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Développement vocationnel de l'adulte : 
nécessité de construire 
un modèle théorique 

Danielle Riverin-Simard* 

RÉSUMÉ 

Cet article traite en un premier temps de l'impor
tance de l'étude du développement vocationnel de l'adulte 
dans le cadre de la problématique de l'éducation perma
nente. En un deuxième temps, il fait état des écrits 
pertinents relatifs à ce développement vocationnel de 
l'adulte et* présente une certaine critique plus détaillée des 
théories ou modèles théoriques existants, afin de mieux situer 
la nécessité de la construction d'un nouveau modèle théorique. 

Une revue des écrits pertinents relatifs au développement personnel et voca
tionnel de l'adulte (Riverin-Simard, 1979 a) a permis de faire ressortir deux points 
majeurs qui militent en faveur de la nécessité de la construaion d'un modèle théorique 
du développement vocationnel de l'adulte. Ces points on trait, d'une part, à l'importance 
des études relatives à ce sujet pour l'expansion du phénomène de l'éducation 
permanente, et d'autre part, à la pauvreté de ces mêmes écrits. 

Ce présent article, fera tout d'abord un bref rappel de ces deux points 
susmentionnés. Par la suite, un critique plus détaillée des théories ou modèles 
théoriques existants sera présentée afin de mieux situer la nécessité de la construction 
d'un nouveau modèle théorique. 

* Riverin-Simard, Danielle : professeur, Université Laval. 
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A. Importance de Vétude du développement vocationnel de l'adulte 
Ce phénomène de l'éducation permanente, défini comme étant un processus 

d'éducation qui s'échelonne tout au long de la vie revêt une importance de plus en plus 
grande dans notre société actuelle (Bischof, 1976 ; Hurtubise, 1973 ; Houle, 1975 ; 
Pineau, 1977). Il s'avère alors essentiel de connaître la clientèle de l'éducation 
permanente que constituent en grande partie les adultes. Mais, les écrits scientifiques 
concernant l'adulte sont très limités par rapport à la somme de connaissances que l'on 
possède sur l'enfant et l'adolescent (Schaie, 1973 ; Clifford et Odin, 1974 ; Gould, 1975 ; 
Neugarten, 1975; Riverin-Simard, 1978 a; Sheehy, 1977). 

Une des approches permettant de procéder à la connaissance de l'adulte qui 
paraît prometteuse et qui n'a pourtant suscité d'intérêt que très récemment est celle de la 
psychologie développementale (Schaie et Gribbin, 1975 ; Schaie, 1977). En effet, les 
données empiriques et théoriques de cette approche ont révélé que l'évolution de la 
personnalité se poursuit au-delà de la cinquième décade et que le processus de 
formation se poursuit tout au long des étapes de la vie (Super et autres, 1963 ; 1975 ; 
Erikson, 1965 ; Buhler, 1968 ; Crites, 1969 ; Havighurst, 1969 ; Huberman, 1974 ; 
Baltes et Schaie, 1973 ; Gould, 1975 ; Levinson et autres, 1976 ; Lerner, 1976 ; Sheehy, 
1977 ). Cette approche s'est révélée d'une grande importance en ce qui concerne l'enfant et 
l'adolescent, car les données qu'elle a fournies ont le mérite d'avoir éclairé la nature de 
leur développement ; cette connaissance a permis que l'éducation de ces enfants et de 
ces adolescents puisse être davantage conçue et vécue comme un processus continu 
tenant compte de la totalité de l'être (Tryon et Lilienthal, 1950 ; Ginzberg et autres, 
1956; Erikson, 1968; Havighurst, 1972; Prince, 1973; Super, 1975). 

Comme le souligne Parker (1974), après avoir fait un relevé des écrits 
pertinents, la psychologie développementale, parce qu'elle se préoccupe de la direction, 
du niveau et du contenu du changement, offre de grandes possibilités pour indiquer le 
sens à donner aux processus d'éducation. En effet, en spécifiant les comportements 
particuliers qui sont caractéristiques d'un stade donné chez la personne, on est capable 
d'élaborer des stratégies d'intervention ou un curriculum en éducation facilitant le 
passage de ce stade et ainsi activer le développement ou l'évolution de cette même 
personne. Et c'est précisément ce qui apparaît comme nécessaire dans l'élaboration 
des curricula pour l'éducation des adultes (Becker, 1964 ; Neugarten et autres, 1965 ; Brim 
et Wheeler, 1966; Kreitlow, 1970). 

Il nous a semblé dès lors à la fois très pertinent et urgent de s'intéresser à une 
avenue plus spécifique de la psychologie développementale, à savoir l'étude du 
développement vocationnel. L'importance de l'approche développementale dans l'étude 
du comportement vocationnel a été soulignée à maintes reprises (Pelletier, Bujold, 
Noiseux, 1974). 

On définit généralement le développement vocationnel comme un processus qui 
se compose de différents événements séquentiels tout le long d'une carrière et durant la 
retraite. Le déroulement de ce processus est généralement ordonné et prévisible ; il est 
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également dynamique en ce sens qu'il résulte de l'interaction entre les aspirations de 
l'individu et les demandes de la culture ; au cours de ce processus, l'individu doit 
s'acquitter d'un certain nombre de tâches dites « vocationnelles ». Ainsi le développe
ment vocationnel est la progression réussie tout au long des divers stades de la vie 
professionnelle ; il n'est pas synonyme de succès professionnel ni de satisfaction 
vacationnelle ni de croissance d'habiletés spécifiques même si ces diverses notions sont 
reliées. 

Dans cette perspective, l'avenue spécifique de l'étude du développement voca
tionnel de l'adulte apparaît d'autant plus prometteuse que la formation et le perfec
tionnement professionnel sont encore à l'heure actuelle une des raisons majeures qui 
poussent les adultes à fréquenter les institutions scolaires et s'avèrent également 
l'essentiel même du contenu des curricula de l'éducation permanente (Charters, 1970 ; 
Schwartz, 1973 ; Castonguay, 1976) ; et ce tant dans le courant international (Lengrand, 
1977), dans le courant américain (Dumond-Henry et Pineau, 1977) que dans le courant 
européen (Dumazedier, 1977 ; Schwartz, 1977). Il faut donc croire que les phénomènes 
de l'éducation permanente et du développement vocationnel de l'adulte sont en liaison 
très étroite, le premier étant un des moyens privilégiés de concrétiser et d'activer la 
réalisation du second (Riverin-Simard, 1978, b). 

De plus, il faut rappeler que la littérature sur l'adulte s'accorde généralement 
pour affirmer l'influence prépondérante du travail dans la vie de l'individu. Brim 
(1976) exprime cette influence prépondérante en ces termes: 

«Pour l'adulte, le travail constitue l'influence la plus fondamentale sur le 
développement et le changement du « moi » tout au long des cycles de vie ». 

B. Etat des écrits pertinents au développement vocationnel de l'adulte 
La revue des écrits (Riverin-Simard, 1979, a) laisse dégager certains faits 

marquants en regard du développement vocationnel de l'adulte. 

Dans toutes les recherches relevées, on constate tout d'abord que, encore en 
1979, on peut refaire la même conclusion que Ahammer en 1973. Cette conclusion 
veut que le changement adulte soit conçu comme étant la stabilisation de change
ments comportementaux antérieurs plutôt que comme une évolution constante vers 
des stades qualitativement supérieurs. D'ailleurs, comme le souligne Kohlberg 
(1973), les recherches sur le développemept de l'adulte ne se sont intéressées qu'à 
des thèmes tels : 1. changements de rôle (Brim et Wheeler) ; 2. de tâches développe-
mentales (Havighurst, Sheehy, etc.) ; 3. de conflits développementaux (Erikson) ; 4. 
d'événements majeurs de vie (Neugarten). 

De plus, cette revue des écrits permet de dégager qu'il est surprenant de 
constater que, parmi les études relatives à l'éducation des adultes, aucune n'est basée 
sur les schémas théoriques de la psychologie développementale pour étudier le 
phénomène de l'éducation permanente. En effet, les différents relevés des écrits ne 
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font aucune mention d'études de ce genre. Du côté de la psychologie développemen-
tale, certains auteurs dont Super (1957-1975), O'Hara et Tiedeman (1959), Buhler 
(1968), Pikunas (1969), Havighurst (1972), Houle (1975), Gould (1975), Hulork 
(1975), Kaluger (1976), Levinson (1976), Rappoport (1976), Vaillant (1977) se sont 
intéressés à l'adulte mais, selon certains auteurs (Clifford et Odin, 1974 ; Gould, 1975 ; 
Levinson 1976 et Sheehy, 1977), ces recherches sont encore à l'état embryonnaire. 

Un troisième point qui est ressorti de cette revue des écrits est l'absence de 
consensus rigoureux sur l'identification des variables intervenant dans le développe
ment vocationnel de l'adulte. Outre les variables classiques comme l'âge (Lerner, 
1976; Baltes et Schaie, 1973), le degré de scolarité, le sexe et le statut socio-
économique (Jordaan, 1974 ; Super et autre, 1963 ; Super, 1975 ; Neugarten, 1975 ; 
Baltes et Schaie, 1973), il n'y a que deux variables qui semblent quelque peu ressortir. 

L'une de ces variables concerne le degré positif du premier emploi : l'on 
observe que ce degré positif du premier emploi est relié au succès de carrière de 
l'individu pour les 6, 7 années ultérieures et même plus (Berlew et Hall, 1974 ; 
Dunnette, Arvey et Barnes, 1973 ; Buchanan, 1974 ; Kaufman, 1974 ; Hall et Schneid
er, 1973). 

La deuxième variable concerne un aspect qui revêt plusieurs expressions dans 
les écrits et qui semble relié à la «qualité», au «rythme» et à la nature du 
développement et qu'on pourrait regrouper sous le titre d'adaptabilité et de capacité de 
planification. 

Par exemple, Super et Kidd (1978) parlent de la propension à formuler des 
plans comme facteur universel du développement vocationnel de l'adulte tout au long 
des étapes-âges, Morrison (1977) souligne que les individus, au milieu de leur carrière, 
qui sont les mieux adaptés sont ceux qui font montre de comportement d'exploration. 
Kaufman (1974), Thompson et Dalton (1976) observent que les individus les moins 
frappés par un vieillissement prématuré dans leur carrière sont ceux qui ont, entre 
autre, de la flexibilité personnelle devant les événements inattendus. (Il faut se rappeler 
qu'un entraînement à la flexibilité cognitive peut être rapide (Riverin-Simard, 1977)). 
Fuller et Redfering (1976) et Walker (1975) mentionnent que l'adaptation lors de la 
retraite est fonction d'une planification adéquate de cette retraite dans les années 
antérieures. Thurner ( 1976) mentionne qu'un adulte en santé est celui qui a l'habileté 
de redécouvrir, de réorienter ses buts et ses objectifs dans des moments de transition ou 
de «perte», Jarvix (1973) indique qu'un des premiers aspects dont il faut se préoccuper 
dans l'étude des adultes est l'habileté à s'adapter au changement et au stress. 

Enfin, un dernier point qui ressort de ces écrits est leur rareté et leur pauvreté 
(Super et Hall, 1978; Super et Kidd, 1978; Jordaan, 1974). En effet, il y a peu 
d'auteurs à ce jour qui se sont intéressés au développement vocationnel de l'adulte. Il y 
a Super, Mitler et Form, Havighurst, Holland (1973), Schein (1973), Hall (1971), 
Riegel (1975). Parmi ces auteurs, seul Super peut être considéré comme ayant traversé 
la phase embryonnaire des travaux de recherche. D'ailleurs, après avoir fait un relevé 
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des écrits, Holcomb et Anderson (1977) observent que, depuis les 5 dernières années, il 
n'y a que 5% des recherches sur le développement vocationnel qui touchent les 
travailleurs ou les adultes. Ces auteurs concluaient en affirmant que les études devraient 
définitivement s'accentuer du côté des adultes-travailleurs qui sont sur le marché du 
travail. 

En somme, la nécessité de recherches ultérieures portant sur la connaissance du 
développement vocationnel de l'adulte s'avère d'autant plus évidente et urgente devant 
l'éventualité grandissante et irréversible du phénomène de l'éducation permanente. 

C Critique plus détaillée des théories ou modèles existants 
L'état des écrits s'avère, déjà en soi, une démonstration de la nécessité de 

construire un modèle théorique. Mais qu'il nous soit permis ici d'ajouter d'autres indices 
de cette nécessité. Une critique plus détaillée des théories ou modèles existants pourrait 
constituer ce type d'indices. 

Pour procéder à l'identification des stades de développement vocationnel de 
l'adulte, il faut un cadre théorique qui permet, non pas d'explorer au hasard les divers 
événements de vie vocationnelle de l'adulte, mais bien de situer les divers postulats de 
base, de poser le problème et d'y dégager des hypothèses de recherche qu'il serait 
possible de rendre opérationnelles (Schaie et Gribbins 1973). Mais, comme nous l'avons 
vu dans les pages précédentes, parmi les rares auteurs qui se sont intéressés au 
développement vocationnel de l'adulte, seul Super (1957) peut être considéré comme 
ayant traversé la phase embryonnaire des travaux. Les auteurs Holland (1968), Schein 
(1973), Hall (1971) et Riegel (1975) ont décrit le développement vocationnel de 
l'adulte d'une manière très globale. Havighurst et Miller et Form (cités dans Crites, 
1969), tout en ayant une conception également très globale, sont respectivement très 
axés sur la perspective économique et la perspective socio-industrielle, et traitent très 
peu des phénomènes internes de l'individu. 

Relativement à Super, comme on l'a mentionné dans les pages antérieures et 
dans la revue des écrits de Riverin-Simard (1979 a) plusieurs considérations amènent à 
croire que sa conception du développement vocationnel pourrait être davantage raffinée 
et qu'elle ne rencontre pas nécessairement toutes les intuitions qu'on peut tirer des 
écrits pertinents et de la pratique de l'orientation professionnelle auprès des adultes 
québécois. 

Ces considérations touchent d'abord : 1. l'absence de certains phénomènes 
vocationnels aujourd'hui plus courants ; 2. ensuite la nécessité de raffiner en un plus 
grand nombre de volets l'étude du développement vocationnel de l'adulte ; 3. et enfin, 
la remise en question de la pertinence de la théorie biologique de Buhler dans son 
application au développement vocationnel de l'adulte. 

La première considération qui nous fait critiquer la conception de Super est la 
suivante. Tant dans l'explication des stades et des sous-stades, Super, qui avait formulé 
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sa théorie dans les années 1950, ne traite à peu près pas de phénomènes vocationnels 
aujourd'hui plus courants ou plus répandus. Même dans ses écrits plus récents (Super, 
1975 ; Super et Kidd, 1978 ; Super et Hall, 1978), ces phénomènes sont plutôt absents. 
Ces phénomènes plus courants aujourd'hui que vers les années 1955 sont les suivants : 
la retraite prématurée, les changements radicaux de carrière, la rétrogradation volon
taire de divers cadres, les périodes moratoires de plus en plus exigées par les 
conventions collectives (années sabbatiques à divers paliers des travailleurs spécialisés), 
l'abandon de la permanence d'emploi chez plusieurs spécialistes qui préfèrent louer 
leurs services pour de courtes périodes, une conception du travail comme un simple 
moyen de pouvoir se permettre certaines activités de loisirs ou certaines activités 
civiques, etc. (Toffler, 1970). 

Quant à la deuxième considération qui empêche d'emprunter globalement la 
conception de Super, elle rejoint la nécessité de raffiner davantage l'étude du 
développement vocationnel de l'adulte en un plus grand nombre de volets, ou plutôt de 
stades. On croit que la psychologie développementale, a dû, pour s'avérer aussi utile 
dans la connaissance de l'enfant et de l'adolescent, diviser et subdiviser ces périodes en 
de nombreuses étapes. On estime alors, que pour que l'étude du développement 
vocationnel de l'adulte puisse s'avérer encore plus utile, elle devrait cesser de « niveler » 
l'adulte, (i.e. cesser de l'étudier par tranche de 20 ou 30 ans). Cette étude du 
développement vocationnel de l'adulte devrait plutôt subdiviser le plus possible cette 
période en de nombreuses étapes afin d'en réaliser une étude nettement plus raffinée. 
Super, comme le rapporte le relevé des écrits pertinents (Riverin-Simard, 1979 a), n'a 
identifié que trois volets et subdivisé le premier volet en 2. 

Quant à la troisième considération qui rend difficile l'utilisation de la conception 
de Super tient au fait qu'elle est inspirée de la théorie «biologique» de Buhler pour 
expliquer le développement vocationnel de l'adulte. En effet, il voit dans' l'évolution 
vocationnelle de l'adulte, une période d'établissement, de maintenance et de déclin. 
Cette courbe suit celle de l'évolution biologique qui veut que le jeune adulte soit en 
possession de son physique et vient tout juste de compléter sa croissance, que cet adulte 
devra par la suite maintenir pendant un certain temps, cette pleine possession de ses 
richesses physiques et que, par la suite, il devra observer, bon gré mal, une diminution, 
un déclin physique qui le mettra en face de la mort à plus ou moins brève échéance. 
Selon l'auteur du présent article, un modèle de développement biologique ne convient 
pas à lui seul pour mettre en lumière les événements de la période adulte. En effet, un 
modèle de développement biologique, traitant de stabilisation et de déclin, nie un peu 
en quelque sorte la notion même de développement permanent de l'adulte. Et ce 
modèle biologique emprunté par Super pour expliquer le développement vocationnel de 
l'adulte, ne parle pas d'une nouvelle activation ou de changements qualitatifs 
différents de cette même période. 

«Such a direct biological model of stages is unlikely to postulate adult stages. 
After early adulthood, biological notions of development are notions of either 
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stabilization or decrement in biological functioning, rather than of new biological 
activation of a structure or qualitative biological activation of a structure or qualitative 
biological change in a structure». (Kohlberg, 1973, p. 181). 

D'ailleurs, Flavell (1970), Hultsch (1977), Riverin-Simard (1979, b) qui font 
une recension plus ou moins exhaustive des écrits relatifs au développement cognitif de 
l'adulte à travers les âges, concluent que la courbe de développement cognitif, 
contrairement aux croyances passées, ne suit aucunement la courbe biologique. Ils 
concluent que les courbes de divers domaines de développement, y compris le 
développement personnel, affectif, social ou autre, ne peuvent coïncider nécessairement 
avec la courbe biologique. 

Enfin, pour au moins ces trois considérations, on croit qu'on ne peut utiliser 
globalement la conception de Super pour expliquer le développement vocationnel de 
l'adulte et identifier les divers stades de ce développement. 

Ainsi, étant donné que, parmi les auteurs qui se sont intéressés au développe
ment vocationnel de l'adulte, seul Super a dépassé la phase embryonnaire des travaux, 
on se retrouve devant des écrits théoriques pertinents plutôt rarissimes et globalement 
peu utilisables. 

Conclusion 
Le relevé des écrits pertinents et une critique plus détaillée des théories ou modèles 

existants laissent donc dégager la nécessité de construire un modèle. En effet, devant la 
rareté des écrits théoriques (Goulet et Baltes, 1970 ; Wohlwill, 1970 ; Schaie, 1973 ; 
Gribbin, 1975), il apparaît nécessaire de construire, en une première étape, un modèle 
théorique de développement vocationnel de l'adulte avant d'entreprendre toute recher
che ultérieure dans ce domaine. 

Les propos de Baltes et Schaie de 1973 sont encore très pertinents en 1979 et 
reflètent bien l'opinion de l'auteur du présent article. 

«... though most researchers would maintain that impressive advancements 
have been made... in general, the authors are inclined to occur... that developmental 
psychology has not yet provided us with the type of theories that are apt to account for 
the «why» of development», p. 369. 
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