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APPENDICE5.

GRILLE D’OBSERVATION PARTICIPANTE

L’observation participante est une stratégie de collecte d’information qui a permis
l’observation«en contexte»des pratiquesd’éducationrelative à l’environnementen milieu
communautairecaractériséesà l’aide desprofessionnelsde chaquegroupeEco-quartierdans
le cadre des entretiensen profondeur. Elle visait en particulier la collecte de données
complémentairesrelativesà ces pratiques; elle visait égalementla mise en perspectivedes
observationsde la chercheureavec la descriptionet l’analyse de ces pratiquesfaites par les
professionnelsde chaquegroupeEco-quartiercollaborantà la recherche.

Deux cas de figures relatifs à l’observation participantese sont présentésdans le but de
perturberle moinspossiblele déroulementde chaquepratiqueobservée

I. La chercheurea observéla pratiqued’éducationrelative à l’environnementen milieu
communautaireen tant que participanteà l’activité.

2. La chercheurea observéla pratiqued’éducationrelative à l’environnementen milieu
communautaireen tant que bénévolemembre de l’équipe du groupe Eco-quartier
responsablede l’activité.

Nous récapitulonsci-dessousles dimensionspour lesquellesnous avons souhaitérecueillir
des informations complémentaires.Ces dimensionssont étroitement liées aux questions
d’entretienen profondeurprésentéesen appendice1 .3

• Les caractéristiquesdu contextede déroulementde la pratiqued’éducationrelative à
l’environnement en milieu communautaire(événementéventuel associé, site de
déroulement).

• Les données relatives aux participants (caractéristiques socioculturels et
démographiques,élémentsde motivationà participer,etc.)

• Les principalesséquencesou les principaux« moments» de la pratiqued’éducation
relativeà l’environnementen milieu communautaire.

• La démarchepédagogiqueet les approcheséducativesprivilégiées.

• Le rôle et les attitudesdesprofessionnelsdu groupeÉco-quartier,ainsi que le rôle et
les attitudesdesparticipants.

• Les relationsentre les professionnelsdu groupeÉco-quartieret les participantsainsi
que les interactionsentreles participants.
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APPENDICE 6.

GUIDE D’ENTRETIEN POUR ENTREVUE DE SYNTHÈSE

Les entrevues de synthèse ont consisté en des rencontres individuelles ou de groupe selon la
taille des équipes des groupes Eco-quartier. Les questions de ce guide d’entretien développé
pour les entrevues de synthèse, sont fonction des objectifs suivants

Objectfs relatfs à la synthèse

• Discuter de façon critique la synthèse des données relative à l’étude de cas du groupe
Eco-quartier.

• Faire émerger les caractéristiques fondamentales pouvant servir d’orientations à d’autres
organisations communautaires.

Objectjfrelatfà la recherche

• Effectuer un bilan critique du processus de recherche.

A) Questions relatives au rapport-synthèse présenté au groupe Éco-quartier pour lecture
interprétative et critique

AI’) Description du contexte d’intervention

• Auriez-vous des commentaires critiques à formuler quant à la description du contexte
d’intervention de votre organisme ? Y a-t-il des ajouts ou des rectifications à faire?

• Au regard de la description de ce contexte, si vous deviez en dégager les caractéristiques
les plus fondamentales : quelles seraient-elles?

A2’) Les fondements à l’intervention

• Auriez-vous des commentaires critiques à formuler quant à la caractérisation des repères
servant de fondement à votre action éducative ? Y a-t-il des ajouts ou des rectifications à
faire?

• Au regard de cette caractérisation, si vous deviez en dégager les caractéristiques les plus
fondamentales : quelles seraient-elles?

• Que pensez-vous des notions qui ont émergé de l’analyse des entrevues (en plus de celles
pour lesquelles je vous avais questionnés) ? En aviez-vous conscience?

• Y a-t-il d’autres notions, d’autres repères fondamentaux qui vous sembleraient
maintenant sous-jacents à votre travail éducatif et communautaire et dont nous n’avons
pas encore parlés?
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A3’) Première pratique d’ERE en milieu communautaire étudiée en profondeur

a) Di,nens ions explorées

Circonstances de son développement
Spécificité de I ‘environnement/milieu d’intervention
Les acteurs impliqués
L’objet d’apprentissage
Les intentions associées à la pratique d’ERE en milieu communautaire étudiée
Les principales séquences de la pratique d’ERE en milieu communautaire étudiée
Les approches éducatives privilégiées
Regard critique sur la pratique d’ERE en milieu communautaire étudiée

b,) Questions pour chacune des dimensions

• Auriez-vous des commentaires critiques à formuler quant aux dimensions explorées ? Y
a-t-il des ajouts ou des rectifications à faire?

• Si vous deviez dégager les caractéristiques les plus fondamentales pour chacune des
dimensions explorées, quelles seraient-elles?

• Y a t-il des dimensions de l’analyse dont vous n’aviez pas conscience (mais qui faisaient
partie de votre discours)?

A4) Deuxième pratique d’ERE en milieu communautaire étudiée en profondeur

a) Dimensions explorées

Circonstances de son développement
Spécificité de l’environnement/milieu d’intervention
Les acteurs impliqués
L’objet d’apprentissage
Les intentions associées à la pratique d’ERE en milieu communautaire étudiée
Les principales séquences de la pratique d’ERE en milieu communautaire étudiée
Les approches éducatives privilégiées
Regard critique sur la pratique d’ERE en milieu communautaire étudiée

b) Questions pour chacune des dimensions

• Auriez-vous des commentaires critiques à formuler quant aux dimensions explorées ? Y
a-t-il des ajouts ou des rectifications à faire?

• Si vous deviez dégager les caractéristiques les plus fondamentales pour chacune des
dimensions explorées, quelles seraient-elles?

• Y a-t-il des dimensions de l’analyse dont vous n’aviez pas conscience (mais qui faisaient
partie de votre discours)?
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A5) Questions de synthèse relatives aux deux activités

Si vous posez un regard comparatif sur les deux activités (pratiques d’ERE en milieu
communautaire) que nous avons explorées ensemble, quelles sont d’après vous les
principales similitudes et les principales différences ? Est-il possible de formuler des
explications à ces similitudes et,ou ces différences?

• Y a-t-il des dimensions particulières qui caractérisent la pratique générale de votre
organisme?

A6) Les compétences sollicitées par le mandat Éco-guartier

a) Dimensions explorées

Les compétences générales.
Les compétences nécessaires à la première pratique d’ERE en milieu communautaire
étudiée.
Les compétences nécessaires à la seconde pratique d’ERE en milieu communautaire
étudiée.

b) Questions

Auriez-vous des commentaires critiques à formuler quant aux compétences mises en
évidence ? Y a-t-il des ajouts ou des rectifications à faire?

• Si vous deviez dégager les compétences les plus fondamentales pour chacune des
pratiques éducatives, quelles seraient-elles?

• Y a-t-il des éléments qui facilitent et freinent le développement des compétences?

• Y a-t-il des dimensions de l’analyse dont vous n’aviez pas conscience (mais qui faisaient
partie de votre discours)?

• Si vous deviez participer à une formation des acteurs du Programme Éco-quartier, que
penseriez-vous des dimensions de formation suivantes : l’éducation relative à
l’environnement associée à la communication / design pédagogique, l’action et
l’éducation communautaires, l’éducation des adultes, la communication interculturelle, la
gestion de projets et d’organisations, l’éthique, la résolution de problème et l’exercice de
la pensée critique.

• Y aurait-il d’autres dimensions de formation qu’il faudrait ajouter pour soutenir l’action
de votre groupe Éco-quartier et,ou celle des autres groupes Eco-quartier?

• Quelle pourrait être votre contribution à une telle coformation?
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B) Questions relatives à la démarche de recherche

• Comment avez-vous vécu le processus de recherche auquel vous avez participé?

• Comment avez-vous perçu votre implication?

• Auriez-vous souhaité un engagement différent? Précisez.

• D’après vous, quel rôle avez-vous assumé durant cette recherche ? L’auriez-vous
souhaité différent? Pourquoi?

• Le processus de recherche a-t-il été source d’enrichissement pour vous ? Si non,
pourquoi? Si oui, en quoi vous a-t-il été profitable?

• Le processus de recherche a-t-il été source de questionnement ? Si non, pourquoi ? Si
oui, lequel?

• La recherche a-t-elle eu ou aura-t-elle un impact sur votre travail quotidien ? Expliquez.

• Y aurait-il d’autres types de projets que vous pourriez souhaiter arrimer à une recherche?
Si oui, sur quel thème et pour répondre à quel besoin?
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