, tout 
part de la distinction entre 
mes émotions et la conscience 
que je peux en avoir. L'émo- 
tion et le concept (ou l'image) 
qui lui est rattaché peuvent 
apparaître simultanément, mais 
souvent aussi ils sont disso- 
ciés, ... pour donner un con- 
cept sans l'émotion à laquelle 
il réfère: "hier, j'ai eu peur en 

le voyant arriver"; ... ou pour 
donner l'émotion sans le con- 
cept: "je me sens mal, je ne 
sais pas ce que j'ai". 

Dans le langage courant, le ter- 
me "expérience'' a habituelle- 
ment trait a un ensemble d'é- 
motions relativement cons- 
cientes, c'est-à-dire à une sé- 
quence de contenus émotifs 
sur lesquels on a déjà une cer- 
taine prise, et auxquels on peut 
déjà avoir attribué un certain 
sens. On dira par exemple: 
"Ce fut une expérience de so- 
litude dure mais profitable." 

Pour prévenir toute confusion 
avec ce sens du mot expérien- 
ce, certains auteurs préfèrent 
utiliser le terme experiencing 
lorsqu'ils se réfèrent à ce cou- 
rant continu d'émotions dont 
la majorit6 sont appelées a 
demeurer confuses et fugitives, 
parce que mon attention est 
souvent dirigée ailleurs que sur 
mon monde intérieur. 

Retenons de tout ceci que j'ai 
habituellement une prise assez 
lâche et assez floue sur mes 
contenus intérieurs (émotions, 
mais aussi besoins, motiva- 
tions, attitudes. ..). 

Congruence et incongruence 
Certains psychologues se sont 
intéressés à la correspondance 
qui peut exister entre mon vécu 
actuel et la saisie consciente 
ou la symbolisation que je peux 
en faire, par mon langage cor- 
porel, mes concepts ou les ima- 
ges qui me viennent en tdte. 
Carl Rogers a inventé le terne 
congruence pour définir ce 
genre de correspondance, et 
le terme incongruence pour dé- 
fi ni r l'absence de cette cor- 
respondance. 

Cette congruence peut s'éta- 
blir à trois niveaux de fonction- 
nement bien distincts: 

a) niveau émotif: complète 
ouverture à ce qui se passe 
en moi, de sorte qu'aucune 
émotion n'est niée ou défor- 
mée et que je la symbolise 
correctement; 

b) niveau cognitif: complète 
correspondance entre les 
émotions que j'éprouve et 
l'idée que je me fais de 
moi-même (self-concept); 

c) niveau comportemental: 
complète correspondance 
entre les émotions que j'é- 
prouve dans une situation 
donnée, I'idée que je me 



fais de moi dans cette si- 
tuation, et les actes que je 
pose dans cette même si- 
tuation. 

Un exemple va nous permettre 
de nous familiariser avec ces 
concepts. 

a- Un Noir sonne à ma porte 
pour visiter un des mes loge- 
ments qui est à louer. Après un 
moment d'hésitation, je me sou- 
viens qu'un des visiteurs qui 
l'ont précédé ne m'a pas donné 
de réponse définitive. Je dis 
sèchement à mon visiteur que 
le logement n'est plus libre. 
Celui-ci me répond: "Est-ce 
la couleur de ma peau qui vous 
fait peur?" Je réplique, un 
peu piqué: "Ça n'a rien à voir 
avec ça. Ce n'est pas mon 
problème si vous vous sentez 
persécuté." En refermant la 
porte, je ressens un certain 
malaise, et je m'efforce d'ou- 
blier I'incident. 

Je suis ici en état d'incongruen- 
ce émotive, car j'ignore, je nie 
ou je déforme l'émotion que 
j'éprouve, et qui est en I'oc- 
currence un sentiment de 
répulsion face à mon interlocu- 
teur. 

b- Quinze minutes plus tard, 
je repense à I'incident et je me 
dis: "II y a quelque chose qui 
ne me revenait -pas chez ce 
type-là". Ayant procédé par 
élimination (façon de se pré- 
senter, tenue vestimentaire, 
etc.), il me reste seulement la 
couleur de sa peau, et je réali- 
se que c'est ce facteur qui 
m'a enlevé le goût de l'avoir 
comme locataire et voisin. 

J'ai atteint la congruence émo- 
tive. En soi, cette démarche de- 
vrait m'amener à me sentir 
mieux, mais dans le cas pré- 
sent, elle m'amène plutôt à 
ressentir l'opposition entre ce 

sentiment de répulsion face a 
un Noir, et I'image que je me 
fais de moi comme étant un 
homme ouvert et sans préju- 
gés raciaux. Je suis alors dans 
une situation d'incongruence 
cognitive, dont je pourrai sortir 
de deux façons. 

D'abord, en niant la contradic- 
tion entre le sentiment que j'ai 
éprouvé et I'image que je me 
fais de moi comme n'éprouvant 
pas ce genre de sentiment-là. 
Je pourrai dire: "Une fois n'est 
pas coutume", "Ce n'est pas 
vraiment de la discrimination", 
etc. 

Je puis aussi accéder à la 
congruence cognitive en modi- 
fiant I'image que je me fais de 
moi-même, et en admettant 
que je suis une personne qui 
pratique la discrimination ra- 
ciale, au moins à l'occasion. 
Cette démarche est difficile, 
parce que toute modification 
du self-concept dans une di- 
rection que le sujet affecte 
d'un coefficient négatif soulève 
normalement de fortes résistan- 
ces de sa part (négations, refor- 
mulations, rationalisations...). 
c- dans le cas présent, cette 
démarche peut me faire entrer 
en état d'incongruence com- 
portementale, le jour ou je 
serai amené à poser des ges- 
tes qui m'apparaîtront en con- 
tradiction soit avec mes valeurs 
ou mes émotions, soit avec les 
nouvelles informations que j'ai 
intégrées à mon self-concept 
(comme étant quelqu'un porté 
à la discrimination raciale). 

On sollicite ma signature pour 
une pétition dénonçant un em- 
ployeur qui a refusé d'embau- 
cher un Noir. Normalement, 
un tel exemple de discrimina- 
tion aurait pour effet de m'in- 
digner fortement. Non seule- 
ment je signerais la pétition, 
mais j'irais même jusqu'à pro- 

poser d'organiser une manifes- 
tation devant la résidence de 
cet employeur au comporte- 
ment scandaleux. Si j'agissais 
ainsi, mon épouse qui a été té- 
moin de la visite du Noir à la 
maison soulignerait à sa façon 
mon incongruence comporte- 
mentale: "Faites ce que je dis, 
et non ce que je fais!", "Beau 
parleur, petit faiseur ..." 

Ainsi, dans notre exemple, 
je vivrai probablement de I'in- 
congruence quoi que je fasse, 
soit en m'abstenant d'agir alors 
que mes valeurs m'amènent à 
m'opposer à la discrimination, 
soit en agissant alors que je 
suis conscient de pratiquer 
moi-même ce que je dénonce. 

Si je me laisse interpeller par 
toute cette aventure, j'évolue- 
rai normalement de la façon 
suivante. Confronté de nouveau 
à une situation analogue, 

je disposerai d'informations 
plus exactes sur ce que je suis 
(c'est-à-dire une personne 
susceptible d'éprouver un sen- 
timent de recul en présence 
d'un Noir); 

cette information me per- 
mettra de laisser monter davan- 
tage à ma conscience ce sen- 
timent de recul, lorsque je I'é- 
prouverai; 

la conscience plus claire de 
cette émotion me permettra 
de l'identifier comme un des 
facteurs en cause dans la situa- 
tion, plutôt que d'agir confusé- 
ment à partir de ce seul fac- 
teur: J'ai peur des Noirs sans le 
savoir et je me ferme complè- 
tement sans m'en rendre 
compte. Voici un Noir d'ap- 
parence honnête qui veut deve- 
nir mon locataire, moi qui pri- 
vilégie l'ouverture aux autres 
et I'Agalité des hommes, sans 
pour autant être libéré de tout 
préjugé. Je veux faire un pas en 



avant mais sans nier mon senti- 
ment de recul. Je dis: "Mon- 
sieur, vous avez probablement 
droit à ce logement, mais je 
suis un peu méfiant avec les 
gens qui sont différents de moi. 
Ça m'aiderait beaucoup si 
vous pouviez me fournir des ré- 
férences sur vos qualités de 
locataire.. ." 
Cette dernière réaction atteint 
les trois niveaux de congruen- 
ce: 

j'identifie mon sentiment de 
répulsion et je vais même jus- 
qu'à l'exprimer assez claire- 
ment (congruence émotive) ; 

j'agis en tenant compte de 
ce sentiment: mon sentiment 
de méfiance provoque en moi 
le besoin d'être rassuré, ce que 
je fais en demandant des réfé- 
rences (congruence comporte- 
mentale) ; 

cette réaction affective et 
ce comportement cadrent bien 
avec l'idée que je me fais de 
moi (j'ai encore des préjugés), 
tout en cadrant aussi avec mes 
valeurs (je veux devenir de plus 
en plus ouvert et juste) (con- 
gruence cognitive). 

Le concept d'intdgration 

Ce long détour par le concept 
de congruence nous permet 
d'arriver au concept d'intégra- 
tion. Le "fonctionnement opti- 
mal" dont on parle parfois à la 
suite de Carl Rogers se rapporte 
a un fonctionnement intégré ou 
en voie d'intégration constante. 
On pourrait décrire ce fonc- 
tionnement intégré comme le 
fait de vivre en maintenant en 
interaction continuelle et har- 
monieuse les éléments sui- 

s e  ce que je pense de moi et 
la représentation que je me fais 
de ce que j'aspire à devenir; 

a mes interactions avec mon 
environnement, c'est-à-dire les 
réponses que je dois sans ces- 
se donner aux sollicitations de 
la réalité qui m'entoure. 

Le contraire d'un fonctionne- 
ment intégré, c'est un fonc- 
tionnement qui se situe à un 
niveau donné et qui fait abs- 
traction des autres niveaux. 
J'agis et je travaille sans tenir 
compte de mes états intérieurs 
ou de mes besoins affectifs. 
Je réponds à mes besoins affec- 
tifs sans tenir compte de la réa- 
lité extérieure et des person- 
nes qui m'entourent. Je vis et 
je travaille sans faire référen- 
ce a ce que je suis et veux de- 
venir, etc. 

Nous disposons d'un vocabu- 
laire fort diversifié pour décrire 
les multiples symptômes d'un 
fonctionnement non intégré: 
inconscient, esprit comparti- 
menté, consommateur, "parti", 
robot, intellectuel désincarné, 
rêveur, défensif, qui n'est pas 
parvenu à maturité, etc. 

On pourrait maintenant se de- 
mander comment se fait le pas- 
sage d'un fonctionnement non 
intégré à un fonctionnement in- 
tégré. Notre façon de répon- 
dre consistera à énumérer les 
différents agents qui nous 
semblent facilitants dans cette 
démarche d'intégration des 
trois niveaux de fonctionne- 
ment. 

Les agents tacilitants 

ple facteur temps suffise parfois 
pour que quelqu'un prenne 
conscience de certaines de ses 
incohérences personnelles. 
Avec le temps, on prend du re- 
cul, les émotions s'estompent, 
et I'on devient davantage capa- 
ble d'objectiver son vécu d'a- 
lors. Mais cette affirmation 
demeure sujette à caution pour 
deux raisons. D'une part, il exis- 
te des personnes qui entre- 
tiennent toute leur vie des con- 
tradictions qu'elles ont "appris" 
a ne pas voir. Le cas des pré- 
jugés raciaux rationnalisés 
chez des personnes de foi chré- 
tienne constitue en ce sens un 
exemple assez fort. 

D'autre part, les effets du temps 
comme tel sont difficiles à 
identifier, car le temps opère 
toujours en conjonction avec 
d'autres facteurs que I'on ne 
pourrait isoler pour fins expéri- 
mentales. Pour cette raison, il 
serait plus prudent de considé- 
rer le temps comme agent faci- 
litant seulement lorsqu'il est 
associé à l'un des facteurs sui- 
vants. 

La sécurité affective. C'est 
probablement l'agent le plus 
puissant. Autant l'insécurité 
m'amène à nier la réalité inté- 
rieure et même la réalité exté- 
rieure, autant la sécurité affec- 
tive me permet de m'ouvrir à 
mes émotions et à mes contra- 
dictions personnelles. 

La sécurité dont il est question 
ici correspond fondamentale- 
ment à la confiance que j'ai en 
la permanence de l'affection 
que me portent les personnes 
qui sont importantes pour moi. 
Avec la poursuite de ma crois- 
sance, une autre sorte de sécu- 

vants: Voici une liste non exhaustive rité vient se surimposer à celle- 
de ces agents, et une descrip- ci. II s'agit de la certitude, que 

mon vécu émotif, c'est-à- tion sommaire de chacun d'eux. j'acquiers progressivement, que 
dire le flot incessant de mes je suis fondamentalement une 
états intérieurs; Le temps. II se peut que le sim- personne valable, et que ce 



regard d'acceptation que je 
porte sur moi ne changera ja- 
mais, quoi que je croie devoir 
faire et devenir, et même si mes 
proches cessaient un jour de 
me comprendre et de m'aimer. 

L'ouverture à soi. L'ouverture 
que je puis avoir par rapport à 
ce que je ressens. à l'image que 
j'ai de moi et à ce que je fais, 
est surtout fonction de la sécu- 
rité affective dont je puis béné- 
ficier, en vertu de mon histoire 
personnelle et du genre de re- 
lation que mes proches entre- 
tiennent avec moi. Mais d'au- 
tres facteurs peuvent aussi 
favoriser cette ouverture à soi. 

Certains de ces facteurs sont 
d'ordre culturel: dans certaines 
professions et dans certains 
milieux, on valorise beaucoup 
la croissance personnelle, le 
contact avec son monde inté- 
rieur, etc. Mais ces facteurs 
peuvent aussi être d'ordre si- 
tuationnel: je suis membre d'un 
groupe ou l'on s'arrête volon- 
tiers sur ce qui se passe entre 
nous; je suis intrigué par certai- 
nes de mes réactions et j'en 
parle longuement avec mon 
épouse; j'ai un ami qui me con- 
fronte souvent en me deman- 
dant: "Est-ce ce que tu penses 
vraiment?", "Fais-tu cela parce 
que tu te sens obligé?", etc. 

Les feedback spontanes. Le 
feedback est une information 
sur nous qui nous arrive par I'in- 
termédiaire d'autrui. Dans I'ex- 
emple utilisé plus haut, nous 
avons deux cas de feedback 
spontané. Lorsque le Noir m'a- 
vait demandé: "Est-ce la cou- 
leur de ma peau qui vous fait 
peur?" il m'avait communiqué 
deux informations nouvelles 
sur ma situation. D'abord, il 
percevait de la peur dans ma 
réaction, et ensuite, il reliait ma 
peur à la couleur de sa peau. 

Dans l'autre cas de feedback 

spontane ou mon épouse me 
disait: "Faites ce que je dis, et 
non ce que je fais!" I'informa- 
tion qui m'était communiquée 
portait sur l'inconséquence de 
dénoncer des gestes que je po- 
sais moi-même, plus ou moins 
consciemment. 

Ces feedback sont dits sponta- 
nés parce qu'ils me sont com- 
muniqués dans le feu de I'ac- 
tion, sans que je m'y attende. 
Ils peuvent provoquer chez moi 
une prise de conscience plus 
claire de mon vécu, mais s'ils 
sont accompagnés d'une char- 
ge émotive (le Noir se sent at- 
teint et il riposte, ma femme est 
déçue ou indignée par ma ré- 
action), il est à craindre que je 
les rejette en devenant plus dé- 
fensif encore (ce qui arrive ef- 
fectivement dans le premier ex- 
emple). 

Les feedback "centrés sur la 
croissance". Les feedback cen- 
trés sur la croissance ne con- 
tiennent aucune charge émoti- 
ve et aucun jugement de valeur 
sur ma personne. Ils me sont 
communiqués en toute séré- 
nité par quelqu'un qui n'attend 
rien de moi et dont le seul ob- 
jectif est de m'aider à voir clair 
dans ce que je vis. Ce type de 
feedback est donc hautement 
susceptible de favoriser une 
conscience de plus en plus 
claire des émotions que j'é- 
prouve dans une situation don- 
née, ainsi qu'une correspon- 
dance de plus en plus étroite 
entre ces émotions, l'idée que 
je me fais de moi et les actes 
que je pose dans cette mQme 
situation. 

La démarche d'intégration 

La démarche d'intégration se 
fixe comme objectif de favori- 
ser l'évolution de l'étudiant 
vers un fonctionnement optimal 
en augmentant sa capacité 
de congruence. 

Pour atteindre cet objectif, le 
responsable de l'activité vise à 
réunir dans une mgme situation 
d'apprentissage le plus grand 
nombre possible des agents fa- 
cil itant~ que nous avons décrits 
plus haut. Cette situation d'ap- 
prentissage peut prendre di- 
verses formes, comme par ex- 
emple, la rédaction par I'étu- 
diant d'un dossier d'intégration, 
ponctuée de rencontres avec le 
responsable, ou encore la par- 
ticipation hebdomadaire à un 
atelier d'intégration. 

Reprenons chacun des agents 
facilitants, et voyons briève- 
ment comment il peut jouer 
dans la démarche d'intégration. 

Le temps. La démarche d'inté- 
gration doit s'étendre sur un 
certain laps de temps, ne se- 
rait-ce que pour permettre aux 
autres agents facilitants d'ac- 
complir leur effet. II faut de 
plus tenir compte du fait que si 
la recherche de congruence 
peut porter sur des émotions 
spontanées, elle portera plus 
fréquemment sur des attitudes, 
c'est-à-dire sur des dispositions 
à l'action plus structurées, im- 
pliquant à la fois des contenus 
émotifs, cognitifs et compor- 
tementaux. 

Dans le cas des attitudes, le 
processus d'intégration se dé- 
compose en trois temps: une pé- 
riode de remise en question de 
l'attitude donnée, une période 
de flottement et de recher- 
che, et enfin une période de 
réorganisation des trois types 
de contenus dans une synthèse 
plus cohérente, plus congruen- 
te. Voilà pourquoi la démarche 
d'intégration demande de la 
continuité. 

La sécurité affective. Lorsqu'il 
s'agit d'une démarche de grou- 
pe, cette sécurité est favorisée 
par l'établissement d'une at- 



mosphère de respect et d'ac- 
ceptation. Dès que les partici- 
pants ont bien saisi les objec- 
tifs de la démarche et qu'ils se 
les sont appropriés, les normes 
du groupe s'en trouvent un peu 
modifiées. Le groupe se met à 
valoriser l'authenticité et la 
congruence, de sorte que con- 
trairement aux situations socia- 
les habituelles ou il faut 
présenter de soi une image po- 
sitive, ici c'est en identifiant ses 
points faibles et ses incohé- 
rences que le participant ob- 
tient du groupe encourage- 
ment et support, et donc la sé- 
curité dont il a besoin! 

II va de soi que la présence 
d'un moniteur compétent peut 
jouer beaucoup dans l'établis- 
sement de cette atmosphère 
d'acceptation et de sécurité. 
(Dans une faculté universitai- 
re, on avait tout simplement 
confié le rôle de moniteur 
d'intégration aux professeurs 
réguliers de la faculté. II va 
sans dire que la démarche d'in- 
tégration ne donna pas les ré- 
sultats attendus.. .) 

L'ouverture à soi. Nous disions 
plus haut que l'ouverture à soi 
pouvait être favorisée par cer- 
tains facteurs situationnels. 
Parmi ceux-ci, mentionnons: 
le caractere possiblement sé- 
duisant des objectifs assignés 
a cette démarche d'apprentis- 
sage (fonctionnement plus sa- 
tisfaisant, meilleure connais- 
sance de soi, plus grande cohé- 
rence.. .) ; l'effet d'entraîne- 

ment causé par les autres par- 
ticipants qui trouvent profit à 
être confrontés à leurs difficul- 
tés ou leurs questions (dans le 
cas de la démarche de groupe); 
la pertinence et le caractere 
stimulant des interventions et 
des questions du moniteur et 
des autres participants; le plai- 
sir et la satisfaction que les 
participants peuvent éprouver 
à sentir qu'ils entrent en con- 
tact avec des éléments signi- 
ficatifs de leur vécu ... 

Le feedback. La démarche de 
y roupe permet aux participants 
de recevoir et d'utiliser avec 
profit les feedback qui leur sont 
communiqués sur leurs com- 
portements. En outre - ce qui 
n'est pas négligeable -, ils 
sont appelés a donner eux- 
memes du feedback, en ap- 
prenant à découvrir et respec- 
ter les conditions pour que ce 
feedback soit acceptable et 
profitable à son destinataire. 

Puisqu'il implique une saisie 
claire de ses propres états in- 
térieurs lorsqu'on le donne, et 
qu'il provoque cette saisie lors- 
qu'on le reçoit, l'apprentissage 
du feedback est très lié à I'ap- 
prentissage de la congruence. 

Conclusion 

II resterait beaucoup à dire, 
autant sur la dynamique interne 
du processus d'intégration et 
sur ses contenus, que sur l'or- 
ganisation d'une démarche 

d'intégration à l'intérieur d'un 
programme de formation uni- 
versitaire ou collégial. 

Notre propos se limitait à intro- 
duire quelques notions théori- 
ques courantes permettant de 
projeter un peu d'éclairage sur 
ce que l'on retrouve de plus en 
plus fréquemment dans divers 
programmes sous le titre de 
"démarche ou d'ateliers d'inté- 
gration". C'est une pièce bien 
modeste que nous tenions à 
verser dans un dossier qui nous 
apparaît encore fort mince lui 
aussi! 

Note: pour la notion d'experien- 
cing, on pourrait consulter: 
Gendlin E.T., "A Theory of Per- 
sonality Change", dans Wor- 
chel P. et Byrne D., Personality 
Change, New York, John Wiley 
and Sons, 1964; ce texte a été 
traduit sous le titre de Une Thé- 
orie du changement de la per- 
sonnalité, par Fernand Rous- 
sel, du Centre I nterdiscipli- 
naire de Montréal; pour la 
notion de congruence: Rogers 
C.R., On Becoming a Person, 
Boston, Houghton Mifflin Com- 
pany, 1961 ; traduction françai- 
se: Le Développement de la 
personne, Paris, Dunod, 1966. 

Au moment où il a &rit cet 
article, I'auteu r etait responsa- 
ble des activitQs dPintQgration 
Zi l'éducation permanente Zi 
l'Université de Montréal. II est 
présentement en congé sabba- 
tique. 
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