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Résumé 

Une préoccupation pour le bien-être des élèves et du personnel scolaire 

est de plus en plus présente dans les organisations. Qu’en est-il cependant 

du bien-être des leaders scolaires qui soutiennent leur équipe au 

quotidien? Comment les accompagner dans la recherche et le maintien de 

leur bien-être? Dans le cadre d’une recherche-action effectuée dans un 

centre de services scolaire, nous avons accompagné des leaders engagés 

dans un projet de développement professionnel visant le maintien ou 

l’amélioration de leur bien-être en contexte de changement continu. Cet 

article présente le modèle d’agir compétent et conscient 

d’accompagnement en psychopédagogie du bien-être déployé et formalisé 

auprès d’eux.  

 

Mots-clés : modèle d’accompagnement; psychopédagogie; bien-être; 
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Mise en contexte 

Les dernières années ont mis en lumière la nécessité que nous 
nous préoccupions davantage du bien-être des élèves, mais également de 
celui du personnel scolaire (Conseil supérieur de l’éducation, 2020; 
Goyette et al., 2020; Lane et al., 2024). Cependant, qu’en est-il du bien-
être des leaders scolaires qui occupent une fonction de direction 
d’établissement ou de cadre dans un centre de services scolaire? Plusieurs 
écrits récents soulignent la dégradation du bien-être des directions 
d’établissement (Gravelle et al. 2023; Pollock, 2017; Auclair, 2021), les 
années de pandémie ayant aggravé cette situation (Hadchiti et al., 2020).  

L’accompagnement des personnes employées constitue toutefois 
un moyen de prendre en compte le bien-être (Remoussenard et Ansiau, 
2013). Pour les milieux scolaires, il importe donc de mettre en place des 
dispositifs d’accompagnement pour favoriser le bien-être des leaders 
scolaires comme le suggère Pollock (2017). De plus, nous soulignons que 
ces dispositifs permettent aux leaders de construire, individuellement et 
collectivement, un répertoire de ressources soutenant la prise en compte 
de leur propre bien-être dans l’exercice quotidien de leur leadership 
(Gagnon et Bruneau, 2024). Pour emprunter une image évocatrice, nous 
soutenons que pour être en mesure de prendre en compte le bien-être des 
autres, il importe, comme lors de sévères turbulences en avion, de mettre 
d’abord son propre masque à oxygène. Mais qu’est-ce que cela signifie, 
concrètement, dans un centre de services scolaire (CSS)? 

Depuis 2015, le Centre de services scolaire des Hautes-Rivières 
(CSSDHR) s’est engagé à développer des ressources et des dispositifs 
variés pour agir de façon cohérente et concertée au regard du bien-être du 
personnel scolaire (Gagnon, 2020; Gagnon et Lachapelle, 2022; Goyette 
et al., 2020). Au moment de développer ces dispositifs, la psychologie 
positive et plus spécifiquement le modèle PERMA de Seligman (2011, 
2013) étaient retenus dans ce milieu pour orienter les réflexions et les 
actions relatives au bien-être. C’est en continuité avec ces actions qu’une 
recherche-action a été codéfinie, en 2022, pour répondre aux besoins de 
développement professionnel des leaders concernant l’amélioration ou le 
maintien de leur bien-être en contexte de changement continu. Le contexte 
où évoluent ces leaders se caractérise en effet par sa volatilité, son 
incertitude, sa complexité et son ambiguïté (VICA), autant d’éléments d’un 
contexte de changement continu, tel que défini par Petrie (2014). 

Dans le cadre de cet article, nous présentons d’abord les objectifs 
déterminés avec le CSS, puis nous nous attardons plus spécifiquement au 
dispositif d’accompagnement offert aux leaders scolaires pour les aider 
à répondre à leurs besoins de développement professionnel, celui-ci se 
traduisant, pour chaque personne participante, par la formalisation d’un 
projet de développement professionnel individuel. La dernière partie de 
l’article présente le modèle d’accompagnement en psychopédagogie 
du bien-être dégagé au terme de la recherche-action grâce à l’analyse des 
données saillantes recueillies par l’équipe d’accompagnement durant toute 
la démarche. Des apports ainsi que des limites sont détaillés dans la 
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conclusion. Des ancrages théoriques et méthodologiques sont enchâssés 
dans la description de la recherche-action sans toutefois composer des 
sections distinctes, et ce, en vue de faciliter la compréhension de la 
recherche-action par les personnes lectrices. 

Déroulement 

La recherche-action a été planifiée avec le CSS au 
printemps 2022. L’expérimentation s’est déroulée, quant à elle, de 
septembre 2022 à juin 2023.  

Le tableau 1 présente la question de recherche de même que les 
objectifs formulés avec l’équipe d’accompagnement composée de la 
directrice des services éducatifs, d’une conseillère pédagogique, d’une 
psychoéducatrice, d’une professeure-chercheuse (auteure) et d’une 
auxiliaire de recherche, doctorante en éducation (coauteure). Ces objectifs 
ont été validés avec les leaders engagés dans la recherche-action afin 
d’assurer leur adéquation aux besoins de développement professionnel de 
ces leaders et aux besoins de développement organisationnel du CSS. 

Tableau 1 
Question et objectifs de la recherche-action 

Question de recherche 
En tant que leader scolaire, comment maintenir ou améliorer son bien-
être en contexte de changement continu? 
Objectifs 
Pour les besoins de développement professionnel des leaders engagés 
dans la recherche-action 
1. Se doter d’un projet de développement professionnel axé sur 

l’acquisition et la mobilisation de ressources pour améliorer ou 
maintenir son bien-être en contexte de changement continu et en 
documenter la mise en œuvre et les retombées. 

2. Identifier les ressources qui sont davantage prisées et la raison de 
ses choix.  

Pour les besoins de développement organisationnel au CSSDHR 
3. Élaborer un dispositif de développement professionnel permettant 

de soutenir les leaders dans la réalisation de leur projet de 
développement professionnel et dans la formalisation de leur 
répertoire de ressources leur permettant de prendre en compte leur 
bien-être en contexte de changement continu. 

4. Formaliser des principes, des pistes d’action et des conditions 
gagnantes permettant d’offrir le dispositif de développement 
professionnel à d’autres leaders de cette organisation ou d’ailleurs 
qui éprouvent un besoin semblable dans un contexte similaire. 

 
Le présent article s’attarde plus particulièrement aux objectifs 3 

et 4 puisque d’autres écrits ou communications ont présenté les résultats 
relatifs aux objectifs 1 et 2 (Gagnon et al., 2023; Gagnon et Bruneau, 2024a 
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et 2024b). Les lecteurs et lectrices y trouveront néanmoins certaines 
références aux objectifs 1 et 2. 

Une démarche de recherche-action (Gagnon, 2020; Guay et 
Gagnon, 2021a) a été mobilisée pour atteindre ces objectifs. Cette 
démarche est utilisée depuis plusieurs années dans le Centre de services 
scolaire des Hautes Rivières, ce qui permet de prendre appui sur les 
savoirs théoriques et professionnels significatifs de l’organisation pour agir 
avec et pour les acteurs de ce milieu.  

Telle que nous la concevons, la recherche-action se définit comme 
« une action de recherche et d’éducation de chercheurs-praticiens qui 
veulent simultanément soutenir une transformation significative pour eux, 
s’éduquer et éduquer, et contribuer à la production de savoirs 
professionnels1 » (Guay et Gagnon, 2021a, p. 431). Pour ce faire, les 
personnes praticiennes-chercheuses s’engagent dans une démarche 
comportant six étapes résumées ci-dessous. 

1) Lors de la première étape, les personnes praticiennes-
chercheuses précisent la situation actuelle, ce qui consiste à 
analyser une situation professionnelle jugée insatisfaisante ou 
préoccupante qu’elles souhaitent transformer. 

2) Par la suite, elles établissent une situation désirée en formulant 
une question de recherche et des objectifs à atteindre.  

3) Lors de la troisième étape, elles établissent un plan d’action 
(incluant des actions d’éducation et de recherche). 

4) Puis, en fonction du temps et des ressources disponibles, les 
personnes praticiennes-chercheuses expérimentent les actions 
planifiées et les régulent pour s’ajuster en fonction des imprévus, 
des découvertes et des besoins émergents. 

5) Au terme du projet, elles évaluent le processus et le produit de 
la recherche-action relativement aux objectifs poursuivis.  

6) Finalement, lors de la dernière étape, les personnes praticiennes-
chercheuses diffusent les savoirs professionnels formalisés 
durant la démarche de recherche-action.  

Il est important de noter que ce cycle de recherche-action est à la 
fois linéaire et itératif. Les étapes s’y succèdent tout en permettant des 
allers-retours entre chacune d’elles afin de rendre possible un ajustement 
du processus et des actions et d’en conserver toute la signifiance.  

En nous appuyant sur la définition de la recherche-action 
susmentionnée, nous vous partageons une description des actions de 
recherche et d’éducation relatives à ce projet.  

 
1 Un savoir professionnel est issu de la transformation d’une situation professionnelle jugée 
insatisfaisante du point de vue des praticiens, sur la base d’une finalité́ et de présupposés 
partagés. Il est inspiré de savoirs théoriques et professionnels. Il est finalisé, contextualisé, 
transférable dans un contexte semblable et évalué sur la base de critères de validité. De plus, 
il est diffusable de façon pertinente et évocatrice pour les membres de la communauté 
scientifique et professionnelle (Gagnon, 2020). 
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Les actions de recherche 

Sur le plan de la recherche, concernant spécifiquement les 
objectifs 3 et 4, notre but était de formaliser des savoirs professionnels qui 
portent sur la création d’un dispositif de développement professionnel ainsi 
que sur la mise à jour des principes, des pistes d’action et des conditions 
gagnantes permettant de soutenir des leaders dans l’amélioration ou le 
maintien de leur bien-être en contexte de changement continu. Ces 
éléments constituent désormais un modèle d’accompagnement en 
psychopédagogie du bien-être.  

Différents outils de collecte et d’analyse de données ont été 
mobilisés par l’équipe d’accompagnement. Voici une description de ces 
principaux outils : 

1) L’observation participante : Ce sont des notes prises durant la 
planification des rencontres, les rencontres en communauté 
d’apprentissage et les moments de prise de recul suivant les 
rencontres en communauté d’apprentissage. Ces notes sont 
colligées au moment même où la personne accompagnatrice 
participe aux activités et à la réflexion de la communauté 
d’apprentissage, et non en retrait de ces dernières. Ces notes 
prennent la forme de commentaires, de réflexions, de prises de 
conscience ainsi que de questionnements des membres de 
l’équipe d’accompagnatrices, dont nous-mêmes. L’observation 
participante aide les membres de l’équipe d’accompagnement à 
dégager le sens des actions observées en leur fournissant des 
traces qui ne seraient pas accessibles autrement. 

2) Les traces des planifications de rencontre et le matériel 
associé : Ces traces se présentent sous la forme de diaporamas, 
de fiches de travail, d’ancrages théoriques, etc. 

3) Les traces du bilan évaluatif du projet : Parmi les traces 
colligées, on compte, entre autres, une rétroaction structurée 
autour de questions spécifiques concernant l’appréciation du 
dispositif d’accompagnement ainsi qu’une évaluation de l’atteinte 
des objectifs. 

4) Les traces écologiques : Sont regroupés sous ce vocable tous 
les artéfacts non prévus qui se révèlent contributeurs au regard de 
l’atteinte des objectifs. 

La méthode d’analyse de données mobilisée, en cohérence avec 
le type de données recueillies, a principalement été l’analyse en mode 
écriture (Bruneau et al., 2024; Guay et Gagnon, 2021 ; Paillé et Muchielli, 
2021; Prud’homme et al., 2011). Concrètement, les données ont été 
synthétisées par la chercheuse et l’auxiliaire de recherche sous forme 
d’énoncés, de courts textes, de tableaux et de schémas, et ce, sans 
recours à un logiciel d’analyse. Ensuite, les données ont été analysées, 
validées et enrichies avec les accompagnatrices du milieu au fil des 
rencontres de l’équipe d’accompagnement. Cet espace dialogique a 
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permis la création et l’approfondissement d’un sens commun de même que 
l’objectivation de l’expérience. En travaillant ainsi, les membres de l’équipe 
d’accompagnement ont pu accéder rapidement et régulièrement aux 
données recueillies et aboutir, ultimement, à une modélisation, c’est-à-dire 
à une représentation simplifiée de la compréhension d’un objet (Gendron 
et Richard, 2015; Guay et Gagnon, 2021; Guay et Gagnon, 2023). Dans 
cette recherche-action, la modélisation a soutenu la création d’un modèle 
d’agir compétent et conscient en psychopédagogie du bien-être. 

Les actions d’éducation  

Les objectifs 3 et 4 avaient pour but de soutenir les leaders dans la 
réalisation de leur projet de développement professionnel et dans la 
formalisation d’un répertoire personnalisé de ressources leur permettant de 
prendre en compte leur bien-être en contexte de changement continu. Les 
actions d’éducation suivantes ont été mises au service de ces objectifs, en 
commençant par la mise à jour de nos perspectives d’enseignement-
apprentissage. 

Certains présupposés ont ainsi teinté le dispositif offert aux leaders 
pour les soutenir au regard des objectifs 1 et 2 de la recherche-action. En 
s’appuyant sur la typologie de Pratt (2002), l’équipe d’accompagnement a 
mis à jour ses présupposés concernant l’enseignement-
apprentissage. Les perspectives d’apprenti et de sollicitude ont ainsi été 
adoptées pour guider et orienter nos actions d’accompagnement. 

Dans une perspective d’apprenti, il apparaissait important pour 
notre équipe de proposer un projet collectif signifiant, de développer un 
sentiment d’appartenance et de susciter un engagement individuel et 
collectif basé sur des valeurs éducatives explicites et partagées.  

La perspective de sollicitude, quant à elle, était directement liée 
à l’objet central du projet, à savoir le maintien ou l’amélioration du bien-être 
chez les leaders en contexte de changement continu. Dans cette 
recherche-action, cette perspective s’est traduite par une préoccupation 
pour l’établissement d’un climat de confiance propice aux apprentissages 
au sein duquel les personnes pouvaient faire part de leur vulnérabilité, 
établir des relations positives, s’offrir un soutien mutuel, apprendre à 
découvrir leurs forces et difficultés et en témoigner en toute transparence.  

En nous appuyant sur ces présupposés, nous avons proposé deux 
dispositifs de développement professionnel interdépendants, à savoir 
l’accompagnement individuel et la mise en place d’une communauté 
d’apprentissage. Voici maintenant la description des deux dispositifs.  
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L’accompagnement individuel des leaders 

En tant que chercheuse et auxiliaire de recherche, nous avons 
offert deux rencontres individuelles durant la communauté d’apprentissage 
pour soutenir les leaders de façon différenciée dans l’amélioration ou le 
maintien de leur bien-être en contexte de changement continu. 

La première rencontre d’accompagnement s’est tenue en 
octobre 2022. Elle avait pour intention de soutenir chaque leader dans la 
formulation d’un projet de développement professionnel ancré dans un 
enjeu, ou un besoin, relativement au maintien ou à l’amélioration de son 
bien-être. En prenant en compte son contexte, ses présupposés relatifs 
au bien-être et ses intentions prioritaires, chacune des personnes 
participantes a formulé son projet sous forme d’objectif ou de question. Elle 
a également défini la modalité qu’elle privilégiait pour documenter 
l’exploration des actions lui permettant d’améliorer ou de maintenir son 
bien-être en contexte de changement continu. Lors de cet entretien 
d’accompagnement, le questionnement présenté à la figure 1 a permis de 
soutenir les participantes et participants dans la formulation de leur projet 
de développement professionnel ainsi que dans la mise à jour de leur 
modèle d’agir compétent et conscient. L’agir compétent et conscient est 
défini par Guay et Gagnon (2021b) comme étant les actions prioritaires 
qu’un leader, pareillement à une équipe de leaders, veut et peut poser dans 
un contexte où il évolue, inspiré d’intentions et de présupposés conscients 
et explicites.  

Figure 1 
Questionnement soutenant la mise à jour de l’agir professionnel 
compétent et conscient de leaders soucieux d’améliorer ou de 

maintenir leur bien-être en contexte de changement continu 

 
La seconde rencontre individuelle s’est tenue au 

printemps 2023. Ce deuxième entretien d’accompagnement avait une 
double visée : 1) permettre aux leaders d’évaluer les retombées de leur 
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projet sur leur bien-être et 2) formaliser le répertoire de ressources leur 
permettant d’agir avec compétence et conscience en vue du maintien ou 
de l’amélioration de leur bien-être en contexte de changement continu 
(objectif 2). 

Ces deux rencontres individuelles ont été enchâssées dans les 
rencontres en communauté d’apprentissage décrites ci-bas. 

La mise en place d’une communauté d’apprentissage 

Le second dispositif de développement professionnel a consisté à 
mettre en place une communauté d’apprentissage au sens où l’évoquent 
Dionne et al. (2010). Inspirées de ces auteurs, nous concevons la 
communauté d’apprentissage comme un lieu de partage et de soutien 
permettant 1) la construction de savoirs individuels et collectifs, 
2) l’ajustement de pratique et 3) la recherche de sens appuyés sur des 
présupposés partagés. L’accompagnement offert au sein de la 
communauté d’apprentissage considère des dimensions idéologique, 
cognitive et affective (Dionne et al., 2010; Gagnon et al., 2020; Goyette 
et al., 2020). Lorsque les membres de communauté d’apprentissage se 
soucient de la dimension idéologique, ils et elles partagent des 
présupposés, établissent un projet commun et s’engagent dans leur 
développement professionnel tout en soutenant celui des autres. Ils et elles 
approfondissent la dimension cognitive en construisant une 
représentation partagée de l’objet (le bien-être) de même qu’en 
s’appropriant et en développant des ressources relatives sur cet objet. La 
dimension affective se caractérise, quant à elle, par l’attention portée au 
bien-être des personnes ainsi qu’au développement de relations et de 
communications empreintes de respect, de confiance et d’ouverture. En 
continuité avec les travaux de Dionne et al. (2010), nous considérons que 
les personnes participant à une communauté d’apprentissage, en 
s’appuyant sur des savoirs théoriques signifiants, contribuent à la 
génération de savoirs professionnels inédits. 

Concrètement, la communauté d’apprentissage a vécu cinq 
rencontres collectives d’une demi-journée. Celles-ci ont eu lieu entre 
septembre et juin 2023. Ces rencontres avaient une triple intention pour les 
leaders de la communauté. Premièrement, elles constituaient un lieu où il 
leur était possible de découvrir et d’expérimenter des ressources nouvelles 
portant sur le bien-être. Deuxièmement, ces rencontres permettaient aux 
leaders de sélectionner les ressources les plus significatives à leurs yeux, 
en fonction de leur projet de développement professionnel, et de s’engager, 
devant autrui, à en faire l’expérimentation. Troisièmement, les espaces de 
partage au sein de la communauté d’apprentissage permettaient aux 
leaders de s’offrir le nécessaire soutien mutuel entre pairs afin de garder 
vivants et signifiants les projets de développement professionnel 
individuels de chacun. 

Concernant les ressources proposées, ces dernières étaient 
sélectionnées en cohérence avec le modèle de bien-être privilégié dans 
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le centre de services scolaire. Ce modèle s’inspire des travaux de 
Seligman (2011, 2013). Il comporte cinq composantes du bien-être 
psychologique, soit les émotions positives, les relations positives, la 
recherche de sens, l’engagement dans des situations de flow ainsi que la 
réussite ou l’accomplissement. Pour tenir compte des besoins exprimés 
par les leaders de la communauté d’apprentissage, la vitalité a été ajoutée 
aux composantes du modèle de Seligman (2011, 2013) afin d’intégrer la 
dimension du bien-être physique.  

Le modèle de bien-être du CSSDHR intègre également le construit 
théorique des forces de caractère (Park et al., 2004). Inspirées de 
différents auteurs, dont Dubreuil et al. (2012), Park et al. (2004) et 
Seligman (2011), nous considérons qu’une force se rapporte à « une 
capacité d’agir, de penser et de ressentir. Cette capacité authentique, 
positive et énergique, favorise le fonctionnement optimal et 
l’épanouissement des personnes. Elle implique des choix conscients quant 
à son développement et à son usage » (Gagnon et Bruneau, 2024, p. 50). 
En écho à ces ancrages théoriques, la définition du bien-être sous-jacente 
à cette recherche-action est la suivante :  

Le bien-être psychologique et physique est une expérience 
subjective, propre à chaque individu, attribuable à 
différentes composantes […], et mobilisant ses forces de 
caractère, qui, combinées de façon unique, permettent 
d’éprouver un sentiment de satisfaction et de sérénité dans 
les différentes sphères de sa vie personnelle et 
professionnelle (Gagnon et Bruneau, 2024, p. 52).  

La figure 2 ci-dessous illustre cette conception du bien-être.  
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Figure 2 
Modèle de bien-être sous-jacent à cette recherche-action 

 
Deux lignes directrices ont guidé la planification des cinq 

rencontres en communauté d’apprentissage. La première souligne 
l’importance de créer et de maintenir une alliance de travail avec les 
personnes participant à la communauté d’apprentissage. La seconde 
valorise la structuration des rencontres collectives autour de trois 
temps distincts, ceux-ci pouvant être imagés comme un voyage en avion 
durant lequel se vivent un décollage, un vol et un atterrissage. 

La création d’une alliance de travail  

Pour prendre en compte le bien-être dans le cadre de la 
communauté d’apprentissage, une alliance de travail a été établie avec les 
participantes et participants en considérant le modèle de bien-être décrit 
précédemment. Au commencement du projet, chaque personne participant 
à la communauté d’apprentissage a été invitée à exprimer les besoins qui 
la préoccupaient et dont la prise en compte pouvait lui permettre 
d’apprécier les rencontres collectives.  

Par exemple, concernant les émotions positives, les personnes 
participantes ont manifesté le besoin de ressentir du plaisir lors des 
rencontres. Concernant les relations positives, elles ont identifié 
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l’importance de l’écoute, de la confidentialité, du respect et de l’accueil. 
Pour l’engagement, il est apparu important de se donner un espace 
physique qui soit favorable au travail et qui permette de se concentrer. Au 
regard de l’accomplissement, plusieurs besoins ont été nommés, dont 
l’importance de se fixer des objectifs réalistes et de vivre une réelle 
différenciation pour que chacun et chacune puissent réaliser son projet 
individuel selon son contexte unique et spécifique. Afin de créer du sens, 
les participantes et participants ont demandé de rendre explicites les liens 
entre les ressources présentées et le bien-être, et ce, pour permettre un 
meilleur transfert de ces ressources dans leur projet individuel. Finalement, 
pour prendre en compte la vitalité, il est apparu important de prévoir des 
pauses, de partager des collations et de suivre le rythme du groupe en 
privilégiant l’avant-midi comme moment de rencontre. 

La planification des rencontres en trois temps distincts 
(décollage, vol, atterrissage) 

Préoccupées d’incarner un agir compétent et conscient (Guay et 
Gagnon, 2021b) ancré dans le concept de la psychopédagogie du bien-
être (Goyette et al., 2020), nous avons développé une planification en trois 
temps pour les rencontres de la communauté d’apprentissage. Les 
paragraphes qui suivent détaillent la composition de chacun de ces temps 
ainsi que les intentions qui y sont associées.  

Chaque rencontre s’amorçait par un moment de décollage. Celui-
ci permettait aux membres de la communauté d’apprentissage de 
s’exprimer sur leur état de bien-être actuel et de faire un retour sur la 
rencontre précédente. Nous avons nommé ce temps rétrospectif « le 
regard dans le rétroviseur ». Durant le vol, afin de permettre l’acquisition 
de nouvelles ressources, une partie de la rencontre était consacrée à la 
présentation et à l’expérimentation de ressources liées à une ou des 
composantes du bien-être. Un moment était aussi réservé à 
l’accompagnement en dyade pour faire état de l’avancement du projet 
individuel (voir la section suivante de l’article à ce sujet). Avant de parvenir 
à l’atterrissage de la rencontre, qui consistait à en faire l’appréciation et à 
prévoir le contenu de la prochaine, les personnes participantes prenaient 
quelques minutes pour écrire dans leur journal d’apprentissage ce qu’elles 
avaient conscientisé et ce qu’elles souhaitaient ou pouvaient transférer 
dans leur quotidien en fonction de leurs intérêts et de leurs besoins. Le 
tableau 2 illustre cette planification en trois temps en présentant le contenu 
d’une rencontre ainsi que les intentions sous-jacentes animant alors 
l’équipe d’accompagnement.   
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Tableau 2 
Planification d’une rencontre collective 

 

Vers la formalisation d’un modèle d’agir compétent et 
conscient d’accompagnement en psychopédagogie du bien-
être 

Maintenant que nous avons décrit le dispositif de développement 
professionnel, nous souhaitons mettre en lumière ce qui s’est dégagé de 
l’analyse en mode écriture des notes et des observations portant sur nos 
manières de penser, de faire et d’être en tant qu’équipe 
d’accompagnement. Rappelons que cette dernière était composée de cinq 
personnes aux horizons différents : une directrice de services éducatifs, 
une conseillère pédagogique, une psychoéducatrice, une chercheuse et 
une auxiliaire de recherche.  

Soutenant un regard distancié sur l’expérience, l’analyse en mode 
écriture a permis la mise à jour de notre modèle d’agir compétent et 
conscient d’accompagnement en psychopédagogie du bien-être. 
Concrètement, ce modèle se veut la représentation schématique et 
simplifiée de nos présupposés partagés, de notre intention prioritaire 
et des actions déployées en fonction de notre contexte 
d’accompagnement, soit celui d’une recherche-action au CSSDHR 
réalisée avec et pour des leaders engagés dans un projet de 
développement professionnel portant sur le maintien ou l’amélioration de 
leur bien-être en contexte de changement continu.  

Tout d’abord, au regard des présupposés, nous avons réaffirmé 
notre compréhension partagée de la définition de la psychopédagogie du 
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bien-être telle qu’elle a été développée dans un projet antérieur au sein 
d’une école du centre de services scolaire, soit  

un champ de la psychopédagogie qui intègre la 
psychologie positive et la pédagogie dont l’objet concerne 
le développement du bien-être, l’épanouissement, et le 
fonctionnement optimal chez les individus [….]. Elle vise le 
développement global de l’apprenant par l’intégration 
d’interventions pédagogiques bienveillantes, planifiées ou 
spontanées, favorisant l’appropriation de stratégies et 
d’habiletés propices à l’atteinte d’un équilibre émotif, 
cognitif, psychosocial et physique (Goyette et al., 2018, 
citées dans Goyette et al., 2020, p. 123).  

Nous avons également négocié les perspectives 
d’apprentissage à privilégier dans le cadre de notre dispositif, puis avons 
convenu d’utiliser les perspectives de sollicitude et d’apprenti (Pratt, 
2002). Finalement, nous nous sommes assurées d’une même 
compréhension quant à la démarche de recherche-action à mobiliser afin 
de baliser nos actions de recherche et d’éducation (Guay et Gagnon, 
2021).  

Notre intention explicite comme équipe d’accompagnement était 
de soutenir individuellement et collectivement les leaders dans la 
réalisation de leur projet de développement professionnel par la 
formalisation de leur répertoire de ressources, ce qui leur permet ainsi de 
prendre en compte leur bien-être en contexte de changement continu. 

Concernant les actions à déployer, nous avons identifié six 
principes auxquels sont associées différentes actions ainsi que les 
composantes du bien-être auxquelles ces actions se rattachent. Le 
tableau 3 en présente une vision synthétique.  
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Tableau 3 
Principes, actions à déployer et composantes du bien-être associées 

Principes Actions à déployer Composantes 
du bien-être 

Modelage d’un 
leadership soucieux du 

bien-être d’une 
communauté 

• Avoir un souci de signifiance 
pour les leaders et de 
soutien à leur engagement 
face à leur projet de 
développement 
professionnel. 

• Avoir un souci pour les 
relations positives au sein 
des différents espaces. 

• Sens 
• Engagement 
• Relations 

positives 

Mise à jour des 
présupposés 

individuels et collectifs 

• Agir avec une intentionnalité 
claire et partagée. 

• Négocier du sens pour voir 
ensemble dans la même 
direction. 

• Sens 
• Engagement 

Négociation d’une 
alliance de travail 

• Créer et maintenir un climat 
propice à la cocréation et 
aux apprentissages. 

• Créer l’alliance en prenant 
en compte les composantes 
du bien-être. 

• Engagement 
• Relations 

positives 

Prise en compte de 
projets différenciés 

• Agir en prenant en compte 
les besoins manifestés par 
les leaders. 

• Émotions 
positives 

• Engagement 
• Vitalité 

Cohérence des choix 
psychopédagogiques 
avec les présupposés, 
besoins et intentions 

• Explorer les idées évoquées 
avec ouverture et curiosité 
afin de construire avec les 
idées des autres. 

• Engagement 
• Émotions 

positives 
• Relations 

positives 

Moins et mieux 
ensemble 

• Remettre en question 
certains choix et leur nombre 
afin de prendre un temps 
nécessaire et suffisant. 

• Réguler la démarche en 
temps réel afin de s’ajuster à 
ce qui est émergent et 
signifiant. 

• Réussite 
• Engagement 
• Sens 
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La figure 3 ci-dessous illustre le modèle d’agir compétent et 
conscient d’accompagnement en psychopédagogie du bien-être que 
nous formalisons au terme de cette recherche-action. Le modèle comprend 
les ressources mobilisées lors des rencontres en communauté et durant 
les rencontres individuelles. Il rend explicites les présupposés, les 
intentions, les actions névralgiques déployés dans le contexte 
spécifique de cette recherche-action. 

Figure 3 
Modèle d’agir compétent et conscient d’accompagnement en 

psychopédagogie du bien-être 
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Apports, limites et prospectives 

En conclusion de cet article, nous souhaitons mettre en lumière 
quelques apports, limites et prospectives de la recherche-action réalisée 
en collaboration avec le Centre de services scolaire des Hautes-Rivières.  

Au terme de cette recherche-action, grâce à une prise de recul qui 
a permis de tourner le miroir vers nous-mêmes en tant qu’équipe 
d’accompagnement, nous avons été en mesure de mettre à jour les 
ressources mobilisées pour incarner un agir professionnel compétent et 
conscient, individuel et collectif, par la constitution d’un modèle 
d’accompagnement en psychopédagogie du bien-être. Alors qu’il est 
plutôt rare que des équipes de recherche témoignent de leurs propres 
savoirs professionnels dans les projets qu’elles mènent et diffusent (Gearty 
et Marshall, 2021; Clausen et Black, 2020), ce récit permet de rendre visible 
ce qui se crée entre l’équipe de recherche et les membres de l’organisation 
participant à la communauté d’apprentissage. Il dévoile les présupposés 
sous-jacents aux intentions et aux actions posées dans ce contexte 
particulier. Pour les personnes accompagnant le développement des 
leaders scolaires, l’accessibilité à de tels modèles est précieuse afin 
qu’elles puissent mettre en perspective leur propre agir pour l’ajuster et le 
transformer en soutien au développement d’autrui et à l’accompagnement 
d'équipe en contexte de recherche-action.   

Cet article démontre également sa pertinence théorique en 
contribuant à l’enrichissement du réservoir de savoirs professionnels sur 
l’accompagnement de leaders scolaires dans une perspective soucieuse 
du bien-être. Nous entrevoyons également que le modèle créé pourrait être 
réinvesti, en tout ou en partie, dans de futures recherches-actions, que ce 
soit par nous ou par d’autres personnes praticiennes-chercheuses. En 
effet, peu importe l’objet de recherche, les manières de penser, de faire et 
d’être mises à jour dans ce modèle apparaissent transférables dans 
différents contextes de recherche-action où ces contextes sont pilotés par 
des personnes se souciant que le bien-être soit pris en compte et adhérant, 
comme nous, à des présupposés éducatifs d’apprenti et de sollicitude 
(Pratt, 2002).   

Certaines limites se doivent toutefois d’être évoquées. Nous tenons 
à mentionner que le modèle de psychopédagogie du bien-être créé dans 
le cadre de l’accompagnement des leaders dans cette recherche-action est 
élaboré dans un milieu où les personnes accompagnatrices travaillent 
ensemble depuis longtemps et partagent les mêmes présupposés au 
regard du bien-être, ce qui a grandement facilité le travail collaboratif dans 
la création du modèle. Ce n’est pas toujours le cas dans des équipes qui 
amorcent une première recherche-action ensemble. De plus, la création 
d’un modèle collectif d’accompagnement nécessite un intérêt à réfléchir à 
ses pratiques en équipe en plus du temps à consacrer pour l’atteinte des 
objectifs de la recherche-action. Le temps de concertation et de 
planification destiné à cette dernière étant déjà restreint, cela constitue un 
défi d’ajouter un temps de regard sur soi en tant qu’équipe 
d’accompagnement.  
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En termes de prospectives, à la manière des travaux s’inscrivant 
dans le courant de la self-study2, cet article se veut une invitation aux 
équipes de recherche-action d’oser formaliser et partager leurs savoirs 
professionnels relatifs à l’accompagnement des personnes ou des équipes 
qui apparaissent en filigrane au sein de leurs objectifs de recherche. En 
effet, à l’instar de Stringer et al. (2019), nous sommes d’avis qu’il est de la 
responsabilité des personnes praticiennes-chercheuses en éducation de 
produire et de partager des explications sur leur pratique, fondées sur des 
preuves de l’influence de leurs propres apprentissages sur l’apprentissage 
des autres. En osant ce partage, les personnes praticiennes-chercheuses 
contribuent à démystifier et à démocratiser une forme de recherche propice 
à soutenir la transformation de l’éducation.  
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