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Cette these a pour objectif d'examiner les conditions sous lesquelles on peut parler 

de l'existence d'une forme sociale de capital et de developper un modele theorique 

systematique du capital social. Elle repose sur le constat de I'existence d'une grande quantite 

d'approches et de conceptions differentes du capital social et, face a ce constat, pose trois 

questions : peut-on parler de capital social, en tant que fonne sociale de capital et, si oui, a 

quelles conditions ? de quelle faqon, eta I'interieur de quel espace social cene ressource est- 

elle produite ? de quelle maniere peut-on effectuer une mesure ou une evaluation de Ia valeur 

du capital social ? 

Pour rkpondre a ces questions on procede d'abord a une analyse des trois traditions 

dans lesquelles le concept de capital social a CtC diveloppee. Une premiere tradition, 

qualifiee de fonctionnelle, dtfinit le capital social par sa fonction et propose d'en identifier 

la prCsence en considirant les effets qui lui sont attribuis. Une seconde, associk aux 

analyses de riseaux, etablit un lien Ctroit entre capital social et reseaux sociaux, mais 

demeure muette sur la specificite du capital social par rapport a la dynamique reticulaire. 

Finalement, la troisiirne tradition, representie par les travaux de Bourdieu, associe 

conceptuellement le capital social a l'existence de liens sociaux mais derneure a un niveau 

conceptuel trbs general qui ne permet pas de rendre le concept opkrationnel. 

Suite b l'exarnen de ces trois traditions, et en s'inspirant en partie de ces dernitres, 

un modele conceptuel du capital social est diveloppi sur la base de la definition du capital 

social retenue : les ressources potentiellement accessiblespar laparticipation a des riseaux 

sociala. Le modde positionne le capital social comme m e  ressozirce, diveloppee dam les 

rtseata sociaza, et qui fait appel a la participation, entendue ici au sens de participation 
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active, cornrne mPcanisme de production du capital social. Ce modele comporte plusieurs 

avantages par rapport aux theories existantes : il permet d'identifier precisement la ressource 

capital social et d'eviter de la confondre avec ses effets ; il offie aussi la possibilite d'une 

mesure directe du capital social ce qui n'est pas possible dam les approches fonctionnelles. 

Dam un deuxieme temps une demarche empirique de validation de ce modele est 

effectuie dans I'objectif de s'assurer de son applicabiliti et de sa faculte a produire des 

connaissances nouvelles. Pour effectuer cette validation, l'etude de la dynamique de la sortie 

de I'aide sociale a it6 choisie en raison de la disponibilitk d'une grande quantite de 

connaissances se rapportant a ce processus social, connaissances qui constituent une base 

pour identifier, par comparaison, si ie modele thiorique utilisk permet de produire des 

connaissances nouvelles. 

Ce test de validation est effectue en examinant la contribution du capital social, tel 

que modClise dans la premiere partie de la these, dam le parcours d'un echantillon de 

prestataires de longue dude de I'aide sociale vers une sortie plus ou moins precaire du 

systeme. Les resultats montrent que le capital social constitue un facteur determinant dans 

ce processus d'emancipation a I'egard de I'aide sociale. 

La these est divisee en dew parties. La premiire presente le developpement du 

modele thkorique alors que la seconde est consacree au test critique. Dam chacune de ces 

parties on retrouve deux articles qui presentent les principaux developpements et resultats. 

Quatre autres chapitres completent la these. 

En plus des connaissances relatives a ladynamique de l'aide sociale qui sont fournies 

par ces analyses, ces demieres montrent que le modele du capital social est applicable et 

qu'il a permis, dans le cas de l'analyse de Ia sortie de h i d e  sociale, de produire des 

connaissances nouvelles. 
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Cette these poursuit I'objectif gedral  d'exarniner les conditions sous lesquelles on 

peut parler de I'existence d'une ressource (( sociale )), conceptuellement decrite cornme du 

capital social. Les questions qui ont oriente toute la dkmarche sont formulies de la maniire 

suivante : Peut-onparler de capital social, en rant qzie forme sociale de capital et, si oui, h 

quelles condifions ? de qlrelle facon, et ti 1 'intrierrr de p e l  espace social cette ressource 

est-elle prodziite ? de quelle maniire peut-on eflectuer une meszire otr zrne e'valiiation de la 

valerrr dzr capital social ? C o m e  on le verra plus loin, 1es problemes entourant le concept 

de capital social rbident rnoins dans un manque de conceptions diffirentes du concept mais 

plutdt dans une prolifgration d'approches et de dkfinitions tres souvent sous-conceptualisCes 

et sous-divelopptes sur Ie plan methodologique. O m s  ces circonstances, il ne s'agit pas 

d'ajouter simplement une autre construction thtorique a celles qui existent deji, mais de 

depasser la simple formulation thkorique en y associant une dtmarche empirique de 

validation. Dam cet objectif, et en complement des questions qui prkcedent, une autre 

question oriente les travaux : qicellepeiir itre 1 'infltience d r  capital social dam la dynamique 

de sortie de I 'aide sociale ? 

La premiere patie de la these s'interesse principalement a la sirie de questions 

relatives a la nature du capital social. Les analyses empiriques presenties dans la deuxieme 

partie visent ii rgpondre a la demiere question. La these cornprend quake articles et elie est 

structurie de telle sorte que les reponses specifiques aux diverses questions se retrouvent 

principalement dans ces articles. Chaque article est construit sur la base du ou des pricedents 

bien que, pour respecter les contraintes de la forme rc article s chacun constitue un 
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(( produit H autonome I .  En plus de ces articles, on retrouve trois chapitres qui contiement 

des elements essentiels a la construction de la these. En bref, ces chapitres presentent des 

informations detaillees sur lesquelles s'appuient les articles et qu'il n'etait pas possible 

d'intigrer a ceux-ci compte tenu des contraintes de taille associees a cene forme de 

documents. 

L'INVENTION D'UN CONCEPT 

De faqon retativement ricente certains auteurs ont introduit la notion de capital social 

dans l'arsenal conceptuel des sciences sociales. Tout d'abord, au debut des amCes 1980, 

Bourdieu introduit le concept de capital social pour rendre compte de lasituation d'individus 

qui, disposant de capital economique et culture1 similaire, occupent des positions sociales 

diffirentes en raison de I'acces a une ressource qu'il nomme capital social (Bourdieu, 

t 980a). Dans cette optique, le capital social dCcoule de la participation a des riseaw de (( re- 

connaissance )) et d'(( inter-connaissance )) qui permettent a des individus d'Ctre re-connus 

sans itre connus - ce processus reprisente la base sur laquelle la ripirrarion se 

construit - et de tirer avantage de ces rnecanismes relationnels par l'accb a diffkrentes 

ressources qu'ils rendent possible. Dans un article meconnu, paru d'abord en allernand en 

1983 et dont la version anglaise ne sera disponible qu'en 1986, Bourdieu elabore sa thtorie 

du capital en explicitant les rapports qui existent entre les differentes formes de capital et les 

rnecanismes de conversion d'une forme a I'autre qui sont au coeur du processus de 

productiodre-production du capital tel qu'il le con~oit. 

La nicessite de produiredes articles autonomes I'un de I'autre dans le cadre d'une thbe qui adopte ceae 
forrne a comme effet perven qu'il devient difficile d'hiter un cemin nombre de ripetitions. J'ai tente autant que 
possible de limiter le nombre de rCpCtitions, mais je suis conscient qu'il en subsiste une cenaine quantite. J'esphe 
que la patience des lecteun et lectrices ne sera pas trop mahenee par cene situation. 
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C'est dans trois textes de James Coleman parus entre 1987 et 1990 que la notion de 

capital social entre dans le discours de la sociologie anglo-saxonne ?. Le premier con~oit les 

normes prCsentes dans une societe - inscrites dans la structure sociale - comrne une 

forme de capital social (Coleman, 1987). Fondarnentalement il considere que les normes 

constituent du capital social en cela que certaines normes peuvent ttre utiles pour I'atteinte 

de diffirents objectifs alors que d'autres ne le sont pas ou sont (( nuisibles n. Dans une large 

mesure on ne fait ici que nomrner autrement une rialit6 dija connue, ce qui est caracteris- 

tique d'une grande partie des travam utilisant la notion de capital social (Portes, 1998). 

Mieuv connu, le texte de 1988 - Social Capital in the Creation of Human Capital - qui 

sera repris presque integralement dans le travail monumental que constitue Folindations of 

Social Theory paru en 1990, explore plus avant la notion de capital social en la situant cette 

fois comme un facteur implique dans la production du capital humain. Ici, c'est la famille 

qui devient une forrne de capital social impliquie dans la production du capital humain. 

Encore une fois, sur le plan empirique il n'y a rien de particulierement nouveau. On connait 

depuis longtemps le r61e majeur que joue la famille dans le devenir de ses descendants. Sur 

le plan conceptuel, y a-t-il un avantage, une plus-value, a considerer que la famille constitue 

une forme de capital social ? L'article est muet a ce propos. L'avancee que constitue 

toutefois cette publication reside dans la proposition d'une ddfinition plus complete du 

capital social. Brievement, il est difini cornme une caracteristique utile de la structure 

sociale qui permet de faciliter differentes actions dont le developpement Cconomique et 

(( communautaire N. 

2 I1 faut noter que plusieurs auteurs font rcmonter le concept de capital social a une epoque antirieure. 
Coleman l'aaribue B Loury (1977), aloa que d'autrcs ont retrace la premi&rr utilisation du concept dans Hanifan 
( I  916). Ce sont toutefois les tavaux (( fondateurs de Coleman qui ont veritablernent introduit ie concept dans le 
discours sociologique anglo-saxon. 
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Ces travawc de Coleman, s'ils constituent Ies assises theoriques fondamentales sur 

lesquelles repose la tradition dominante du capital social 3, ne sont pas ceuv qui sont a 

l'origine de la mode cr scientifico-interventionnisre )) ' entourant Le concept. L'origine de cet 

engouement sernble risider dans I'ouvrage Making Democracy Work : Civic Traditions in 

Modern Italy, pub12 par Roben D. Putnam, un politologue arniricain, en 1993. Dans ce 

livre, Putnam et quelques collaborateurs presentent les risultats d'une recherche qui s'est 

diroulte sur une piriode de pres de 20 ans et qui s'inttressait a la performance institution- 

nelle des administrations regionales en Italie. Pumm et son iquipe ont etudid la perfor- 

mance des gouvernements regionau. implantis en Italie au milieu des annees 1970 dam 

l'objectif d'identifier les facteurs qui favorisent ou freinent le developpement d'une 

institution et qui contribuent a son eficaciti. Sans entrer dam les details, la conclusion de 

l'ouvrage est que le capital social constitue le facteur le plus important qui expliquerait les 

variations de performance des differents gouvernements rigionau, regroupes en deux 

grandes cat&gories, les administrations du Sud et celles du Nord. 
C 

L'accueil remarquable fait a ce livre, il a remporti Is Prix Gregory Lucbert decerne 

par I'American Poiitical Science Association en 1994, rejoint a la fois les milieux 

scientifiques - notamrnent ceux orientes vers I'etude du developpement international, du 

developpement communautaire, etc. - et les milieux d'intervention et de gestion du social. 

La Banque mondiale a fait des travaux de Putnam la pierre angulaire de ses orientations en 

matiere de capita1 social qui est devenu un element central de ses poIitiques de a diveloppe- 

I1 faut noter qu'un grand nornbre de recherches qui utilisent le concept de capital social dans la tradition 
des travaux de Coleman sembIent ignorer cene filiation et se riferent surtout aux publications de Putnam (1993a 
et b) cornme travaux fondateuo. 

.I Ce neo1ogisme alarnbique veut exprimer l'idie que !a vogue entourant Ie concept de capital social est 
portee i la  fois par des scientifiques et par des interveoants ou des gestionnaires du social, chaque groupe utiiisant 
I'autre pour legitimer son action dans une spirale inflationniste qui conduit tres souvent : I) a voirdu capital social 
partout ; 2) a le considirer, selon I'cxpression de Portes (I%), comme un (( remede miracle )> que I'on peut 

a appliquer a tous les maw de la societe. 



ment D '. Paradoxalement, aux ~ t a t s - ~ n i s  comme au Quebec, dam 
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une alliance tout aussi 

inattendue que surprenante, un grand nombre d'organisations locales, de bases )), 

comrnunautaires et institutionnelles vouees au diveloppement, a la lutte contre la pauvred, 

a l'amtlioration des conditions de vie, ont repris le flambeau du capital social et chacune 

tentent de trouver le moyen d'en assurer le developpement comme solution aux problemes 

qu'elles ant cibles 6. 

Cet accueil extrimement favorable contraste avec les nombreuses faiblesses des 

travaux de Putnam sur le plan scientifique et les nombreu paradoxes auxquels ils doment 

lieu. Sur le plan mCthodologique, on a fortement critique la faiblesse des strategies de 

mesure de la communaute civique qu'il utilise (Bevort, 1997), la significa:ion attribuee a 

plusieurs indicateurs (Tarrow, 1996), le rapport qu'il effectue entre I'appartenance a certains 

types de groupes, cornme les clubs sportifs ou les ligues de quilles, et le developpement d'un 

esprit civique (Portes, 1998, Portes et Landolt, 1996). Par ailleurs, plusieurs chercheurs ont 

critiqut les interpretations historiques que fait Putnam. Pour les uns, la lecture qu'il fait de 

I'histoire i t a l i e ~ e  est tronquee (Sabetti, 1996), pour d'autres il ne tiendrait pas cornpte de 

la particularite du cas italien en cela que plusieurs phenomenes sur lesquels reposent ses 

concIusions se seraient produits ailleurs avec des resultats tres differents (Tarrow, 1996 ; 

Goldberg, 1996). On ne peut passer sous silence par ailleurs les nombreuses critiques 

adressies a la faiblesse des analyses statistiques effectuees (Jackrnan et Miller, 1996,1998 ; 

Goldberg, 1996). 

5 Une equipe imponante a ete mise sur pied au sein de la Banque mondiale sur la question du capital 
social en lien avec la pauvrete et le developpement. Plusieurs initiatives de cc developpement n du capital social en 
Afrique et en Asie ont i t6 mises en oeuvre, un imposant site internet a etf cri f ,  etc. En bref, la Banque mondiale 
est devenue un des principaux promoteun de ceae notion. 

Notons qu'il est assez paradoxal de constater que la Banque mondiale, organisme qui n'a pas la 
reputation d'&e le plus pris des populations dffavorisies, se retrouve associde dans le mime (( combat)) avec des 
organismes (( communautaires )) enqutte de capital social (( I developper n. 
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D'un autre point de we ,  les travaux de Putnarn conduisent a d'etomants paradoxes 

dont le plus frappant ressort de ses recherches am6ricaines (1995a, 1995b, 1996). Celles-ci 

suggerent en effet un diclin du capital social aux ~ t a t s - ~ n i s  depuis les annees 1950 - en 

fait depuis l'introduction de la tdlhision, cause principale de ce declin selon lui - ce qui 

devrait logiquement conduire a un dkclin equivalent de la societi amiricaine, hypothese qui 

passe assez ma1 le test de la rbliti. 

Les critiques de cette these du declin du capital social aux ~ t a t s ~ n i s  sont encore 

plus nombreuses que celles s'adressant a ses travaux italiens '. Mais au-dela des nombreux 

problltmes associis a certaines dimensions pricises de la thise de Putnam, c'est a 1'Cgard de 

la conception mime du capital social que les reproches ont CtC les plus severes (Levi, 1996 ; 

Portes, 1998). L'auteur qui a peut-etre le mieux exprime ce point de we est Portes : 

(( These critiques [celles se rapportant aux lacunes 
methodologiques et empiriques] are valid but do not address 
a more fundamental problem with Putnam's argument, 
namely its logical circularity. As a property of cammunities 
and nations rather than individuals, social capital is 
simultaneously a cause and an effect. It leads to positive 
outcomes, such as economic development and less crime, and 
its existence in inferred from the same outcomes. N (Portes, 
1998 : 19) 

Une troisieme approche du capital social merite d'Ctre mentionnee. Nettement moins 

connue que les autres, les travaux associant capita1 social et riseaux sociaux ont c o m e  

' Plusieun syntheses de ces critiques ont i t i  faites. Voir. entre autres, Woolcock 1998 ; Jackman et 
Miller, 1998 ; Foley et Edwards, 1999. 

* 11 irnporte de faire une distinction assez neae entre la conception des riseaux sociaux vehicules dans 
le cadre de I'analyse structurale ou de I'analyse de riseaux - deux expressions qui sont utilisies indistinctemcnt 
dans cette these - qui met I'accent sur I'aspect (( structure! s des reseaux sociaux et les reseaux sociaux tel que 
les conqoit Bourdieu dans sa definition du capital social (I980a, 1986) et qui renvoient principalernent a dcs 
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point commun d'avoir placi l'accent sur l'examen empirique du capital social. On ne peut 

pas parler ici d'un courant unifii sur le plan thiorique et mithodologique. Les principaux 

initiateurs, Nan Lin et Ronald Burt, ne partagent ni les mimes assises theoriques ni les 

mtmes approches mCthodologiques mais ont en commun de centrer leur attention sur les 

reseaux sociawc comme l i e u  de production du capital social et point de depart de son 

analyse. Bien que ce courant ne vehicule pas de solutions satisfaisantes sur le plan theorique, 

en s'appuyant sur le large appareillage methodologique de I'analyse des rbeaux, il 

represente une avancde extrimement significative du point de vue de la mesure ou de 

I'ivaIuation de la valeur du capital social. En effet, c'est principalement, sinon exclusive- 

ment. dans cette orientation que l'on propose une mesure directe du capital social, sans 

passer par des indicateurs indirects - le fait de lire les joumaux, la participation electorale, 

par exempie - comme chez Putnam et d'autres, indicateurs qui sont bien souvent le 

risultat ou fortement associis a ce que l'on desire mesurer avec tous Ies problemes 

mithodologiques que cela comporte. 

Tel qu'annonci au tout dCbut de cette introduction, l'objectif de cette t h b e  est 

d'esplorer parmi cet ensemble heteroclite de constructions conceptuelles et empiriques pour 

identifier des voies conduisant a une construction plus systimatique du concept de capital 

social qui evite le pitge de confondre le capital social avec ses effets et permette de 

dkvelopper des (( mesures )) directes du capital social et de sa valeur. 

La demarche de la thtse commence donc par cette exploration et aboutit a la 

proposition d'un rnodele theorique qui tente de ripondre a ces objectifs. Par la suite, la 

validite et I ' N  utilite )) heuristique de ce modele sont testies dans le cas de I'etude de la 

pratiques relationnelles mises en oeuvre par des agents sociaux. 

9 Sans entrer dans les details d'une discussion qui sen rnenee plus loin, Nan Lin a intep! le concept de 
capital social a sa thtorie dite des (( ressources sociales D qu'il diveloppe depuis une vingtaine d'annees. De son 
cbte, Ronald Burt reprend a son compte les bases theoriques de Coleman mais en centrant son attention prcsque 
exclusivement sur les dimensions reticulaires et structurelles du capital social. 
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dynamique de la sortie de I'aide sociale. La section suivante decrit les differentes parties de 

la th6se et prksente la demarche suivie de f a~on  plus dttaillde. 

La these est divisee en dew parties. La premiere est consacree a la presentation du 

modele thCorique du capital social qui a ete developpi t t  vise donc a repondre au premier 

bloc de questions mentionnees en debut d'introduction. On y retrouve trois chapitres. Le 

premier est constitue de l'article Le concept de capital social etses usages qui fait un survol 

des principaux courants theoriques dans lesquels le concept a ete developpe et conclut A la 

supkriorite heuristique des approches qui associent le capital social a une ressource 

rkticulaire, c'est-a-dire a une ressource qui prend sa source et qui se dtveloppe par le biais 

d'un investissement des individus dam la production et le maintien de relations sociales 

(( utiles )) organisties en reseau. 

Le second chapitre passe en revue I'utilite des kseaux sociaux a h  d'examiner si les 

travaux existants dam cette approche peuvent etre d'un apport significatif pour l'examen du 

concept de capital social. I1 existe en effet un nombre important de recherches qui ont 

examin6 et etabli l'utifite des rQeaux sociaux dans le cadre des actions instrumentales, 

notamment pour I'obtention d'un emploi et le positionnement social des individus. La revue 

presentee dans ce chapitre illustre la contribution empirique majeure que I'on doit a cette 

approche. Cela dit, la force des analyses de reseaux sur le plan empirique, n'a pas 

nicessairement de contrepartie theorique ou conceptuelle. Les chercheurs dans ce domaine 

ont mis beaucoup d'efforts a montrer les effets qui peuvent Ctre produits par la participation 

a des reseaux sociau.. possedant differentes caracteristiques, mais tres peu a identifier les 

mecanismes impliques dans la production de ces effets. Toute l'attention est placCe sur 

l'analyse de la structure riticulaire en nigligeant d'une part, la question de la production de 
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ces structures et, d'autre part, de considerer la question de I'identification du (( moteur )) ou 

des mfcanismes par lesquels ces structures produisent des effets. 

Face a ces limites la possibiliti d'un renversement de perspective est explorie. Faut- 

il voir les riseaux sociaux comme une ressource en eux-msmes, structurellement definie, ou 

plutd t comme les vdhicules et le lieu de production d'une forme de ressource potentiellement 

utile ? Ce renversement de perspective conduit a I'idee de considerer l'appartenance a des 

reseaux comme une source potentielle de capital social qui, en tant que forme sociale de 

capital, possederait Ies attributs du capital (( en general )) (Smart, 1993). 

L'examen des principaux courants theoriques relatifs au capital social presend dans 

au chapitre 1 conduit au constat de I'insuffisance theorique des constructions actuelles du 

concept de capital social. De msme !e chapitre 2 montre que l'analyse structurale ne peut a 

elle seule tenir lieu d'une theorie du capital social. L'article Social Capirnl : Theoretical 

Developments constitue lechapitre trois et propose un modele theorique du capital social qui 

tente de combler les lacunes identifiies dans les chapitres precedents. Le concept est 

construit ou re-construit en mettant I'accent sur une definition de la ressource que constitue 

le capital social en tant que telle, plut6t que sur ses effets pressentis, et en explorant les 

conditions sous lesquelles une ressource peut devenir du capital social ainsi que la 

dynamique qui associe les diffirentes formes de capital. Le modile difinit le capital social 

comme les ressources potentiellement accessibles par la participarion c i  des riseam- 

socicrt~r. I1 ouvre la voie a la fois a des analyses empiriques systematiques du capital social 

st a la prise en compte de ses effets spCcifiques considerant l'influence d'autres ressources 

cornme, par exemple, le capital humain. Le modele fait aussi ressortir l'imponance que I'on 

doit accorder aux deux composantes centrales de lavaleur du capital social soit sa dimension 

structurelle - c'est-a-dire les ressources qui sont structurellement inscrites dans les 

reseaux sociaux - et sa dimension dynarnique - I'actualisation du capital socia1 par le 

biais de la mobilisation des ressources reticuiaires. 
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La deuxikme partie de la these presente un test empirique du modtle thtorique 

developpe dans la premiire partie. Elle est orientee par laquestion suivante : qrrellepeut t t re  

1 'influence h i  capital social dans la dynamique de sortie de I 'aide sociale ? I1 s'agit ici, non 

seulement d'identifier si le modele (( fonctiome n, rnais aussi de savoir sail pennet de 

produire ou d'avoir acces a des comaissances nouvelles. 

L'etude de la dynamique de la sortie de I'aide sociale est apparue un trks bon cas 

pour effectuer une validation du modele thiorique. La principaIe raison de ce choix tient au 

fait qu'il s'agit d'un domaine qui a Ctt tres largement examin4 de faqon empirique. Cette 

situation rend disponible une grande quantite de co~aissances qui constituent une base de 

cornparaison interessante pour identifier si le modele theorique utilisi permet de produire 

des connaissances nouvelles. Cet examen n'aurait pas ete possible si lademarche empirique 

de cette these n'avait pu itre confrontee a des co~aissances deja etablies. 

Apres avoir situi le contexte dam lequel a CvoluC le systeme de securite du m e n u  

au QuCbec. le chapitre 4 prisente le modele conceptuel utilise pour Ies anaIyses ernpiriques. 

Le diveloppement de ce modele repose sur la volonti d'integrer les approches traditionnelles 

d'esplication et d'analyse de la dynamique de l'aide sociale et le modde du capital social 

developpe dans la premiere partie de la these. 

Pour ce faire, l'accent est d'abord place sur la prisentation des principaux modeles 

conceptuels qui ont etC developpes pour I'examen de la dynamique de I'aide sociale. Trois 

conceptions s'affrontent qui font toutes une place centrale au capital hurnain mais qui 

exarninent le (( probleme D sous des angles differents. Le modek du (( rational choice u 

inscrit le dificit de capital humain dam une dynamique ((: d'offre et de demande n 

s'exprimant dans le cadre d'un marchi, celui du travail. Ici le dCficit de capital humain 

conduit a l'aide sociale pace que des actem (( ratiomels )) font le choix de I'aide sociale 

dans la mesure oh ce choix correspond le mieux a leur intiri3 financier compte tenu de l e u  

incapaciti a vendre leur (( faible )) capital hurnain a un niveau salarial plus deve que les 

benefices de l'aide sociale. Les modtles culture1 et celui centre sur les (( attentes inscrivent 
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la source du deficit de capital humain dam l'environnement social ou en font une 

caractdristique des individus. 

Le modele d'analyse qui est propose retient le capital humain comme un facteur 

explicatif mais en le situant a l'interieur d'une approche plus dynarnique qui fait appel a 

l'ensemble des ressources ditenues ou accessibles aux individus, y compris le capital social, 

et d'autres facteurs c o m e  la situation de vie, les caractiristiques socio-dimographiques, 

etc. Bien qu'il aurait itC possible de rea1iser une certaine validation du modele du capital 

social sans tenir compte des autres moddes explicatifs de la dynamique de l'aide sociale, la 

dlmarche retenue a une visee plus spicifique. Elle se donne pour objecrifd'idenrifer si le 

capital social pelit avoir rin apport signijlcatifen prisence d'aurres factem reconnuspour 

avoir une certaine influence dons la dynamiqtie de la sortie de l'aide sociale. Suite a la 

presentation de ce modele d'analyse, le protocoIe de recherche et la mithodologie sont 

dlcrits au chapitre 5.  

Les derniers chapitres de cette partie sont composis de dew articles qui presentent 

les resultats de cette demarche empirique. Ces deux articles sont orientes vers la de- 

monstration du modele de la valeur du capital social dont il aetC question plus haut. L'article 

Capitol social, capital htimain et sortie de l'aide socinle pour des prestataires de longue 

dlire'e a pour objectif de tester le bien fondC de la premiere proposition relative a la valeur 

du capital social, a savoir la composante structurelle. Les analyses prbentees montrent que, 

pour des prestataires de longue duree, le capital social (( structure1 )) est une ressource qui 

influence de facon spicifique lasortie ou le maintien a l'aide sociale et ce en contr6lant pour 

les effets des caractiristiques socio-dimographiques et du capital humain comme le 

suggkrent les modeles traditiomels dYanaIyse de la dynarnique de l'aide sociale. Plus encore, 

les rlsultats dernontrent que le capital social est la ressource la plus importante qui a conduit 

les individus observis dans une situation de relative autonomie a I'igard de l'aide sociale. 

La deuxieme composante du modeIe de la valeur du capital social, la composante 

dynamique, renvoie a I'idde que le capital social smcturellement disponible dans les r6seaux 
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sociaux doit &re actualise ou (( active 1) pour qu'il d e v i e ~ e  une ressource utilisable, c'est-A- 

dire une forme de capital. Cette dimension est abordee au chapitre 7 qui prisente le 

quatrieme article La mobilisation des riseam sociaz~rpowr la sortie de I'aide sociale. Les 

resultats montrent que les personnes en insertion pricaire dont les analyses pricedentes 

(chapitre 6) ont revel6 que leur capital social est le principal facteur qui explique leur sortie 

de I'aide sociale ont bet et bien utilist l e u  capital social comme moyen privilegii pour 

effectuer cette rupture, plus ou moins complete, avec le systkme de skurite du revenu. Cet 

article rnontre aussi que les caracteristiques des liens sociaux utiiises - qui constituent leur 

capital social - sont concordantes avec les developpements thioriques relatifs a la valeur 

du capital social presentis au chapitre 3. 

Ces deux derniers articles procedent a des analyses separies et autonomes de chacune 

des cornposantes de la valeur du capital social proposes dam le modele theorique. La mise 

en cornrnun de ces analyses et les consCquences que l'on peut en tirer sont presentees en 

conclusion de la these. 

Avant de terminer cette introduction quelques pricisions doivent itre apportees. Au 

cours des dernitres annees on a assiste a de nombreuses riformes des systemes de sicurite 

du revenu, tant aux ~ t a t s - ~ n i s  que dans l'ensemble du Canada. Ces rCformes &ant ricentes, 

i l  n'existe pas ou tres peu de recherches empiriques sur la (( nouvelle )) dynamique de I'aide 

sociale induite par ces riformes, si nouvelle dynamique il y a, bien sCr. Pour le Quebec, la 

Loi 186 a ete vode en 1998, et I'implantation de la reforme dont etle est a l'origine est en 

cours ou a peine termide. Dam cette these, il ne sera pas question des (( nouveautes N 

introduites depuis 1998. Consequemment, les mecanisrnes, programmes, mesures etc. dont 

il sera question dans la deuxiirne partie de la thbe sont ceux qui existaient au moment de 

la collecte de domees et donc avant la mise en oeuvre de la reforme de 1998. 

Finalernent, les donnies empiriques qui sont utiliskes ici ont ete recueillies dam le 

cadre d'une recherche plus Large conduite par Mme Deena White et intitulie RPseatix 

sociazrx et insertion sociale et profisionnelle des prestataires d'aide sociale. J'ai participe 

0 
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51 cette recherche en tant que coordo~ateur et, a ce titre, j'ai CtC responsable, sous sa 

supervision, de l1Claboration des instruments de collecte qui ont servi a la production des 

donnies et de l'analyse de ces dernieres. Les developpernents theoriques, ainsi que le test 

empirique present4 dans la deuxieme partie de la these ont cependant eti effectuk en dehors 

de cette recherche. 



REMIERE PARTIE 
LE CAPITAL SOCIAL COMME FORME 

SOCIALE DE CAPITAL 

Cette premiere partie de la thkse est consacree au ddveloppement d'un modele 

theorique du capital social qui considire les reseaux sociaux comme I'espace social de sa 

production et de sa valorisation. Ce modete est presente au chapitre 3 dam I'article Social 

Capital : Theoretical Developmenrs . 
La dimarche qui a guidi cet exercice repose sur deux constats. Lc premier rkside 

dans le fait que les approches dorninantes du capital social en font davantage un quasi- 

concepf, pour reprendre I'expression de Bernard (1999) ', qu'une construction theorique 

rigoureuse, disposant d'une valeur heuristique significative et pouvant &re utilisie de faqon 

systimatique dans la recherche empirique. C'est ce qui ressort du premier chapitre de cette 

partie qui est constituie de l'article Le concepr de capital social er ses usages. 

La revue de littirature effectuee dans ce chapitte conduit a la conclusion que les 

approches reticulaires du capital socia! semblent &re plus porteuses, sur les plans thioriques 

et methodologiques, que les approches fonctionnelles. Le chapitre suivant est donc orient6 

vers un survol des recherches qui ont explore l'utilite des reseaux sociaux, principalement 

' Bernard definit un quasi-conceplcommedes~~ constructions mentales hybridesque lejeu politique nous 
propose de plus en plus souvent, a la fois pour detecter des consensus possibles sur une lecture possible de ladaliti 
et pour les forger. Je dis hybrides parce que ces conmctionsont deux faces : elles sont d'une pan fondies, en partie 
et sdectivernent, sur une analyse des doinees de Ia situation, ce qui leur permet a la fois d'etre relativement kalistes 
et de beneticier de I'aura Iigitimante de la rnihode scientifique ; et elles conservent d'autre pan une inddtennina- 
tion qui les rend adaptables aux differentes situations, assez flexibles pour suivre les rneandres et les ntcessitb de 
I'action politique au jour le jour. s (1999, p. 48) 



Le capital social cornme forme sociale de capital 

sur le plan du positiomement social des individus, dam l'objectif d'identifier si on peut 

trouver dans l'analyse structurale des elements d'une theorie du capital social. Cet exercice 

conduit au second constat sur lequel repose I'6laboration du modele theorique propose. 

En effet, le chapitre 2 illustre que, meme si les recherches qui ont rnontri l'utilite des 

riseaux sociaux dans la conduite d'actions instrltmentales - les actions qui sont dirigees 

vers l'obtention de statuts sociaux, c o m e  la recherche d'emplois notarnment - sont tds  

nombreuses et le plus souvent convaincantes, les explications de ce phenomtne sont 

nettement moins developpdes. Dit de faqon succincte, on apprend que la participation a des 

reseaux disposant de certaines caractkristiques influence les risultats de l'action instrumen- 

tale, mais on ne sait pas pricisement par queI biais ces effets sont produits. De ce constat a 

CmergC progressivement l'intuition que le concept de capital social, qui fait refirence a une 

forme de ressource (( sociale D, pouvait peut2tre rendre cornpte des mecanismes qui reiient 

la participation aux riseawc sociaux et les effets observes. 

Db lors, la question qui se pose est de savoir sous quelles conditions les ressources 

comprises ou accessibles par le biais de la participation a des reseaux sociaux peuvent itre 

consideries comme une forme de capital ? C'est a cette question que le chapitre 3 tente 

d'apporter quelques reponses, reponses qui seront soumises a une validation empirique dam 

la deuxikme partie de cette thbe. 



LE CONCEPT DE CAPITAL SOCIAL ET SES USAGES ' 

Plusieurs travaux portant sur le capital social le definissent par sa fonctionou les effets qu'on 

lui attribue. Cette situation engendre de multiples definitions du concept entrainant des 

limites sCrieuses pour la recherche et I'intervention. La position avancee ici suggere que les 

approches qui con~oivent le capital social comme une N ressource potentielle decoulant de 

la participation a des reseauv sociaux )) favorisent une plus grande precision du concept et 

la conduite de recherches empiriques plus systimatiques. Quelles que soient les definitions 

retenues, dew controverses subsistent : le capital social (( negatif n existe-t-il ? ; a quelles 

conditions peut-on paler de capital social (( individuel )) ou (( collectif D ? 

' Cet article est paru dans Lien social et Politiques, (( Les mots pour le dire, les mots pour le faire : le 
nouveau vocabulaire du social P, numero 41 : 23-33, 1999. J'en suis I'auteurprincipal et il act6 cosigni par Mrne. 
Deena White. 



Le concept de capital social et ses usages 

La notion de capital social est en voie de devenir un concept de plus en plus utilise 

tant dans les milieux academiques que dans I'univers de l'intewention et de la gestion 

sociale (Portes, 1998 ; Sandeh et J,aurnann, 1998). L'engouement academique pour le 

concept est assez remarquable. Au cours de la demi&re annee au moins trois colloques se 

sont tenus sur ou autour du concept de capital social '. I1 existe plusieurs equipes de 

recherche qui se penchent specifiquement sur le developpement du concept ou sur la 

rialisation de recherches empiriques utilisant le capital social comme concept central en 

Australie, aux ~ t a t s - h i s ,  aux Pays-Bas, au Canada, au Quebec, etc. 

De mime, dam I'univers de l'intewention, de la planification ou du diveloppement 

social et economique, le concept de capital social a pris un essor considerable. Dans la foulee 

des travaux de Putnam (1993a) sur la rigionalisation en ttalie qui ont propose que le capital 

social cxpliquerait les differences observees dam l'eficaciti institutionnelle des administra- 

tion rkgionales du Nord et du Sud, on a assiste au developpement d'une grande quantitd de 

recherches et d'interventions mettant I'accent sur le capital social '. 
Toute cette effervescence autour de l'idee ou du concept de capital social comporte 

cependant ses travers, dont un des principaux est la production d'une multitude d'approches 

ou de conceptions diffirentes du concept et de la realite qu'il est cense recouvrir. En effet, 

comme plusieurs notions imergentes, celle de capital social est utilisee a differentes fins 

selon les objectifs particuliers des locuteurs. Dans I'univers de I'intewention sociale, elle est 

souvent invoquee comme un moyen d'expliquer la riussite de tel ou tel projet de 

diveloppement economique ou social. On y aaussi recours en terme strategique : s'appuyant 

s i r  la perception que le capital social d'un ensemble donne - quartier, region, (( cornrnu- 

naute N - est une ressource qui favorise le developpement, on parlera de bonification du 

capital social comme outil privilegie pour promouvoir ou produire le dCveloppement. Le 

developpement du capital social devient alors un (( nouveau )) rnoyen de poursuivre les 

objectifs de dkveloppement, mais aussi, trop souvent, un cc remede miracle u pennettant de 

rCsoudre une grande quantite de problemes (Portes, 1998). 



Le concept de capital social er ses usages 

Le fait de mettre l'accent sur cette utilite presumie du capital social dans la 

production d'une certaine formc de diveloppement ou dans la resolution de problernes 

sociaux a ditournd l'attention du contenu du concept en hi-mime. S'interessant aux effets 

attendus du capital social, les intervenants ont peu pone d'attention a son contenu, sa nature 

et ses modalitis de fonctiomement. Certains I'utilisent en faisant reference a (( une forte 

solidarid, une forte confiance les uns dans les autres )) (Renaud, 1998)' d'autres comme le 

pendant du capital Cconomique dam le cadre du diveloppement social, le capital social 

devrait ainsi (( donner le pas w dans le developpement social comme le fait le capital 

Cconomique dans le domaine du diveloppement economique (Massicotte, 1998). 

Cette confusion repose habituellement sur deux aspects relies entre eux, soit les lieux 

de production du capital social, et lanature mime de ce dernier. Cette situation n'est pas sans 

poser une certaine quantiti de problemes. D'une part, il n'est pas possible de cerner 

precisement ce qu'on entend par capital social sans identifier l'espace dans lequel la realitk 

qu'il decrit prend forme et agit. D'autre part, l'utilite d'un nouveau concept, a tout le moins 

d'un point de vue scientifique, reside dam sa valeur explicative. Celle-ci ne peut Ctre etablie 

par le simple fait de nommer une vague explication d'un nom nouveau se refirant a l'univers 

scientifique, mais se degage ptut6t de la faculti du concept a fournir une comprehension plus 

precise ou plus profonde d'une realid ou d'un phenornene. Sans cela, le concept demeure 

un simple discours et ne peut pas se traduire en une action eficace, sur le plan de  

l'intewention par exemple. Par ailleurs, d'un point de  w e  methodologique, la definition 

d'une unit6 de base est essentielle a Iaconduite de recherches empiriques : si le capital social 

a une valeur heuristique elle devrait se reveler au test de la realite. Pour ce faire, il faut Ctre 

en mesure d'identifier les modes de constitution du capital social et une faqon &en ivaluer 

l'importance ou la valeur. 

L'objectif de ce texte est d'examiner quelques-unes des questions qui sont soulevCes 

par cette proliferation d'approches du concept de capital social. La premiere qu'il importe 

de considtrer a trait a la definition m6me du capital social : parmi les multiples conceptions 
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existantes peut-on identifier des dliments qui permettraient de fournir une definition plus 

systimatique du capital social ? La seconde a trait aux forces et limites des principales 

traditions de pensee qui utilisent oudeveloppent le concept de capital social. Finalement, les 

deux demieres sections de cet article traitent de la decomposition du capital social en capital 

social (( individuel )) et capital social (( cotlectif N et de la question de la valeur (( negative )) 

ou (( positive D du capital social. 

LE CAPITAL SOCIAL EN TANT QUE NORMES, CONFIANCE OU ENGAGEMENT CIVIQUE 

James Coleman est probablement l'auteur qui a eu le plus d'influence s w  le 

developpement et I'utilisation du concept de capital social. Les recherches qui s'y referent 

sont trks nombreuses et recouvrent une grande quantiti de domaines allant du capital social 

(( produit )) dans la farnille (McLanahan et Sandefur, 1994), aux liens qui peuvent exister 

entre capital social, mobilite gdographique et developpement (Schiff, 1992), en passant par 

les travaux sur l'influence du capital social dam le deploiement de la socitti civile et le 

dCveloppement (Hadenius et Uggla, 1996), ainsi que sur le ddveloppement inegal dam les 

pays du Sud ou du Nord (Putnarn 1993a ; Fukuyarna 1995a 1995b ; Fox, 1996 ; Brown et 

Ashman, 1996 ; Evans, 1996 ; Hadenius et Uggla, 1996 ; Heller, 1996 ; Tardos, 1996). Cette 

influence marquee des travaux de Coleman oblige a porter une attention particulibre sur la 

ou les definitions du capital social qu'il propose. Selon Coleman le capital social : 

(( is defined by its function. It is not single entity, but a 
variety of different entities having two characteristics in 
common : they all consist of some aspect ofa social structure, 
and they facilitate certain actions of individuals who are 
within the structure. Like other forms ofcapital, social capital 
is productive, making possible the achievement of certain 
ends that would not be attainable in its absence. (...) A given 
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form of social capital that is valuable in facilitating certain 
actions may be useless or even harmful for others. Unlike 
other forms of capital, social capital inheres in the structure 
of relations between persons and among persons. It is lodged 
neither in individuals nor in physical implements of produc- 
tion. )) (Coleman l990:302). 

Se!on cet auteur, le capital social existe sous trois formes. I1 renvoie d'abord au 

respect des obligations et attentes existant dans une unite sociale donnee. Associi au niveau 

de confiance present dans un ensemble social, le respect des obligations implique que, dans 

un groupe oh la confiance entre les membres est Clevee, l'atteinte des attentes d'une partie 

est a garantie )) ou facilitee par I'obligation de l'autre partie de repondre i ces dernieres. 

Cette dimension du capital social est a I'origine de travoux qui placent la confiance ou le 

sentiment de confiance au coeur de l'efficacite des groupes sociaux ou des societes. La 

deuxieme forme de capital social decrite par Coleman renvoie a la valeur potentielle de 

I'information vehiculie par le biais des relations sociales que les individus entretiennent. 

L'information est importante en cela qu'elle foumit la base sur laquelle l'action peut 

s'appuyer et etre mise en oeuvre. Parexemple, que ce soit dam la recherche d'emplois, pour 

accider i differentes ressources ou tout simplement pour se privaloir de certains droits, 

l'acces a I'information est un element important dans la reussite ou I'tchec. Le capital 

social, sous la forme de liens favorisant I'accb a I'information, a donc une valeur (( utile )) 

en rendant cet accks plus ou moins coQteux selon le niveau de capital social dont dispose les 

agents. La troisikme forme de capital social identifiee par Coleman implique la pksence de 

normes et de sanctions. L'existence de normes et de sanctions effectives dam les 

communautes serait un element constitutif du capital social et favoriserait I'atteinte des 

objectifs, entre autres, en pertnettant une Cconomie dans la gestion des comportements. En 

effet, Ies normes, en influegant les comportements, facilitent le contrble social en reduisant 

le recours a des outils de contrale formels - appareil de rdpression, systgme judiciaire, 
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etc. - plus coCteux. Ainsi, la prksence de normes (t effectives )) reduirait le taux de 

criminaliti, favoriserait la riussite scolaire, etc. (Coleman, 1987, 1988, 1990). 

Ce survol fait ressortir I'imprdcision dans laquelle baigne le concept de capital social 

tel que developpe par Coleman. Plusieurs elements miritent d'2tre soulignis. En premier 

Iieu, en adoptant la position de definir le capital social par sa fonction - le capital social 

tr is defined by its function )) - on fait l'economie d'une construction du concept en lui- 

meme : le capital social peut alors devenir present ou (( agissant )) dans chaque situation oh 

on identifie ses effets supposes. Comme on l'a souligne, cette position ouwe la porte a des 

raisonnements circulaires et tautologiques : les communautes t( efficaces )) sont celles qui 

possedent des t( normes )) ou du capital social et les t( normes )) ou le capital social sont 

presents dans les cornmunaut~s (( efficaces )) (Lin, 1995 ; Portes, 1998 ; Portes et Landolt, 

1996). Par exernple un bas taux de criminalit6 dans une collectivite donnee peut Ctre 

tributaire d'un capital social (( eleve D, alors que ce mime taux de criminalite sera considere 

cornme un element constitutif du capital social de la collectivitC. 

Les travers introduits par cette definition fonctionnaliste du capital social sont 

visibles dans les diffirentes formes de capital social que Coleman suggere. Dans la definition 

premiire, le capital social est inscrit dans la structure des relations entre les individus. Or 

dans deux des trois formes de capital social proposees par Coleman, c'est une autre logique 

ou d'autres mecanismes qui sont impliqub. Le capital social sous sa forme d'obligations et 

d'attentes - ce qui peut Ctre exprime plus simplement par la prisence d'un certain niveau 

de confiance a l'intirieur d'un groupe donne comrne le font Putnam et Fukuyama par 

exemple - ne prend pas sa source dans les relations sociales que les individus entretien- 

nent, mais en sont un attribut : si des individus peuvent avoir une propension plus elevee a 

ttablir des relations dans un contexte de confiance mutuelle, cette confiance n'est pas un 

moteur de l'khange, mais un rku!tat. C'est en effet par I'experience Ces pratiques 

d'ichanges que la confiance s'dablit. De ce point de we, la confiance est un produit des 

ichanges tt positifs que ies agents ont expririrnentes dans le passe. Si le capital social est 
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inscrit dans les relations de sociabilite, on doit en conclure que la confiance en est le risultat, 

une production du capital social, et non pas une de ses composantes. 

On peut faire le m h e  raisonnement en ce qui conceie les normes. Si Coleman a 

bien identifie l'importance et I'efficacitC, sous certaines conditions, de certains systemes de 

normes, il a niglige de faire une analyse de l e u  constitution. Ici encore, si les structures de 

sociabilite peuvent Ctre en partie responsables de la production et de la reproduction des 

normes de differents groupes sociaux, on ne peut pas considirer que les systemes normatifs 

ne sont qu'un sous-ensemble des rapports de sociabilite. Si les normes peuvent orienter les 

pratiques, elles ne les produisent pas. Cornrne dam le cas de la confiance, Ies normes sont 

issues de pratiques et servent en retour, et entre autres, a les encadrer en def nissant ce qui 

est souhaitable ou acceptable dans un contexte donne. Les normes ne remplacent pas les 

actions conduites par les agents, elles peuvent les orienter, les colorer, etc. 

I1 faut ajouter aussi que la difference entre les normes et la confiance ou Ies principes 

d'obligations et d'attentes n'apparait pas tres nettement. Si on considere que Ies normes sont 

des regles implicites ou explicites, generalement peu institutionnalisees et issues des 

pratiques, on est plut6t porte a croire que la confiance, ou les obligations de reciprocite dans 

les dchanges, ne constituent que des normes particulieres comme le sont le respect, 

I'honnetete, l'esprit civique, etc. La premiere forme de capital social ne serait donc qu'une 

forme plus specifique de la dernitre et peut donc Ctre riduite aux normes. 

Qu'en est-il des normes, du sentiment de confiance, des obligations de riciprocitk 

en tant que capital, c'est-a-dire comrne ressources reelles ou potentielles qui permettent a 

des agents de se mobiliser dans un champ particulier. En fait, ces dernieres constituent des 

attributs d'espaces sociauv singuliers, attributs qui sont modelis et formes par des pratiques 

qui, a tout le moins en partie, reliwent ou s'appuient sur une forme ou une autre de capital. 

De m h e  que les Cchanges Cconomiques par le biais du capital economique structurent le 

champ Cconomique ou le (( marchi I), de mime les pratiques de sociabilite, par l'utilisation 
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de la forme sociale du capital, structwent les espaces de sociabilite en contribuant a la 

production-reproduction de normes, de confiance, etc. 

La nicessitk de faire une distinction entre les attributs de l'espace ou de la structure 

sociale et les modalitis de l'action ou des pratiques en son sein provient de I'obligation de 

rendre compte de pratiques similaires qui produisent des effets opposis selon l'espace dam 

lequel elles sont mises en oeuvre. Ainsi, une sociabilite forte ou des liens sociaux forts - 

affectifs, idcntitaires, economiques, politiques, etc. - sont irnpliques dans des situations 

dc natures radicalement diffirentes. Les formes de sociabilite inscrites ou a I'oeuvre dam 

des (( gangs de rue )) par exemple sont, dans une certaine mesure, du mime ordre que celles 

utilisees dans le cadre de la farnille et produisent des effets differents. I1 en est de mtme des 

liens de solidarite qui sont presents a la fois a l'interieur d'un syndicat ouvrier et d'un groupe 

mafieus par exemple. Ce qui distingue ces deux situations c'est le r6le joue ou Ia faqon dont 

on utilise les liens de solidarite. Tous ces exemples illustrent la nCcessitC conceptuelle de 

faire une distinction entre le systeme d'actions et 1'Cnergie de ces demieres - c'est-idire 

le capital particulier qui est utilise - et le champ ou l'espace social dans lesquels elles 

operent : autrement dit on ne peut faire I'economie de la distinction entre les attributs de 

I'espace et les actions qui le structurent. 

C'est malheureusement cette conhsion qui conduit a considirer les effets du capital 

social comme le capital social lui-mime. Par le biais de cette conhsion, on aboutit a des 

truismes : les societes les plus performantes sont celles dont la structure est la plus 

performante (Lin, 1995 ; Portes, 1998 ; Portes et Landolt, 1996). 

Face aux Iimites des definitions du capital social qui procedent par la lorgnette des 

effets pressentis certains auteurs, tout en s'inscrivant dam une tradition sirnibire, ont 

proposi d'autres dimarches definitio~elles. Sandefur et Laumann (1998) suggerent un 

(( paradigme n du capital social qui met I'accent non pas sur les differentes formes qu'il peut 

prendre - comme 1.e fait Coleman par exemple - mais sur les avantages associes aux 

diffirentes fomes de capital social. Cette approche suggkre trois caracteristiques inhirentes 
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au capital social : 1) une forme donnee de capital socid peut procurer un ou plusieurs types 

d'avantages ou de ressources dont I'information, I'influence et le contrde, et des liens de 

solidariti ; 2) une forme particulikre de capital social peut Otre utile pour l'atteinte d'un ou 

de plusieurs objectifs et 3) en rnCrne temps que le capital social peut avoir un effet positif 

dans le cadre de l'atteinte d'un objectif, il peut faire obstacle a l'atteinte d'autres objectifs 

(Sandefur et Laumann, 1998, p. 483). Par exemple, une collectivite peut utiliser son (( capital 

social N afin d'organiser des actions de contr6le de la criminalite dans son quartier, avec pour 

consequence potentielle de rkduire la libertd et te respect de la vie privie des habitants. Dans 

une certaine mesure, la poursuite de ces dew objectifs concurrents peut etre difficilement 

conciliable : l'atteinte d'un objectif risque &&re un obstacle a la priservation de l'autre. 

Cette approche constitue en fait une extension des travau de Coleman qui rnettent 

l'accent sur la forme du capital social alors qu'ici l'accent est diplace vers les avantages 

qu'il procure. Ces derniers peuvent etre pequs d'une certaine maniere comme le moteur ou 

ce qui permet au capital social de produire des effets. 

Bien que cette concepiion constitue une avanck interessante vers une conception 

plus dynamique du capital social, elle s'inscrit toujours dans le cadre d'une conception 

fonctionnaliste du capital social. Coleman definit le capital social par sa fonction, Sandefur 

et Laumann le definissent par les avantages qu'il est cense procurer. Dans un cas cornrne 

dans I'autre, on n'obtient gutre plus de pkcisions quant a la nature intrinseque du capital 

social, puisque l'accent est placi sur ses effets. 

Les travaux qui situent le capital social comrne une ressource inscrite dans les 

pratiques de sociabiliti ou les liens sociaux sont plus explicites quant a la nature du capital 

social. En s'dcartant des conceptions fonctiomalistes, Nan Lin (1995) a suggire d'insirer 
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le capital social dans une theorie plus large, dite des ressources sociales. La thiorie des 

ressources sociales repose sur l'idee que les individus utilisent des ressources par le biais de 

leur insertion dans des reseaux sociaux. La possession de ces ressources, ou le fait d'y avoir 

acces, permet aux agents d'atteindre leurs objectifs en terme de survie ou de preservation de 

leurs acquis. La valeur des ressources est determinee socialement et renvoie a des jugements 

normatifs qui etablissent diffirents statuts sociaux : richesse, pouvoir, etc. (Lin, 1982 ; 

1990 ; 1994). Selon cette approche, le capital social (( est I'investissement d'un individu 

dam ses relations avec d'autres )) (Lin, 1995, p. 70 1). 

Partant de cette definition, il devient possible d'identifier le lieu de production du 

capita1 social et d'en effectuer une mesure ou une Cvaluation directe qui distingue le concept 

lui-meme de ses effets escomptb. Cela dit, Lin n'a pas su preciser tres nettement ce qui 

distingue pour un individu son capital social et ses ressources sociales. Ainsi, si (( les 

ressources sociales constituent 1'eICment central du capital social D et qu'cc elks (les 

ressources) existent dans les relations avec autrui )) (Lin, 1995, p. 701) on ne voit plus tres 

bien ce qui les distingue du capital social selon la definition mentionnee plus haut. D'une 

certaine maniere, on assiste, ici aussi, a un raisonnement circulaire : le capital social est 

inscrit dans les relations entre les individus ainsi que les ressources sociales qui sont une 

partie constitutive du capital social. 

Les travauv de Lin permettent cependant de faire un pas en avant quant B la 

precision du concept de capital social. D'une part, il situe sa genbe et son developpement 

au niveau des actions ou des pratiques des individus visant a utiliser ou a developper leurs 

reseaux sociaux plut6t que d'avoir recours a une definition par la fonction comme le font 

Coleman et Ies chercheurs qui s'inscrivent dam sa tradition. Cela permet d'eviter le piege 

de l'induction factice de la presence de capital social en presence de ses effets supposis. Par 

aiIleurs, en situant le capital social au niveau des relations qu'entretiennent des agents entre 

eux il ouvre la voie a la possibiliti d'une distinction plus nette entre le capital social et les 

autres formes de capital ce que les travaux qui associent le capital social aux normes, a la 
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confiance, etc. ne permettent pas de faire. En effet, la ptupart de ces travaux n'ont pas fait 

de distinction entre la valeur pressentie du capital social et I'influence ou l'apport des autres 

formes de capital dam les effets attribues au capital social. Putnarn (1993a) par exernple 

dans ses travaw sur I'Italie a peu tenu compte de la prisence et de l'effet du capital 

iconomique et cuIturel dans sa cornparaison entre les rigions meridionales et septentrionales 

de I1Italie. De m h e ,  Fukuyarna (1995a, 1995b) dans ses analyses de la structuration du 

marchi international, ne prend pas en consideration ou trts peu ces dimensions. Pornant, 

toute analyse des effets du capital social, en plus d'une veritable mesure de celui-ci, devrait 

prendre en consideration et tenter d'isoler les effets des awes  formes de capital Ctant 

entendu que ces demiers ont une influence maintes fois demontries sur le developpernent. 

I1 ne faut pas perdre de vue que le capital social n'est pas la seule ressource dont 

disposent des agents. L'enjeu pour la recherche empirique comme pour l'intervention est 

d'isoler la valeur relative et les effets specifiques du capital social dans un contexte donne, 

titant entendu que le stock de capital social en hi-mtme ne constitue pas un determinant 

impdratif de ses effets cornme l'ont rnontre Portes et LandoIt (1996). Selon leur exemple, 

un etudiant peut avoir acces a des ressources financieres pour faciliter ses etudes par le biais 

de son riseau (sa famille, des comaissances, etc.) indiquant ainsi la presence d'un certain 

capital social. La proposition contraire n'est cependant pas exacte. L'etudiant peut disposer 

du meme capital social tout en ne recevant aucun appui financier des membres de son reseau 

du fait que ces personnes ne disposent pas des ressources financieres - du capital 

Cconomique - necessaires pour le soutenir. En consequence, on peut Ctre en presence de 

capital social (( eleve D ou (( fort n mais dont les effets son! rnarginaux ou inexistants dans 

un secteur domi  selon la disponibiliti des ressources inscrites dans les relations reticulaires. 
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Une autre dimension est introduite dam la definition du capital social suggeree par 

Bourdieu: 

(( Social capital is the aggregate of the actual or potential 
resources which are linked to possession of a durable nehvork 
of more or less institutionalized relationship of mutual 
acquaintance and recognition - or in other words, to 
membership in a group - which provides each of its 
members with the backing of the collectivity-owned capital, 
a "credential" which entitles them to credit, in the various 
senses of the word. These relationships may exists only in the 
practical state, in material andfor symbolic exchanges which 
help to maintain them. u (Botxaieu, 1986 : 248) 

On observe une grande similitude entre la definition du capital social proposie par 

Lin et celle de Bourdieu. Pour les deux chercheurs, le capital social s'inscrit et se produit 

dans les relations reticulaires que les agents entretiennent. L'approche de Bourdieu a 

cependant l'avantage d'introduire une dimension de rkiprocite - (( relationship of mutual 

acquaintance and recognition D - qui n'est pas explicite chez Lin. Pour ce dernier, le 

capital social renvoie a (( lTinvestissement d'un individu dans ses relations )) negligeant de 

preciser le fait que le rendement potentiel sur cet investissement puisse etre variable en 

fonction de la relation en elle-mime. En effet, le benefice de l'investissement (( reticulaire n 

pour un agent est fonction non seulement de son proprc investissement, mais aussi de la re- 

connaissance de cet acteur et de son investissement par le groupe d'agents ou l'agent 

singulier qui est interpelle. Autrement dit, pour que le lien soit (( profitable n ii faut qu'il 

dome potentiellement acces a des ressources c'est-a-dire que les deux parties etablissent un 

processus dTCchanges qui permette le (( transfert )) de ressources. Ce processus ne peut @tre 

CtabIi sans qu'il y ait une re-connaissance des deux parties. 

Un autre element, et peut Otre le plus important, qui distingue laconceptiondu capital 

social proposee par Bourdieu reside dans le fait que non seulement il doit exister une 

relation, mais que cette relation doit &re porteuse de ressources. Si toutes les relations 
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sociales possedent un potentiel de capital, la concretisation du capital latent, son emergence, 

se fait par la rnise en action de cette relation dans un processus d'echanges axes vers la 

production d'un effet particulier. Le capital social est donc fonction de la capacite des agents 

de transformer des relations contingentes en relations utiles ou potentiellement utiles 

(Bourdieu, 1980a). Un ami peut ttre un soutien pour obtenir un ernploi, pour soutenir sa 

candidature a un poste prestigieux, pour garder les enfants, pour fournir d'autres formes de 

support, etc. si et seulement si la relation d'arnitie est impliquee dans un processus qui 

permet d'actualiser le potentiel latent de capital inscrit dans la relation. Ce faisant, elle se 

trans forme d'une relation reposant principalement sur les affinites, les liens affectifs, etc. en 

une relation (( utile )) dans le cadre d'un processus d'echanges oriends vers un objectif 

particulier et ce sans perdre ses attributs premiers, elk devient multiplex pour utiliser le 

vocabulaire de l'analyse de reseaux (Degeme et ForsC, 1994). 

La definition ducapital social avancte par Bourdieu Cclaire les modalitis d'apprecia- 

tion du capital social : sa valeur est fonction de la presence de ressources reticulaires 

potentiellement (( utiles )) mais aussi des ressources ou du capital dCtenu par les acteurs qui 

constituent ce rlseau. Ce sont ses dimensions structurelles. Sa dimension dparnique reside 

dam Le fait que les agents doivent fournir un certain effort - s' investir - afin 

d'actualiser le potentiel present dans leurs relations sociales. On tvite ici le piege d'associer 

directement l'existence de liens sociaux avec les ressources qu'ils procurent d'une part et, 

d'autre part, de conclure a I'absence de capital social dans les situations ou l'acces aux 

ressources est limit6 comme l'illustre l'exemple de I'etudiant cite plus haut. 

Par leur caractere plus dynamique et par les possibilites qu'elles offrent de 

circonscrire le capital social en lui-mime, en tant que realite empirique produisant des effets 

tout en demeurant distincte de ces derniers, les theories qui font reposer l'esistence et les 

lieux de production du capital social sur les actions conduites au sein des reseaux sociaux 

apparaissent plus prometteuses que leur contrepartie fonctiomaliste et ce tant d'un point de 

w e  de la valeur heuristique du concept que du point de w e  de son utilisation dam un 
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contexte d'interventions sociales. Sur le plan de la valeur intrinseque du concept, les 

approches riticulaires du capital social, en pennettant d'isoler le concept en hi-mime, 

rendent possible une thkorisation du capital social en tmt que forme sociaie du capital dans 

son sens genkral et la conduite de recherches empiriques visant B contrbler la validit6 de ces 

developpements theoriques. Du point de w e  des besoins de la gestion ou du developpement 

social, les approches r&icuIaires ouvrent la voie vers de rneilleures assises aux interventions 

que leur contrepartie fonctiomaliste notamment en fournissant, sinon des modalites 

d'interventions, a tout le moins un objet a I'egard duquel des interventions peuvent itre 

menees. Les conceptions fonctionnalistes ont souvent conduit a un determinisme historique 

ou culture1 rigide du capital social. I1 en est ainsi des travaux de Putnam (1993a) sur I'Italie 

par exempk, qui font remonter Ie (( deficit ), de capital social des regions du Sud au debut 

du millCnaire, ce qui n'ouvre pas de trks p d e s  perspectives pour I'intewention. De mtme, 

ses travaux sur le <( declin D du capital social aux ~ t a t s - ~ n i s  (Putnam, 1996). en rendant les 

diveloppements technologiques responsables de ce phenomene, particuIierement la 

telivision, n'ouvrent comme perspective de transformations qu'un repli technologique dont 

le degre de rialisme n'apparait pas t r b  eleve. 

Quelle que soit la tradition dam laquelle s'inscrivent les chercheurs et intervenants 

sociaux - que l'on conqoive le capital social a partir d'une conception foncrionnaliste ou, 

de f a ~ o n  plus dynarnique, dam Ie cadre d'une approche reticulaire - i I  existe dew 

difiicultes ou univers de prioccupations qui traversent les traditions theoriques et qui sont 

surtout associees a la recherche empirique utilisant le concept de capital socia1. La premkre 

a trait au cdtC negatif du capital social, la seconde renvoie a la distinction entre capital social 

(( individuel )) et capital social (( collectif D. Les deux dernieres sections de cet article font 

un examen de ces questions. 
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EXISTE-T-IL DU CAPITAL SOCIAL N~CATIF ou POSITIF ? 

Dans bon nombre de recherches, et particulikrement dans le domaine de la gestion 

ou du diveloppement social, on a tendance a considires le capital social comme une 

resource (( positive )) en elle-mtme. Dans la foulie des travaux de chercheurs importants 

comrne Putnarn ou Fukuyarna qui avancent que le capital social est essentiel au developpe- 

ment, on a conch, peut-ttre de faqon un peu prematurie, qu'il suffkait d'cc augmenter n le 

capital social des collectivites pour ameliorer leur situation. Pourtant, plusieurs recherches 

ont fait ressortir le cbti potentiellement (( negatif )) de ce dernier. Les choses semblent se 

passer cornrne si, dans l'univers de la gestion sociale particulierement, on avait retenu les 

dimensions (( positives )) des travaux sur le capital social en fermant parfois les yew sur les 

mises en garde quant au potentiel d'effets (( negatifs )) qu'il cornpone. 

I1 faut dire par ailleurs que, si la plupart des chercheurs suggerent la presence d'effets 

negatifs associds au capital social, dans la mtme foulee ils le presentent comme un 

formidable (( instrument )) de developpement (Putnarn, 1993b, 1995b ; Sullivan et Bilanger, 

1998 ; Fukuyarna, 1995b ; Woolcock, 1998 ; Coleman, 1988,1990) ce qui a certainement 

contribud a cette appropriation partielle du concept par les agents de I'intervention sociale. 

On doit a la recherche empirique et particulierement aux travaux de Portes et ses 

collaborateurs (Portes, 1998 ; Portes et Landolt, 1996 ; Portes et Sensenbrenner, 1993) 

d'avoir clairernent etabli la presence d'effets (( pervers )) associes au capital social. 

Selon les situations invoquees, le capital social (( negatif )) ou ses inconvenients 

peuvent renvoyer au potentiel d'exclusion present dans des collectivites fermees dont les 

liens sont t r b  forts pouvant avoir tendance a exclure les agents itrangers a cette collectivit6. 

Cette situation a ete observie par Waldinger dans ses travaux sur le contrble des (( blancs )) 

dans l'industrie de la construction a New York (Waldinger, 1995). On a aussi parle d'un 

exces de contr6le sur les individus relie a la presence de normes trop contraignantes, 
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restreignant a la fois les IibertCs individuelles et l'esprit d'entreprise. Par ailleurs, des normes 

dont l'observance est trop fortement imposde peuvent conduire a une homogCneisation ou 

a un nivellement par le bas qui peut entrainer des effets nigatifs. L'exemple le plus eclairant 

est celui du tr gang de rue )) dont les normes et comportements constituent des obstacles a 

une insertion sociale plus {{ eficiente )) de leurs membres. Finalement, le capital social peut 

aussi itre monopoIise par cenains groupes d'individus a leur seule fin desservant ainsi 

l1intCr6t (( public n (Portes et Sensenbre~er, 1993 ; Portes et Landolt, 1996 ; Woolcock, 

1998). 

Tous ces constats quant a u .  inconvenients supposes du capital social ont en commun 

d'attribuer une valeur intrinseque au capital social, valeur K positive N ou (( negative )) selon 

le point de w e  normatif adopte ou encore selon les objectifs promus. Ce faisant, on neglige 

de faire la distinction entre Ie capital et ses effets, entre la disponibilite d'une ressource et 

l'utilisation qui en est faite. Ici encore l'analogie avec le capital economique peut etre utile 

pour illustrer la situation. La prisence d'un fort niveau de capital econornique dans une 

rigion peut servir a toutes sortes de fins et produire diR6rents resultats selon l'utilisation qui 

en est faite. Ainsi les investissernents Cconorniques, qui ont toujours pour objectif la 

croissance et I'accumulation du capital des investisseurs peuvent servir aussi a arneliorer les 

conditions de vie d'une population et a favoriser directement ou indirectement le 

dkveloppement social. Mais cela n'est pas une consequence cr naturelle D ou (( necessaire )) 

de la presence du capital econornique. Les effets positifs comme nigatifs de I'investissement 

de capital economique rbultent en large partie de la prisence ou de I'absence de 

mecanismes sociaux ditournant de fa~on plus ou moins importante I'investissernent de son 

objectif premier vers des processus qui peuvent parfois Ctre plus knefiques pour l'ensemble 

d'une population. Dans le cas du capital social, la mEme logique devrait pr6valoir. Selon 

l'utilisation qui est faite de la ressource qu'il constitue, il peut produire des effets 

contradictoires orientes, d'un point de w e  normatif, de fasons diverses. 
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Dans ce sens, on peut considerer que l'idee mtme de capital social N nkgatif >) ou 

(( positif D repose sur une miprise : en definissant le capital social par ses effets, on est 

conduit a voir des inconvinients au capital social ou du capital social (( nigatif )) la ofi if n'y 

a que des effets d'une utilisation particuliere d'un certain type de ressources 3. Findement, 

il est rernarquable de constater que le debat entourant les aspects (( positifs j) ou u negatifs )) 

du capita1 social neglige presque toujours la question des critbes de 1'6valuation : nbgatif ou 

positif pour qui ? selon quelles regles ? Le debat est souvent meni comme s'il existait une 

vision universelle de ce qui est (( positif )) ou (( negatif )) pour un ensemble social ce qui, a 

l'evidence, reste a dimontrer. 

LE CAPITAL SOCIAL cc INDIVIDUEL )) ET LE CAPITAL SOClAL cc COLLECTIF t )  

Les travaux utilisant le concept de travail social font souvent une distinction, de 

fqon  esplicite ou implicite, entre capital social (( individuel N et capita1 social (( collectif 1). 

Dans le premier cas, le capital social est considere de niveau individuei H car il repose sur 

Ies relations que des individus entretie~ent entre eux (Coleman, 1988 ; Flap et De Graaf, 

1986 ; Lin, 1995 ; Schiff, 1992 ; Smart, 1993 ; McLanahan et Sandefur, 1994). Dam la 

deuxihe  situation, il est presente cornme (( collectif D, car il est traite cornrne un attribut de 

la structure sociale ou des groupes en tant que collectivitt geniralement difinie par 

l'appartenance a un territoire, a une nation, une ethnie, etc. (Putnam, 1993a, 1993b ; 

Fukuyama, 1995a, 1995b ; Coleman, 1987,1990 ; Brown et Ashman, 1996 ; Evans, 1996 ; 

Fox, 1996, Hadenius et Uggla, 1996 ; Heller, 1996 ; Ostrom, 1994 ; Renaud, 1998). Cette 

distinction est telIement prignante que certains auteurs ont cru y voir une faqon de classer 

les recherches utilisant le concept de capital social ou la structure d'une certaine typologie 

( S u l h n  et BClanger, 1998). Portes (1998) note que le passage du concept de capital social 

inscrit dans Les liens sociaux tel que dCveloppC par Bourdieu ou Coleman - le capital 
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social (( individuel )) - a une conception du capital social en tant qu'attribut des 

collectivites ou des structures sociales s'est fait sans grandes prdcautions et comporte un 

certain nombre de contradictions. Selon lui, le concept possede une valeur heuristique plus 

grande et plus prometteuse dans la premiere tradition que dans la seconde, a tout le rnoins 

telle qu'elle s'est diveloppie jusqu'a present. 

A l'exception de Pones, peu de chercheurs ont port6 une attention particuliere a cene 

distinction, qui traverse pourtant un grand nombre de travaux, et ce en dipit des consequen- 

ces significatives qu'elle pourrait entrainer. Par exemple, lorsqu'on parle du capital social 

comme facteur agissant a l'interieur d'un (( gang de rue n pour divelopper des liens qui 

constituent un obstacle A l'insenion sociale sur un mode dominant, on centre habituellement 

I'analyse sur les liens sociaux qui prevalent a l'intirieur du (( gang )) en question. A I'oppose, 

les travaux centris sur le capital social (( collectif )) ont tendance a le considerer comme 

inscrit dans la structure sociale sans considtirer son mode de production, c'est-a-dire la 

formation et la reproduction de liens sociaux par des acteurs en interactions. Dans la 

premiere perspective, on a du capital social (( individuel D qui est produit par des liens 

sociaux (( libiris H de l'influence de la structure sociale dam laquelle ils sont inscrits, dans 

la seconde on a un capital social (( collectif )) insere dans une structure et produit sans 

actions. La premiire approche conduit a des interventions centrkes sur les individus dam 

l'objectif de changer Ies comportements - un peu comme le modile des (( habitudes de 

vie )) en sante publique - Ia seconde rend I'intervention particulikrement dificile, car c'est 

l'ensemble de la structure sociaIe qui devrait Ctre cible. 

Pratiquement tous les travaux parlant de capital social (( collectif )) Ie font reposer sur 

des acteurs (( collectifs ), qui seraient, soit des producteurs de capital social, soit du capital 

social en eux-mhes. Cette derniere tendance est presente chez Ostrom (1 994) par exemple 

qui associe la formc de certaines organisations locales - de gestion de !'irrigation au Nepal 

dans son exemple - Q du capital social. Ici, le capital social (( collectif n renvoie a la 

presence de modes d'organisation ou de structures de gestion qui (( facilitent n I'aneinte de 
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certains objectifs. Un peu dam le meme sens, Putnam (1995% 1995b, 1996) considere que 

la diminution de la participation a certains groupes saciaux aux ~ t a t s - h i s  - comme les 

scouts, les chorales, les Clubs Lions, etc. - comme un indicateur du deperissement du 

capital social dans ce pays et il utilise le mCme genre d'indicateurs pour conclure a un niveau 

de capital social plus faible dans le Sud de I'Italie que dans Ies regions du Nord. Ici, le 

capital social (( collectif )) n'est pas constitue des groupes en tant que teIs, cornme dans 

l'analyse de Ostrom, mais c'est la plus ou moins grande participation a ces groupes qui 

constitue I'ilement principal de la production du capital social coltectif n. 

Bourdieu (1980a, 1980b, 1986) presente l'appartenance a des groupes prestigieux 

comme une forme de (( concentration u du capital social qui, par un processus de ddkgation, 

permettrait a certains membres du groupe de jouir ou d'accaparer l'ensemble du capital 

social dCtenu par le groupe. Selon cette logique, le r6le de representant du groupe foumirait 

au ditenteur de mandat un surplus de capital social dam la mesure oh il devient legitime- 

ment le porte-parole, et donc le reservoir du capital social de l'ensemble du groupe. 

I1 semble donc que la production ou I'existence de capital social (( collectif D par 

rapport a une forme (( individuelle )) de capital social soit essentieIlement attribuable au fait 

que dans le premier cas des acteurs (( collectifs )) sont impliques et des acteurs (( indivi- 

duels )) dans le second. L'acteur collectif renvoie a diffirents organismes qui cr regroupent n 

m e  plus une moins grande quantite d'individus et qui foment une entiti sociale particuliiire. 

On peut parler par exemple de syndicats, de partis politiques, d'entreprises, etc. Cela dit, on 

attribue souvent a certains types de groupes une importance plus grande dans la formation 

du capital social (( collectif N. Dans presque toutes les recherches, l'attention est centrie sur 

des groupes (( sociaux )) - Club Lions, Chevalier de Colomb, scout, clubs sportifs ou de 

loisirs, groupes d'entraide ou (( cornmunautaires n, etc. - dans de rares cas, on va inclure 

la participation a des partis ou regroupements politiques. Par contre, les associations ou 

regroupements lconomiques du secteur prive et les differentes instances ou l i e u  

directement associCs i l ' ~ t a t  sont tres rarement considerds. 
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Ces groupes (( sociaux u sont c o n p  comme des lieux de production du capital social 

en cela que, par la rencontre de differentes personnes qu'ils mettent en contact les unes avec 

les autres, ils crient ou peuvent crier des conditions favorables a klargissement des riseaux 

sociau. et, potentiellement, a un accroissement du capital social. Bien que cette fonction de 

crkation des possibilitis concretes de developpement du capital social soit assumie par 

l'ensemble des lieux physiques ou des espaces sociaux qui permettent a des agents de se 

rencontrer, les groupes (( sociaux D peuvent se distinguer d'autres lieux de sociabilitd en cela 

qu'ils sont orientis vers des objectifs cr sociaux N ou (( coIlectifs n - specifiques a chaque 

groupe - permettant en cela, it tout le moins potentiellement, de transformer des formes 

contingentes de sociabilite reposant principalement sur des relations affinitaires en des 

ichanges orientes vers des objectifs plus specifiques - la promotion ou I'atteinte &inter& 

ou d'objectifs d'ordre (( collectif D, c'est-adire partagis par le groupe en question. 

L'accent presque exclusif qui est place sur les groupes (( sociaux )) apparait cependant 

exagere. On voit ma1 pourquoi les associations patronales ou commerciales ainsi que les 

differentes instances etatiques ne seraient pas des lieux de developpement du capital social, 

au meme titre que d'autres lieux de sociabilite orientes vers la promotion de preoccupations 

ou d'intergts collectifs. 

Comme on vient de le voir, pour l'essentiel la distinction entre capital social 

(( collectif )) et (( individuel ), est associee au lieu ou au type d'acteurs impliques dam la 

production du capital social. Cela suffit-il a en faire des formes distinctes de capital ? Pour 

repondre i cette question, il faudrait un examen plus approfondi des rapports qui peuvent 

exister entre ces deux formes suppostes de capital social : quel est, par exemple, le r6le du 

capital social (( individuel )) dans la formation du capital social (( collectif )) ? peut-il y avoir 

une conversion d'une forme a une autre et si oui selon quelles modalites ? etc. A notre 

co~aissance, il n'existe pas de reponses satisfaisantes a ces questions actuellement, ce qui 

rend tres imprecis le statut specifique des formes ((: collective )) et (( individuelle )) de capita1 

social, si tant est que cette distinction soit fondee. Cette dernitre question appelle elle-meme 
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a de nouveaux travaux tant empirique que thiorique orientis vers l'exarnen du bien-fondti 

de cette distinction et, le cas icheant, de ses consequences. 

Cet article avait pour objectifs de tracer les contours des usages les plus ripandus du 

concept de capital social et de tenter d7apporter certaines prCcisions utiles favorisant le 

dkveloppement de la valeur heuristique du concept. 

L'examen des principaux courants de pensee existant a fait ressortir une grande 

confusion, particulierement dans la tradition fonctio~aliste, entre le capital social et ses 

effets attendus. Cette situation a des consequences negatives tant sur le plan de la 

recherche - par les limites qu'elle impose a la recherche empirique par exempie - que 

sur le plan de I'intervention - entre autres, en rendant difficile i'identification de cibles 

pour l'intervention. I1 est apparu que les travaux qui situent le capital social au niveau des 

relations riticulaires favorisent une meilleure precision du concept et permettent de mieux 

eviter la miprise qui consiste 6 identifier l'action du capital social en prisence de ses effets 

supposCs et, inversement, a conclure a son absence si les effets attendus ne sont pas 

apparents. 

Associe a la confusion fonctio~aliste entre le capital social et ses effets, on a pu 

parler de capital social (( negatif )) ou (( positif )) ce qui illustre, en plus d'une vision 

normative de la ressource que constitue le capital social, une certaine absence de la prise en 

compte du caractere dynarnique de I'utilisation du capital social et son renfermernent dam 

un cadre assez Ctroit voire deterministe. Finalement, mCme si de faqon implicite Ies travaux 

portant sur le capital social font reference aux fonnes (( collective u et (( individuelle )) de ce 

demier, tres peu d'attention a ttC portee a I'exarnen de cette distinction, pourtant tres 

prQente dans les differents travaux sur le capital social. L'exploration de cette distinction, 
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et plus particulierement la question de la conversion d'une forme a I'autre de capital social, 

constitue une des voies a explorer dam les recherches futures. 

Finalement, il convient d'anirer I'attention sur les dangers qui peuvent etre associes 

a I'utilisation d'un concept encore aussi irnprkis que celui de capital social. Dans l'univers 

de l'intervention ou de la gestion sociale, le capital social a souvent le rnOme statut que 

d'autres expressions ou phinornenes apparemment nouveaux comme l'economie sociale, le 

partenariat, la concertation, etc. toutes expressions qui designent de faqon floue des faqons 

d'intervenir sur le developpernent socioCconomique, pmiculikrement aupres des goupes 

les plus ddfavorises. Le risque peut &re bien del  que I'utilisation de ces expressions et les 

conceptions consensuelles des rapports sociaux sur lesquelles elles reposent, detoument 

l'attention d'autres phinorntnes importants, voire plus significatifs, dans la production des 

inegalites dont l'acces differencie aux ressources economiques et culturelles, les limites a 

la capaciti des reseaux sociaux de contrebaIancer l'absence d'opportunites et les deficits de 

toutes sortes, et l'accb differencie a I'exercice du pouvoir. 
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NOTES : 

1 .Un a Duke University intitule Social Networks and Social Capital, en novembre 1998 ; un 
autre A Michigan State University nommC Social Capital : Bridging Disciplines, Policies and 
Communities en avril 1998. Finalement la conference d'ouverture de Sunbelt XIX 
(International Sunbelt Social Network Conference, conference annuelle de I'Intemational 
Network for Social Network Analysis (INSNA)) tenue en fevrier 1999 traite du capital 
social : Building a Network Theory of Social Capital 

2. Un autre indicateur de la penetration de la notion de capital social dans les milieux 
&intervention est la proliferation de sites WWW qui sont consacres specifiquement ou qui 
font une large place au capital social. Parmi ces sites, probablement le plus important a etd 
developpk par la Banque mondiale qui a aussi une equipe de travail dediee au capital social. 
Cette equipe a developpe une (( liste d'envoi N electronique a laquelle se sont inscrites plus 
de 750 personnes de partout dam le monde en seulement trois mois d'activitb On peut 
trouver sur ce site de la Banque Mondiale une imposante bibliographie de recherches 
empiriques utilisant le concept de capital social. 

3.Une autre critique du capital social cr negatif D a ete avancee par Peter Caldwell du Social 
Capital Project de !'University ofTechnology de Sydney (dans la liste d'envoi LET'S TALK 
- The World Bank's Email Discussion Group on Social Capital Posting #13. Le sujet a aussi 
ete abordC par le mime auteur dam le numero 12 de la mCme liste d'envoi). Selon lui I'idee 
meme d'un capital social (( negatif N est a rejeter en tant que notion (( incohirente H. Pour 
Caldwell le capital social est intrinsequement positif en ce sens qu'il est nicessairement aux 
services du bien public. I1 ne s'agit pas ici d'une position n a h e  qui consisterait a voir du 
(( positif n partout, mais plutbt d'une position normative plus pragmatique qui consiste a 
considerer comme du capital social seulement les ressources ou les relations qui sont 
utilisies dans I'objectif de sewir le bien public, I1 propose de nomrner (( club N ou 
(( network D capital, le capital sous la forme sociale qui est utilise a des fins privies ou qui 
conduit a des effets sociaux rc nCgatifs D. En fait sa position consiste a considerer comme du 
capital social seulement ce qui produit des effets (( positifs N d'un point de vue sociaI. La 
position qui est developpee dans ce texte d i E r e  de la sienne en cela qu'elle implique que 
le capital social est une ressource qui peut Ctre utiIisee par les agents pour des objectifs 
differents, qui peuvent Ctre jugis (( nigatifs n ou (( positifs D selon les differents points de 
vue adopds. Dans ce sens, il n'y a pas de capital social (( negatif D ou (( positif n , il n'y a 
qu'une ressource que les agents utilisent a leurs propres fins et qui peut conduire a la 
production d'effets dont la nature normative est reliie au jugement potentiellement 
diffirencie des ivaluateurs. 
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A partir d'un examen theorique des diverses traditions dans lesquelles le concept de 

capital social a ete tiabori, le chapitre pricedent conclut que les courants reticulaires 

semblent ftre les plus aptes a produire une conception precise du concept et ce tant d'un 

point de w e  heuristique que methodologique. L'objectif poursuivi ici est d'identifier si, tel 

que pressenti au premier chapitre, l'analyse de reseau est en mesure de fournir une 

conception plus adequate du capital social. La demarche est cependant differente de celle 

utilisee dam le chapitre pricedent. PlutBt que de partir d'un examende la logique interne des 

approches rdticulaires, on part des risultats d'analyses empiriques qui ont CtC conduites pour 

identifier si on peut en retirer quelques enseignements utiles du point de vue du capital 

social. 

La premiire section de ce chapitre prhente donc une breve revue des principaux 

courants d'analyse qui se sont interessis a I'utilite des reseaux sociaux. I1 existe en effet un 

vaste corpus de recherches qui ont fait l'hypothese d'un lien entre les rdseaux sociaux et ie 

positionnement des individus a I'intirieur de l'espace social, dont le statut sur le marche du 

travail est consider6 cornme le principal indicateur. 

Dans un deuxieme temps, on examine de quelle faqon l'anaiyse structurale explique 

ou conceptualise les effets empiriques qu'elle identifie. La question qui se pose alors est 

d'identifier si cette conceptualisation peut tenir lieu d'une theorie du capital social. En effet, 

si les rdseaux sociaux peuvent produire des effets sur le positio~ement social des individus, 

ctest qu'ils constituent ou devraient constituer une (( ressource ,i pour ces derniers. 

L'identification precise de cette ressource et des mecanismes par lesquels elle peut itre 
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activee et produire des effets sont analysds du point de w e  de l'analyse structurale qui 

constitue I'architecture ccnceptuelle sur laquelle repose l'analyse de reseau~ (Berkowitz, 

1982 ; Wellman et Berkowitz, 1988). Dans cene optique, Ies rbeaux sociaus sont conGus 

soit comme vehicule d'inforrnations, soit, de facon empirique, comme une ressource en elle- 

mime, (( networks-as-resources n (Montgomery, 1992 ; Campbell er al., 1986). Dans une 

approche comrne dans I'autre toutefois, les interrogations quant a I'identification de la 

ressource que constitue les rkseaux, ses modalitis de production, etc. demeurent elementai- 

res. 

Ce constat conduit a s'interroger sur les conditions qui rendraient possible le 

diveloppcment d'une proposition theorique pennettant d'associer les ressources comprises 

et vehiculCes dam et par les riseaw sociaux B une forrne de capital. La demiere section de 

ce chapitre aborde le contexte et diftnit le cadre de i'exarnen de cene question qui sera 

poursuivi au chapitre 3. 

L'utilite des reseaux sociau. en t a t  que (( ressources N a Cte dimontree a maintes 

reprises. Deux courants de recherche principaux peuvent Otre identifies. Le premier est 

surtout centre sur l'analyse de l1utilit6 rkticulaire dans le cadre des actions expressives. 

L'action expressive renvoie a des pratiques qui reposent sur des valeurs et des normes, en 

fait qui constitue la concretisation ou la mise en action de valeurs et de normes. Cette 

tradition s'est beaucoup interessk a ce qu'on nomme le support ou le soutien social qui 

peuvent Otre fournis par les reseaux sociaux (Schweizer er al., 1998 ; Wellman et Gulia, 

1999 ; D e g e ~ e  et Lebeaux, 1997 ; Wellman et Wortfey, 1990 ; Walker el nl., 1994 ; 

Auslander et Litwin, 1990). Elle est particulierement developpee dans le secteur de 

l'intervention en sante et services sociaux, ou on s'est intiresse notamrnent it I'effet des 
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reseaux dans la gestion de diffirents problemes de santi mentale (Carpentier, 1999), dans 

la gestion du stress (Lin et a!. 1986), etc. Cette tradition de recherche, malgre son 

importance, n'est pas exploree plus loin ici car elle est relativement etrangere au propos de 

ce chapitre et, plus globalement, au propos de cette these. 

L'intertt pour les reseaux sociaux est IimitC ici a leurs r6les dans le cadre de l'action 

instnrmenrale. Celle-ci peut Ctre difinie comme Ia mise en oeuvre de diffirents moyens et 

ressources pour atteindre un objectif (( concret r) comme, par exemple, la recherche 

d'emplois ou plus largement I'atteinte d'un statut social particulier. D'autres exemples 

peuvent Ctre les etudes, la planification de carriere, etc. Notons par ailleurs que l'action 

instrumentale se distingue de I'action expressive notarnrnent par le fait que la premiire vise 

a favoriser la personne qui la met en oeuvre, alors que la seconde a pour objectif immediat 

de favoriser la personne qui est destinataire de cette action. 

Sur le plan de l'action instrumentaIe donc, Ies travaw de Granovetter (1973, 1974) 

portant sur le recours aux riseaux sociaux dam la recherche d'emplois sont parmi les plus 

comus et constituent la fondation d'un courant de recherches t r b  ficond. Ces travaux ont 

montrt que, sous certaines conditions, le recours aux liens faibIes est plus (( fructueux n que 

le recours aux liens forts pour la recherche d'emplois. Les liens forts sont definis de faqon 

diverses dans les travaux qui ont eu recours a cette notion, mais toutes les definitions ont en 

commun d'utiliser des elements de proximite affective ou emotive. Les liens familiaux, 

arnicaux, conjugaux, etc. constituent les principaux exemples de liens forts. Les liens faibles, 

quant a eux, impliquent un moins grand engagement affectif. On parle, par exemple, de 

collegues de travail, de proprietaires de logement, de (( co~aissances H et. dam certains cas, 

des voisins. Les analyses de Granovetter ont mis l'accent principalement sur la nature des 

liens entre un ego et un ou des alters ' en montrant que la nature de ces liens peut Ctre 

' L'expression ego renvoie it un individu au centre d'un riseau. On parIe alors d'un riseau Cgocentrique 
qui correspond au rCseau d'un individu. Quantauu alters ce sont les personnes qui font partie du kseau d'ego, c'est- 
a-dire du reseau de I'individu qui est observk Les niseaux dgocentriques se demarquent des riseaux complets en 
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rtvdatrice ou constituer un indicateur de l e u  utilite. Plusieurs travaux ont ete conduits dans 

cette direction et ont dimontre la justesse des avancees de Granovetter tout en observant 

certaines variations selon les contextes, I'ige ou la classe sociale des individus (Langlois, 

I977 ; Murray et al., 1981). 

S'inscrivant dans le prolongement des travaux de Granovetter, Nan Lin et differents 

collaborateurs (Lin et al., 1981a, 1981 b, 1986) ont developpe une autre approche, moins 

centree sur la nature des liens en elle-mime, mais plutdt sur les ressources auxquelles les 

liens d o ~ e n t  acces. Dam cette optique, les liens de differentes natures - liens faibles ou 

forts - peuvent ttre plus ou moins utiles parce qu'ils ouvrent une voie d'acces a des 

ressources differentes. Ainsi, les liens forts, plus homogenes et geniralement homophiles, 

impliquent une relation horizontale sur le plan des statuts sociaux. On peut illustrer 

l'argument par la rnaxime (( qui s'assemble se ressemble n. Les liens afinitaires ont 

tendance a s'ktablir entre des personnes qui ont une grande proximite sociale ce qui implique 

un certain enfermement a l'interieur d'une mime categorie sociale. Si des liens de certe 

nature sont tris importants sur le plan de l'action expressive, pour le support social par 

exemple, ils sont d'une utilite moindre pour l'action instrumentale. A l'oppost, les liens 

faibles ouvrent la porte a une organisation reticulaire verticale qui permet potentiellement 

aux individus d'avoir acces a des positions sociales superieures a la leur et: consequemment 

et sous certaines conditions, aux ressources dont elles disposent '. 

cela que pour I'itude des premiers on examine uniquement les liens entre le centre, l'ego et tous les alters, alors 
que I'enamen du reseau complet implique aussi de tenir compte des liens qui existent entre les uiters. On peut 
trouver une introduction a ces notions dans Degenne et ForsC (1991) et Wasserman et Faust (1994). 

2 L'accent est place ici sur I'avantage qu'il y a potentiellement a avoir accQ a des positions sociales plus 
elevies. Dans Ie cas de la recherche d'ernplois, c'est dans ce sens que la verticalit6 de la structure reticulaire est Ie 
plus profitable. Par contre, dans d'autres circonstances, I'accis direct a des positions sociales inferieures peutaussi 
itre utile. Par exemple, certaines recherches ont montre I'avantage qu'il y a pour des gestionnaires de haut rang 
d'avoir un accb direct aux echelons inferieun de leur entreprise sans devoir passer par I'encadrernent intermediaire 
(Burt, 1992,1999 ; Gabbay, 1996 ; Leenders et Gabbay, 1999). 
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Les travaux de Lin et al. ont donc mis l'accent sur la position sociale des contacts 

utilises dans la recherche d'emplois af'n d'analyser a la fois la reussite de la recherche et la 

qualit6 des emplois obtenus. Les resultats, relativement constants, montrent que la position 

sociale du contact a un effet trts marque sur ces deux dimensions (Lai er al. 1998 ; Lin et 

al., 198 1 a, 198 1 b ; Lin et Durnin, 1986 ; Lin, 1999 ; Bian, 1999). 

Une troisikme tradition de l'analyse de I'utilite instrumentale des reseaux sociaux 

met l'accent sur les rtseaux comme riservoir de ressources. Plusieurs recherches ont eneffet 

attire l'attention sur I'importance de considerer les riseaux dans leur totalite plut8t que de 

rnettre I'accznt uniquement sur les liens qui sont effectivement utilises pour l'obtentiond'un 

emploi (Stoloff et ol, 1999 ; Campbell et al, 1986 ; Montgomery, 1992 ; De Grad et Flap, 

1988). Concevoir les reseaux sociau comrne un bassin potentiel de ressources disponibles 

pour des individus implique un bon nombre d'avantages. On peut ainsi prendre en 

considtration des populations qui ne sont pas actuellement en emploi, cornrne c'est le cas 

pour les prestataires d'aide sociale, ou proceder a des cornpamisons entre differents groupes 

sociaux. Par exemple, en utilisant cette approche, Stoloff et al., (1999) ont montre un lien 

positif entre la qualite et la diversite des reseaux sociaux - mesures par la presence de 

personnes integrees en emploi dam le riseau - et la propension des fernrnes a participer 

au marche du travail. Ce qui est le plus imponant toutefois, e'est que cette conception a 

I'avantage de considerer I'ensemble des ressources qui sont integrees a l'interieur d'un 

reseau. 

Selon cette approche, les ressources presentes dans les riseaux sociaux peuvent etre 

dtgagies, entre autres, par Itetude de la structure des dseaux. Plusieurs recherches ont utilise 

cette perspective. Outres les travaux de Stoloffetal. (1999) rnentionnes plus haut, Campbell 

et nl., (1 986) ont montre que la structure des reseaux est un bon marqueur du statut socio- 

Cconomique mesure ici par le niveau de revenu familial et la scolarid. Ces resultats sont 

confirmes par Huang et Tausig (1990) dans une etude utilisant des d o ~ d e s  differentes et une 

rnethodologie 1Cgerement modifiee. 
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La plupart des recherches sur I'utiiiti des rkseaux sociaux pour le positio~ement 

social des individus ont cependant cible des populations actuellement en emploi ou actives 

sur le rnarche du travail, le plus souvent des h o m e s  (Stoloff et al., 1999). Seulement deux 

recherches portant sur l'influence des reseam sociaux de prestataires d'aide sociale ont pu 

Otre repertoriies. Schneider (1990) a montre que Ies reseaux sociaux constituent la source 

d'information la plus souvent mentionnee par des prestataires de Philadelphie en ce qui 

concerne la disponibiliti de programmes de formation ou pour l'obtention d'un emplai 

subsequernment a la participation a un programme visant l'insertion en emploi. Une autre 

recherche americaine, conduite par Parish et al., (1 99 I), s'est intiressee auu reseaux sociaux 

de jeunes rnkres prestataires et de leurs effets sur la reintegration en emploi. I1 est intiressant 

de noter que leurs travaux etaient d'abord centres sur l'hypothkse que pour ces femmes un 

obstacle majeur a l'insertion sur le marche du travail est constitue des contraintes associties 

a la garde des enfants, et que ces contraintes peuvent ttre riduites par la presence d'un 

reseau familial Ctendu et, plus particuliirement, la disponibiiite de femmes sans emplois qui 

cohabitent ou qui habitent pres des prestataires. Les resultats de leurs travaux conduisent a 

une conclusion diffirente. La prisence d'un membre de la famille dans la risidence, 

notamment d'une femme qui ne travaille pas, niduit la participation au marche du travail, 

alors que la presence d'une femme inactive dans I'entourage n'a pas d'effets. 11s en 

concluent que ce qui semble important pour les femmes ichantillonnees (( was not non- 

working kin who were ready to provide child care but employed kin who somehow linked 

respondents to the laborforce. (..) the respondenr S entry into the laborforce was closely 

linked to whether her father, mother, spouse, orpartner was working )) ( Parish et al., 1991 : 

209). Cette conclusion repose sur une analyse qui contrde les effets d'autres variables 

comrne la scolariti, les experiences de travail, etc. 

Ces deux recherches sernbIent confirmer que, mPme pour des personnes parmi les 

plus dtrnunies, les prestataires de l'aide sociale, les riseaux sociaux peuvent itre une 
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ressource pour l'insertion en emploi au m h e  titre qu'ils le sont pour les participants plus 

reguliers au marche du travail. 

Tous ces rCsultats, tres constants quant a l'effet positif de I'utilisation des reseaux 

dans la recherche d'emplois et le positionnement social des individus, laissent dans l'ombre 

la question des mecanismes par 1esqueIs Ies reseaux sociaux produisent des effets et, une 

question encore p!us fondamentale a savoir la faqon dont les ressources reticulaires sont 

developpCes, transmises, ou rendues accessibles a u  individus qui participent aces reseaux. 

Ces questions sont explorees dans la section suivante. 

2.2 L.4 CONCEPTION STRUCTUCWLE DES RESSOURCES R~T~CULAIRES 

Sur le plan empirique donc, l'approche d'analyse de rtseaux a largement demontri 

la pertinence de l'observation des relations que tissent et entretiennent les individus. Par 

ailleurs, d'un point de w e  mCthodologique, eIle repose sur un large eventail de mithodes 

et techniques d'analyse qui ont fait leur preuve. La principale limite de l'analyse de riseaux 

tient dans la faiblesse des assises thioriques sur lesquelles elle repose, et ce principalernent 

dans deux directions. D'abord dans la mise en evidence des mecanismes par lesquels les 

reseaux produisent des effets, ensuite quant au processus de production-reproduction de la 

ressource que constitue le reseau. 

En ce qui a trait 9 Ia premikre dimension, les approches qui sont centrees sur 

l'analyse des caractiristiques des liens qui sont utilises pour la recherche d'emplois 

considerent que le moteur de l'utilite des reseaux reside dans leur faculte a transmettre de 

I'infonnation. Cette conception reposent sur un nornbre suffisant de recherches empiriques 

pour qu'on lui accorde un large cridit. Les riseam. sociaux facilitent la recherche d'emplois 

en difhsant I'information quant aux emplois disponibles etablissant ainsi un lien entre la 

demande et l'offre (Montgomery, 1992). I1 faut noter que, dans les rnodeles dominants 
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d'maiyse de la recherche d'emplois qui sont centris, ta piupart du temps, sur la valeur d'un 

capital humain qui s'ichange sur un rnarche - le marche' du travail - cette question des 

mbcanismes qui relient l'offre et la demande est souvent Cvacuke. On considere que, dam 

un rnarche a libre s, fes deux parties vont se rencontrer (( naturellement D. Les analyses de 

riseaux ont Ct i  d'un apport considirable en montrant que la diffision de I'information est 

un factew trb important pour relier l 'ofie et la demande et que des riseaux sociaux 

passedant certaines caract4ristiques apparaissent plus eficaces dms ce processus que 

d'autres. 

Darts cette optique, la force des iiens faibles provient du fait qu'ils constituent des 

(( ponts sociaux ), entre des acteurs de milieux difftkents qui vihiculent des informations 

diversifiees. A I'opposC, les liens forts ont tendance i restreindre les personnes a I'interieur 

d'un mime  univers social impliquant la redondance des liens et, par voie de consequence, 

la redondance de l'information vehiculee (Campbell et al., 1986 ; Degenne et Forse, 1994 ; 

Granovetter, 1974). Cette importance accordee a la circulation d'informations s'appuie sur 

les nornbreux travaux qui ont montrC que Ies riseaux sont effectivement de bons moyens 

pour vihiculer de l'information que ce soit c e w  qui portent sur la diffusion des innovations 

ou ceux qui ont examine la mise en contact de personnes incomues dont les techniques du 

(( small-world N sont les plus connues (Degenne et Forse, 1994 ; SoIa Pool et Kochen, 1989 ; 

Lin, 1989). Les approches qui mettent I'accent sur la position sociafe des contacts (Lin et al., 

1981q 1981b ; Lin et Dumin, 1986, etc.), plutbt que sur la nature des hens utilisks, 

participent aussi a cette explication des effets des reseaux sociaux en tant que vecteur de 

transmission de l'information. Si uncontact qui occupe une position socials plus elevie p u t  

Otre plus utile, c'est que l'information qu'il detient, et qu'il p u t  transmettre, est de plus 

grande valeur. 

Cela dit, restreindre l'utilite reticulaire h cette seule dimension de la transmission de 

l'information apparait reducteur. Si on utilise encore la recherche d'emplois comrne 

exemple, Le rQeau peut fournir de I'information, mais il peut aussi fournir d'autres 
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ressources. On comait par exemple les avantages de la riference aupres d'un employeur 

eventuel pour l'obtention d'un emploi, reference qui prend gdndralement sa source dans le 

reseau. De plus, porter I'attention uniquement sur la dimension de !'information conduit a 

restreindre les analyses a des individus qui sont ddja engagis dans un processus actif, de 

recherche d'emplois ou autre. Or il est bien probable que les reseaux soient une ressource 

utile pour conduire a I'action elle-mime cornme I'ont montree Stoloff er al. (1999) dam leur 

analyse de la participation des fernmes au marche du travail. La prise en compte de cette 

dimension est difficile, sinon impossible, si on se limite a concevoir les reseaux comme 

simple mecanisme d'ichanges d'informations. 

Par ailleurs, I'autre explication qui conqoit les rbeaw c o m e  un bassin de 

ressources - networks-as-resources - ne permet pas de cerner les mecanismes de 

production des effets identifib. Comment, par exemple, les ressources comprises dans le 

rCseau sont-elles transmises aux individus qui y participent ? Que dire des situations oh dew 

individus participant aux mtmes reseaux semblent en retirer des avantages diffirents ? 

La reponse structurale classique a ces questions est l'examen des caracteristiques 

structurelles du reseau. On fait appel ici a des notions comme la densite, la distance, la 

centraliti, les trous structuraux, etc. (Burt, 1992 ; Degeme et Forse, 1994 ; Wasserman et 

Faust, 1994) qui sont autant d'attributs de la structure reticulaire et qui permettent de 

montrer, de faqon convaincante le plus souvent, les voies que peuvent emprunter ou 

empruntent effectivement les echanges a I'interieur d'un rdseau. Ce faisant on peut situer des 

individus qui sont en position plus favorable a I'interieur d'une structure reticulaire, par 

exemple, parce que leur position structurale leur permet d'exercer un certain contrek sur Ies 

flus entre deux segments d'un rbeau, entre deux individus, etc. Les limites d'une teile 

demarche pour ripondre i des questions du type de celles qui sont formulies plus haut 

apparaissent assez rapidement. Ces analyses permettent de dicrire les chemins par lesquels 

une ressource circuIe mais ne permet pas de rendre cornpte de I'acces diffirencie aux 

ressources pour des individus occupant la mtme position structurale. 
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Toujours dans la mime logique, on peut s'interroger sur les modalitis de dkveloppe- 

ment des ressourccs rdticufaires. Si certains reseaux constituent une ressource pius utile que 

d'autres, cela rCsulte-t-il uniquement de l e u  organisation structurak ? On peut fortement en 

douter. En effet i1 est facile de concevoir I'existence de deuv riseaux dont la structure est 

identique mais qui possident et vhiculent des ressources tres differentes, que l'on pense a 

un reseau de professiomels par rapport a un rkseau d'ouvriers non qualifiis par exemple. 

Toute ces questions, sans rkponses satisfaisantes dans la theorie structurale, 

conduisent a un changement de perspective. Plutbt que de considirer les reseaux et la 

ressource qu'ils sont censis constituer comme une seule et mime entit&, est-il possible de 

dissocier I'un de l'autre ? Autrement dit, est-il possible que les riseaux sociaux constituent 

le lieu de production d'une certaine forme de ressource, qui demeure toutefois differente de 

la structure reticulaire oh elle se forme, tout en itant relativement dependante de cette 

structure pour sa constitution ? Ce renversement de perspective conduit a I'intuition que le 

capital social puisse itre une ressource produite et vChiculee dans et par les riseaux sociaux 

mais qu'il ne leur est pas assimilable pour autant. 

2.3 L E S  RESSOURCES RETICULAIRES CONSTITUENT-ELLES UNE FOILIlE DE CAPITAL ? 

L' intuition mentionnie plus haut conduit a examiner la possibiIite de concevoir les 

ressources rkticulaires comme une forme de capital, et donc du capita1 social. D'un point de 

w e  thkorique, cette intuition s'appuie sur les travaux de Bourdieu (1980a, 1986) et, dam une 

moindre mesure sur ceux de Coleman (I 988,1990). Chez ces deux sociologues, le concept 

de capital social fait appel B une logique de riseaux sociaux, diffirente l'une de l'autre 

cependant, et diffirente aussi de la faqon dont on confoit les riseaux sociaux dam la 

tradition d'analyse de rkseaux ou d'analyse structurde. Elle repose en partie aussi sur 

certains travaux produits par des chercheurs du domaine de I'analyse structurale qui ont deja 
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fait le lien entre reseaux sociawc et capital social. On pense ici a des personnes comme Nan 

Lin (1 995,1999), Ronald Burt (1992,1995,1997a, 1997b, 1998) et a quelques autres dont 

les travaux ont kt6 prisentis au chapitre prkedent. 

ConsidCrer les reseau sociaux comrne le lieu de production d'une fonne sociale de 

capital perrnet peut-ttre de rdpondre a certaines des questions non resolues par la thkorie 

structurale. En faisant une distinction entre la structure reticulaire et les ressources qu'etle 

vehicule, on pourrait peutttre resoudre le probleme dejh mentionne des rheaux qui 

produisent des effets differencits tout en ayant une organisation strucmrelle similaire. De 

mime, on peut croire qu'une telle perspective pourrait faciliter la comprihension des 

situations ou on retrouve deux individus qui participent a un mime rCseau tout en y retirant 

des avantages tres diffirents. 

Finalement, cette perspective permet de jeter un regard different sur la constitution 

ou Ia production de la valeur des ressources rkticulaires. Jusqu'a prism, on ne connait pas 

tres bien de quelle manikre se constitue la valeur de ces ressources, On sait par contre qu'elIe 

n'est pas directement associie a la taille du rgseau (Degenne et Forse? 1994 ; Lin, 1999). 

Ceci irnplique que le simple tlargissement du rCseau ne produit pas nicessairement un 

accroissement des ressources qu'il rend disponible. Si on consid6re les riseaux sociaux 

cornme le lieu de production d'une fome sociale de capital, I'attention quant a I'appnicia- 

tion de la ressource se deplacc de la structure riticulaire en tant que telle! dam I'objectif de 

dkouvrir les facteurs structurels qui prisident au diveloppement de la ressource, vers les 

mecanismes de production du capital social, dont on peut faire l'hypothese que les facteurs 

structurels ne sont qu'une dimension. 

Toutes ces propositions constituent cependant des avenues a explorer. Sur le plan 

thkorique d'abord, sur le plan empirique, le cas Cchknt, s'il s'avtre que cette perspective 

est reetlement porteuse de solutions aux probKmes identifies. 
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L'article Social Capital : Theoreticai Developments qui est prdsente au chapitre 

suivant constitue la premiere etape de cette exploration. I1 reprend en partie le survol des 

constructions dominantes du concept de capital social prisente au chapitre 1 et, en 

s'appuyant sur cette idke d'une siparation entre Ies structures et les ressources riticulaires, 

explore les conditions qui permettent de parier d'une forme sociale de capital. 



C H ~ W  
ARTICLE 2 : 
SOCIAL CAPITAL,: THEORETICAL DEVELOPMENTS ' 

Le chapitre 1 a fait ressortir les nombreuses limites et lacunes dans les approches 

courantes du capital social. Face au constat de la multiplication des definitions et, 

constquernment, des contenus rattachis au capital social, la necessite d'une construction 

plus systdmatique du concept et de la ressource qu'il definit est ressonie clairement. Le 

modele du capital social presente ici poursuit plusieurs objectifs : 1) etablir clairement les 

lieux de production du capita1 social ; 2) priciser les conditions sous lesquelles des 

ressources peuvent Ctre considerkes c o m e  du capital (( en general )) ou du capital sous sa 

fonne sociale ; 3) cerner la dynamique des diffirentes formes de capital ; et 4) identifier les 

particularitks de la forme sociale du capital. En Ctablissant plus precisement la nature, les 

modalitis de production et la dynarnique de la ressource que constitue le capital social, le 

modkle dtveioppk ouvre la voie a une mesure et une evaluation plus systkrnatique de la 

ressource capital social que le pennette les conceptions antirieures. 

Les axes theoriques presentes ici reprksentent les assises sur lesquelles repose le 

modkle d'analyse empirique de la these prksend au chapitre 4. 

' Cet article a CtC sournis en mars 2000. J'en suis le scul auteur. 
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ABSTRGCT 

This article addresses problems created by the fact that there are a great many ways of 

understanding and working with the concept of social capital. Three issues are considered. 

The first addresses the various ways of conceptualizing social capital, and leads to the 

proposal of a more precise definition, one that avoids the pitfalIs of functional definitions 

and the confusion between social capital and its presumed effects. It is argued that social 

capital be considered as potential resources stemming from participation in various social 

interactions, which can be realized under certain conditions. Given that the very discussion 

of social capital implies (or should imply) that a socid form of capital exists, the second 

issue raised pertains to the conditions under which this form of resource can be qualified as 

"capitaI". By relating the characteristics of social capital to those of capital in general, it is 

argued that the conditions for these social resources to be usefully considered "capital" are 

indeed met. Finally, the third issue relates to the specifically social form of capital. We 

show that social capital has its own characteristics, but that its value is dificult to measure 

or qualiFy. at least on the basis of our current level of knowledge. 
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Although the concept of social capital is generally considered to have been 

introduced into the social science literature, at the beginning of the century by Hanifan 

(1 9161, the popularity it enjoys in academic and socia[ management circles is much more 

recent (Portes 19%; Sandefur and Laumann 1998). The notion of social capital, like many 

emergent concepts in the social sciences, is employed for different ends, depending on the 

specific objectives of its proponents. In the sphere of social management, it is often invoked 

as a way of explaining the success of any given pIan for economic or social development, 

or as a miracle cure for a wide variety of problems (Pones 1998). In the academic world, 

there is confusion as well. Althoughsome attention is given to defining the concept of social 

capital, few definitions have received close attention. 

One of the reasons given for this state of affairs is that studies which use the concept 

have been conducted independently of one another, resuIting in a profusion of different 

definitions, approaches and uses (Sullivan and Belanger 1998). Added to this is the fact that 

very few studies focus directIy on social capital. In most studies, social capital is invoked 

- without much qualification - as a variable to explain some other phenomenon under 

observation. Even when social capital constitutes the central element of the research, the 

concept is still relatively under-theorized (Putnam 1995a, 1995b, 1996; Coleman 1988; Fox 

1996; Fukuyama 1995a, 1995b; Ostrom 1994; Greeley 1997; Brown and Ashman 1996; 

Evans 1996; HeIIer 1996; Kawachi et al. 1997; Kennedy et al. 1998; Schiff 1992; Tardos 

1996). 

Moreover, in referring to "capital", the concept of social capital has come under 

criticism by economists and other researchers who see it as an over-extension of the term 

"capital" as it is used in economics. Baron and Hannan (1 994), in m article on the influence 

of economics on saciology, point to the proliferation of the term ''capital" with diverse 

meanings, in a multitude of sociological studies. Considering that these writings tend to 

misrepresent the concept to some degree, they suggest that its use be restricted to 

circumstances involving an investment on the market which includes opportunity costs. 
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From their standpoint, the term "capital" should not be used to designate attributes that are 

acquired almost automatically. For example the fact of growing up in a family which has 

certain attributes requiring no particular investment From individual members, and therefore 

no significant opportunity costs, should not be considered "capital" (Baron and H m a n  

1994: 1 124). 

In light of all this criticism, the aim of this article is to examine three questions with 

respect to the concept of social capital. The first is concerned with identifying the potential 

sites for the production of social capital. Is social capital equivalent, as some researchers 

have suggested, to the norms or sense of trust that may be present within a given social 

structure, or is it developed within the context of interaction, or practices ofsociability? The 

challenge is two-fold. On the one hand, a distinction has to be made between the presumed 

or actual effects of social capital and social capital itself. On the other hand, the sites of its 

production and the ways in which social capital is constituted must be identified. 

This question of identifying the basic unit and production mechanism of social 

capital is not extraneous. In fact, it is impossible to accurately define a concept without 

identiQing the space in which the reality that it describes takes form and comes to life. 

Moreover, the utility of a new concept, from a scientific standpoint, lies in its explicative 

value. This cannot be established by simply ascribing a new name with a scientific 

connotation to some vague explanation of a phenomenon. A concept's explicative value 

stems rather from its ability to provide more precise or in-depth comprehension of a 

phenomenon. Finally, from a methodological standpoint, the definition of a basic unit of 

analysis is essential when conducting empirical research. If the concept of social capital has 

some heuristic value, this should be revealed when put to the test in real life. To do so, one 

has to be able to identify the modes of constituting social capital as well as a way of 

determining its value. 

The second question that will be examined here refers to the conditions required to 

consider if a "social" form of capital indeed exists. If we juxtapose the terms "social" and 
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"capital", the inference is that a social form of capital exists - one which is different from 

economic, physical, human, or cultural forms of capital. This line of questioning necessarily 

leads us to an analysis of capital in its generic form, in an attempt to define the potential 

existence of its social form. 

Finally, if such a thing as a social form of capital exists, what are its distinctive 

features? 

THE NATUW OF SOCIAL CAPITAL AND ITS SOURCES 

The fundamental debate surrounding the concept of social capital hinges on its 

definition, an issue closely related to that of the source of social capital. This section 

examines the most common approaches to the concept with a view to proposing a more 

precise understanding. 

1 Fwt ctional upproaclm to the concept of social capital 

In the academic world, James Coleman is the author who has probably had the most 

influence on the development and current use of the concept of social capital. A large 

number of studies refer to his works, in a vast array of areas ranging from studies of social 

capital "produced" in the fmily (McLanahan and Sandefitr 1994) and the links that may 

exist between social capital, geographic mobility and development (Schiff 1 992), to the 

influence of social capital on the expansion of civil society and economic or social 

development (Hadenius and Uggla 1996), including unequal deveIopment in both the South 

(Fox 1996; Brown and Ashman 1996; Evans 1996; Hadenius and Uggla 1996; Heller 

1996; Tardos 1996) and the North (Putnarn 1993a). The influence of Colernan's work 
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compels us to pay close attention to his definition or definitions of social capital. According 

to Coleman, social capital: 

is defined by its function. It is not a single entity, but a variety of different 
entities having two characteristics in common: they all consist of some 
aspect of a social structure, and they facilitate certain actions of individuals 
who are within the structure. Like other forms of capital, social capital is 
productive, making possible the achievement of certain ends that would not 
be attainable in its absence. (...) A given form of social capital that is 
valuable in facilitating certain actions may be useless or even harmful for 
others. Unlike other forms of capital, social capital inheres in the structure 
of relations between persons and among persons. It is lodged neither in 
individuals nor in physical implements of production. (Coleman t WO:3O2) 

For Coleman, social capital can take three forms. It refers, first of all, to respect for 

obligations and to expectations within a given social unit. Respect for obligations implies 

that, in a group which has a high degree of trust among members, the fuifilment of one 

party's expectations is "guaranteed" or facilitated by the other party's obligation to respond. 

This dimension of social capital underlies studies that consider a sense of trust to be central 

to the effectiveness of social groups or societies, The second form of social capital 

described by Coleman refers to the potential value of information conveyed through the 

social relations that individuals maintain. Information is important in that it is the foundation 

for action. Whether it be in job-hunting, gaining access to various resources, or simply 

exercising certain rights, access to information is important to the success or failure of any 

endeavour, Social capital in the form of relational ties favouring access to information is of 

significant value in determining the relative cost of such access, which depends on the extent 

of social capital that individuals have at their disposal. The third form of social capital 

identified by Coleman involves the presence of effective norms and sanctions. Both are a 

constituent element of social capital in a community, and are conducive to meeting 

collective or individual objectives. By influencing behaviour, effective norms facilitate 

social control by reducing reliance on more costly, formal instruments of control - for 
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example, the police and judicial systems - and contribute to reduced crime rates, higher 

success rates in the schools, and so on (Coleman 1987, 1988, 1990). 

This overview of Coleman's understanding of social capital highlights a lack of 

precision in the concept of social capital as he has defined it. First, the construction of the 

concept itself is cut short when social capital "is defined by its function". Social capital can 

then be deemed present or "active" in any situation in which its presumed effects are 

identified. As others have observed, this position paves the way to circular and tautological 

reasoning: "effective" communities are those which have effective norms or social capital, 

while effective norms and social capital are self-evidently present in "effective" communi- 

ties (Lin 1995; Portes 1998; Portes and Landolt 1996). For example, a low crime rate in 

a given community may be seen to stem from its high level of social capital, while the same 

low crime rate is considered to be a constituent element, or proof of the community's high 

level of social capital. 

The shortcomings of this functional definition are visible in the various forms of 

social capital that Coleman suggests. In one of these, he sees social capital as being produced 

within the structure of relations between individuals. In the other two? another logic and 

other mechanisms appear to be involved: social capital in the form of obligations and 

expectations - which may be expressed more simply as "trust" (see Putnam 1993a and 

Fukuyama 1995b for instance) - is no longer produced by the social relations maintained 

by individuals but is rather an attribute of those relations. 

For example, although individuals may have a greater propensity to establish 

rerations in a context of mutual trust, such trust is not the motivating force of the exchange 

- the exchanges are not intended to develop trust, except under specific circumstances. It 

is usually through the experience of exchange practices that trust develops. From this 

standpoint, trust is a product of "positive" exchanges that the social agents have experienced 

in the past. Thus, if social capital lies within framework of relations of sociability, it must 

be concluded that trust is a result, a product of social capital, rather than one of its attributes. 



Social capital : Theoretical Developments 

The same reasoning applies to norms. While Coleman has accurately identified the 

importance and effectiveness of certain normative systems under certain conditions, he has 

neglected to analyse what produces these systems. Here again, while the practices of 

sociability may be partly responsible for the production and reproduction of various groups' 

social norms, those normative systems cannot be considered strictly as a subset of these 

practices. Norms may guide practices, but they do not produce them. As in the case of trust, 

norms are the result of practices, and in turn, serve to frame those practices by defining what 

is desirable or acceptable in a given context. In this sense, while they may guide an action 

or colour it, they are not a substitute for it. 

The three forms of social capital suggested by Coleman suggest, then, different 

constitutive principles. In the first, its genesis occurs through social interaction, while in the 

other two, i t  is rather an attribute of those social structures which are, at least in part, the 

product of social interaction. Again, an equation is made between social capital and the 

effects to which it contributes. 

Can we consider that these norms, trust, obligations and expectations form something 

which has the general attributes of capital? Whatever form capital takes - economic, 

physical, human or cultural - it is generally considered to be a resource that social agents 

use or may use to achieve objectives. The type of resources used and the rules of their 

exchange are determined by the particular field in which the exchange is enacted (Bourdieu 

1986). In the fieId of economic exchanges, for instance, economic capital is used as a 

resource that gives social agents access to various goods. In the exchange process, economic 

capital is used as a resource by agents who follow certain rules which are specific to that 

field - notably, the use of money and the observance of property rights. Economic capital 

is to the market (i.e., the economic field) what gas is to a combustion engine. Gas enables 

the motor to turn, but is not its constituting principle - the motor is the mechanism for 

converting the energy L~ccumulated" in gas. Likewise, economic capital is the resource 

which allows social agents to act within the economic field, while remaining distinct h m  
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this field. The same argument could be developed for human capital or cultural capital. 

What must be borne in mind is that the resources which agents use to participate in or 

influence a field are different from the field itself: the resource cannot be confused with its 

effects, nor can the social space in which the agents act be confused with the dynamics of 

their action. 

In light of the preceding discussion, it is clear that there is some confusion between 

the resources that may constitute capital and the norms and sense of trust that may result 

from its presence. The latter are in fact attributes of particular social spaces - attributes that 

are shaped and formed by practices which, at the very least, rely on capital in one form or 

another. Just as economic exchanges structure the economic sphere or market, social 

practices - by utilizing the social form of capital - structure social spaces by contributing 

to the production and reproduction of norms or trust. 

A distinction must be made between the attributes of a social space and the practices 

that take place within it, if only because one must be able to account for similar practices 

which produce opposite effects, depending on the context in which they operate. A high 

degree of sociability or strong social ties (emotional, economic, political or other) may be 

invoIved in radically different contexts. The forms of social interaction which operate in 

street gangs, for example, are in some ways similar to those found within the context of the 

family, yet they produce different effects. The same is true for the forms of solidarity found 

in trade unions and Mafia groups. These examples illustrate the fact that identical forms of 

sociability can be inscribed within very different social structures, and that it is therefore 

imperative to consider the distinction between practices, their effects and the structural 

framework within which they unfold. 

The confusion between resources and the social spaces in which they are mobilized 

Ieads some authors to confuse the effects of social capital with social capital itself. This gives 

rise to truisms, such as the statement that high-performance societies are those with the best 
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performance structure (Lin 1995; Portes 1998; Portes and Landolt 19961, It becomes 

impossible "to separate what it is from what it does" (Edwards and Foley 1997:669). 

Still within the general boundaries of a functional definition of social capital, other 

approaches have been proposed. For example, Sandefur and Laumann (1998) suggest a 

"paradigm" of social capital which highlights its advantages rather than emphasizing the 

different forms it might take (as Coleman did). Their approach suggests three inherent 

features of social capital: 1) it may provide various types of advantages or resources such 

as information, influence and control, or solidarity; 2) it may be useful in achieving a 

particular social agent's objectives; and 3) it may have a positive effect on achieving one 

objective, while hindering the achievement of others (Sandefur and Laurnam 1998:483). 

For example, a community may use its social capital to organize crime-control measures in 

the neighbourhood, with the potential consequence of diminishing the freedom and privacy 

of its residents. These competing objectives may be somewhat difficult to reconcile. 

Despite the distinction they make between their approach and Coleman's, Sandefbr 

and Laumann's "advantages" still place the emphasis on the effects of socia1 capital. In 

either case, few insights into the intrinsic nature of social capital are gleaned. 

2. The downside of social capital : a tlreoretisai misconception 

A number of authors, in noting the perverse effects of social capital, have referred 

to negative social capital or the downside of social capital (Portes 1998: Portes and Landolt 

1996; Putnam 1993b, 199jb; SuIlivan and BClanger 19%; Fukuyama I99jb; Wookock 

1998). Depending on the situations invoked, the downside of social capital to which they 

allude may refer to the heightened potential for exclusion when social groups have very 

strong ties and form closed communities. It may also refer to an excessive degree of control 

over individuals, through overly restrictive norms that restrain individual liberty and the 
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"entrepreneurial spirit". Moreover, it is argued, norms which are imposed too strictly may 

lead to homogenization or social levelling, which may have its own negative effects. 

Finally, they point out that social capital may also be monopolized by certain groups of 

individuals for their own ends, which may counter the "public" interest. (Portes and 

Sensenbrenner 1993; Portes and Landolt 1996; Woolcock 1998). 

The common denominator of all these observations about the alleged downside of 

social capital is, once again, their faiIure to make a distinction between capital and its 

effects. Here again the analogy with economic capital may be useful. A high level of 

economic capital in a region may serve various ends and produce different results depending 

on the use to which it is put. The aim of economic investments, which is always to foster 

ereater capital growth and accumulation for the investors, may also serve to improve the 
b 

standard of living of a population and directIy or indirectly foster development. But that is 

not a natural or necessary consequence of the accumulation of economic capital. The 

positive effects of economic capita1 investment, like its negative effects, largely stem from 

the presence or absence of social mechanisms which divert the investment from its initial, 

private objectives toward processes that may benefit the overall population. In the case of 

social capital, the same logic ought to prevaii. Social capital might produce contradictory 

effects, depending upon how it is used. Thus, the very idea of negative social capital, or a 

downside of social capital, rests on a misunderstanding: in defining social capital by its 

effects, one is led to see the "negative" effects of certain uses of social capital as negative 

social capital. This confision disappears if we make aclear distinction between the resource, 

the use that is made of it and the effects thus produced. 
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3. Network approaches to the concept ofsocial capital 

Aside from these various approaches that conhse social capital with its effects, 

another approach altogether concentrates instead on the conditions and sites of the 

production of social capital as well as its very nature. 

Nan Lin (1995) has suggested that social capital be incorporated into a broader 

theory of so-called social resources. The theory of social resources rests on the idea that 

individuals make use of the resources which are available to them through their integration 

in social networks. Having these resources (or access to them) allows social agents to 

achieve their objectives. The value of resources is socially determined, and reflects 

normative judgments by which social status is established: wealth, power, etc. (Lin 1982, 

1990, 1994). With this approach, social capital becomes "an individual's investment in his 

relations with others" (Lin 1995:701). 

Lin's studies allow us to take a step forward in more precisely defining the concept 

of social capital. Rather than relying on a functional definition, L: . situates the genesis and 

development of social capital more specifically in terms of individuals' actions or practices 

aimed at using or developing their social networks. It is then possible to identify where and 

how social capital is produced, and directly assess what distinguishes it from its expected 

effects. We can thus avoid the trap of fdlaciously deducing that social capital exists because 

its presumed effects are present. 

Furthermore, in situating social capital in terms of the relations that social agents 

maintain amongst themselves, Lin opens the possibility of a clearer distinction between 

social capital and other forms of capital. In fact, most studies have failed to make a 

distinction between the estimated value of social capital and the way that other forms of 

capital may be influencing those effects attributed to social capital. For example, in 
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Putnam's studies on regionalisatior in Italy (l993a), little account is taken of the intervening 

effects of economic and cultural capital when comparing the southern and northern regions 

of the country. Similarly, in Fukuyama's analyses of the structure of the international 

market (1995a, 1995b), these other variables are barely taken into consideration. Yet, given 

their influence on economic and social development and on the position of individuals 

within social structures, any analysis of the effects of social capital and any genuine 

measurement of it must isolate its effects from those ofeconomic and other forms of capital. 

Thus in an example mentioned by Portes and Landolt (1996), a student may, through 

his or her social network (family, acquaintances, etc.), have access to financial resources to 

further his or her studies, which would indicate the existence of some social capital. The 

reverse, however, is not necessarily true. The student may have access to the same network 

and presumably, the same social capital, without receiving any financial support if, for 

example, the members of the network had insufficient financial resources - or economic 

capital -to lend support. ConsequentIy, there may be a "high" or "strong" level of socia1 

capital present, but the effects may be marginal or inexistent in a given area, depending on 

the resources available within the network. This example illustrates the necessity of taking 

other forms of capital into account in assessing the presumed effects of social capital and 

vice versa. To do so, we have to be able to distinguish social capital from other forms of 

capital. This requires a specific definition of the social form of capital. 

The definition of social capital suggested by Bourdieu represents a move in this 

direction. According to Bourdieu, social capital: 

is the aggregate of the actual or potential resources which are linked to 
possession of a durable network of more or less institutionalized relations- 
hips of mutual acquaintance and recognition - or in other words, to 
membership in a group - which provides each of its members with the 
backing of the collectivity-owned capital, a 'credential' which entitles them 
to credit, in the various senses of the word. These relationships may exist 
only in the practical state, in material and/or symbolic exchanges which help 
to maintain them. (Bourdieu 1986: 248) 



Social capital : Theoretical Developments 

We see a similarity between the definitions of social capital proposed by Lin and 

Bourdieu. For both, social capital is situated and produced in the relations of sociability that 

social agents maintain. Bourdieu's approach nonetheless has the advantage of introducing 

the dimension of reciprocity - ';relationships of mutual acquaintance and recognition" - 
which is not explicit in Lin's definition. For Lin, social capital refers to "an individual's 

investment in his relations", which fails to specify that the potential return on this investment 

may vary, depending on the stock of resources accessible via the relationship, and on the 

nature of the relation itself. In fact, the benefit derived fiom "networking" comes not only 

from a social agent's own investment in a social network but also from the recognition of this 

investment by others in the network. In other words, for social ties to be "lucrative", they 

must provide not only access to potential resources, but also potential access to resources- 

that is, the parties must establish a mechanism of exchange that facilitates the transfer of 

resources. What is required is that A be able to make a transfer to B in order for B to be able 

to take advantage of an available resource. 

To summarize, the conceptualization of social capital in terms of networks and 

relationships as suggested by the work of Lin and Bourdieu, refers to resources that are 

potentially accessible to individuals via their "useful" social relations. From this 

perspective, the value of social capital is a function of both potentially useful social ties and 

the capital or resources that are accessible through them. These are its structural dimensions. 

Its dynamic dimension lies in the fact that social agents have to make some kind of effort - 
to invest time, energy and will in their social relations - in order to actualize the potential 

that may be present in their networks. The question of conditions that foster such exchanges 

will be addressed further on. 

This way of constructing the concept of social capital allows us to make a distinction 

between social capital per se and its presumed effects, and avoids confusion between social 

ties and the resources they do or do not provide. If we assume that social capital, as a 

resource, falls within the scope of network relations, the question remains as to whether 
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these resources can be considered "capital" in the common meaning of the term. This 

question will be examined in the next section. 

THE GENERIC FORM OF CAPITAL 

The idea of considering resources or benefits that stem from one's affiliation to 

human groups is not a new idea. Durkheim ([I8931 1991) focussed on the importance of 

group affiliation in his work on the division of labour in societies. Similarly, Marx's theory 

of social class set out the advantages and disadvantages of belonging to one class or another 

(Portes 1998). What seems to be new with the concept of social capital is not so much that 

the value of sociability is recognized, as that making use ofone's social ties and relations is 

recognized as the source of a specific form of capital. The question is whether the resources 

that are potentially produced through participation in social networks can be treated as a 

form of capital. If not, the concept of social capital simply becomes a new label for already 

well-known phenomena. To avoid this pitfall, we first have to examine "capital in general" 

(Smart, 1993) and explore its dynamics. Our intention here is not to present a general theory 

of capital, but to recall a few of those principles upon which such a theory might be based. 

The concept of capital is widely used in economics, where it designates various 

goods that are exchanged on a market, and includes certain opportunity costs (Baron and 

Haman 1994). In this tradition, the concept of capital usually refers only to its economic 

dimension, sometimes making a distinction between various sub-forms such as financial 

capital or physical capital. Becker (1964) is attributed with broadening the notion of 

economic capital by developing the concept of human capital. This refers primady to those 

acquired resources, such as skills or experience, that individuals may have at their disposal 

and can use to good advantage on the labour market. Human capital is indeed a form of 

capital in that it consists of specific attributes of ''traditional" capital (in its material or 
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financial form): it requires an investment on the part of its holder in order for it to develop, 

and it involves opportunity costs and a return on its investment. 

The concept of capital is also abundantly used in sociology, but with the exception 

of the Marxist tradition', Pierre Bourdieu is one of the only sociologists to have attempted 

a systematic theorization of the concept by delineating its heuristic value and its operation. 

A few of its characteristic elements and dynamics can nonetheless be identified. 

First, economists and sociologists generally agree that capital can appreciate, 

depreciate, be accumulated or appropriated, and that this requires an investment of one form 

or another on the part of social agents. It implies, according to Marx ([1867] 1969), that 

capital "is produced" through work, or according to others (Bourdieu 1979, 1980a, 1986; 

Becker 1963) that it is produced through various investments which invariably call for a 

deployment of resources on the part of social agents. This investment involves choices and 

consequences. For example, given that an individual's available resources are limited, 

investment in one sector limits the capacity to invest in another. More importantly, it is 

possible for an individual social agent not only to access a stock of available capital but also 

to appropriate it and make it yieId a profit for his or her own personal ends. 

Capital may exist in various forms - economic, physical, financial, human, or 

cultural - and this constitutes its second feature from a sociological perspective. The 

existence of various forms of capital implies the possibility of converting it from one form 

to another. We can illustrate this conversion by showing how cultural capital, for example, 

is converted into economic capital. 

Cultural capital can be defined as the stock of knowledge and dispositions acquired 

by social agents, which they may or may not turn to good use in one sphere or another 

(Bourdieu 1979, 198Ob, 1986). Bourdieu identifies three forms that are specific to cultural 

capital: incorporated, objectified and institutionalized.' 
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In its incorporated form, culturai capital is embodied in the individual in that it is 

constituted by those acquired dispositions that become part of the individual as a bearer of 

knowledge. Knowledge here refers not only to the kind that is acquired through 

institutionalized education and is recognized by a diploma, but also to the various 

dispositions and skills that are acquired formally (for example, knowledge of several 

languages), or informally (for example, knowing how to abide by the prevailing codes of 

conduct in various circles), through a learning process that requires an investment of time, 

work, or economic capital. In its objectified form, cultural capital refers to the embodiment 

of cultural capital in artifacts (works of art, books, machinery, technology) which represent 

the collective accumulation of a given society's knowledge. Finally, cultural capital in its 

institutionalized form results from a classification of incorporated cultural capital, by which 

it is ascribed a relative value in the economic field (Bourdieu 1980b, 1986). By awarding 

diplomas, qualifying certificates or licences to practice, the school system and other 

institutions (e.g. professional orders, trade guilds) transform incorporated cultural capital 

into a hierarchical order of skills or attributes which may be exchanged on the economic 

market. The conversion of incorporated cultural capital into institutionalized cultural capital 

artificially transposes cultural capital by taking it from the physical capital-holder (i.e., the 

social agent who has acquired a level of skill by investing time and economic capital) and 

handing it over to the "profession". The profession then becomes the cotlective bearer of 

cultural capital and henceforth facilitates an exchange process which is more in keeping with 

the logic of the economic sphere. As in the case of economic capital, cultural capital can thus 

be dissociated from the individual who is its bearer. 

In its institutionalized form, cultural capital is perhaps the best illustration of the 

dynamic of capital conversion. Through its institutionalization in dipIomas, which ascribe 

a certain value to it on the market, it acquires a specific economic value and is thus 

converted into an equivalent measure ofeconomic capital. Moreover, economic capital plays 

a role in the formation of cultural capital, by allowing social agents access to resources 
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conducive to acquiring and developing cultural capital (e. g. the university), and by making 

such resources available in the first place. 

A third defining characteristic of capital refers to the difference between capital and 

a specific resource, such as money. According to M m ,  money becomes capital only if it is 

involved in a specific process ofexchange which transforms it (Marx, [I8671 1969). Within 

a different theoretical framework, Giddens (1984) also illustrates the transformation of 

money into capital through a process of exchange structured in a particular way. The general 

principle at work here in constituting capital may be expressed as follow: the development 

and maintenance of capital implicitly involves participation in exchanges within specific 

spheres of action, and the potentid or acquired resources become capital only if they are 

mobilized in a process of exchange whose aim (whether consciously known and expressed 

or not) is "capital growth". Two conditions are required: a mechanism of exchange and a 

"market" allowing for the transformation of a potential resource into capital. For example, 

diplomas become capital only if they exist in a social space - a market - in which they 

enjoy a degree of recognition and can be used as a potential value to be exchanged. 

Resources - skills, aptitudes, money - which are not converted into capital remain in their 

generic form of a "use value" that can be empIoyed for different ends. Thus, skills that an 

social agent has at his or her disposaI but which cannot necessarily be put to good advantage 

on a market (e.g. parenting skills) are useful in themselves, without constituting exchan- 

geable capital. 

The point is that capital constitutes a particular fonn of social resource which has its 

own characteristics and conventions. As Baron and Hannan (1994) have argued, to 

arbitrarily attribute the label of "capital" to any sort of resource leads to the concept being 

neutralized and losing any analytic value it might otherwise have. 
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THE SOCIAL FORM OF CAPITAL 

Now that we have outlined the main features of capital in general or the conditions 

under which a resource may be considered as capital, the question we need to ask is whether 

"potential resources which stem from social interaction" indeed constitute a form of capital 

that might be qualified as social. In other words, do these resources have the attributes and 

conventions of capital and do they operate in the way that capital does? 

Bourdieu developed the notion of social capita! to solve the problem of social agents 

who. despite having equivaIent economic and cultural capitai at their disposal, end up in 

different places (Bourdieu I980a, 1986). Having noted the different effects of an identical 

stock of capital, there remained the question of identifying what resources certain social 

agents used to enhance the value of their stock of capital. 

Numerous studies show that social networks may be useful for arriving at a particular 

place or achieving a particular status within the labour market (Granovetter 1973, 1974, 

1982; Flap and De Graaft 1986.1988; Lin et al. 198 1 ; Langlois 1977; Degenne and Forse 

1994, Degenne et a!. 1991). There is no Longer any need, then, to demonstrate the premise 

that the use of social relations contributes to the differentiated positioning of social agents 

who have similar capital at their disposal. Still, does the usefulness of these social ties 

constitute a form of capital, or can it be conceived in more empirical terms, as, for example 

in the notion ofUstrength of weak ties" (Granovetter 1973,1974,1982) or "structural holes" 

(Burt 1992, 19951, whereby the value of social ties derives immediately from a social 

network's formal structure ? 

Let us examine each of the three attributes of capital mentioned earlier. The first 

question is whether social relations, which provide potential access to resources, can 

themselves appreciate, be accumulated or appropriated. The answer here seems to be quite 

clear: through different investments, actions or practices, an agent's social relations can 
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indeed increase in number or be maintained or developed. Nonetheless, the mere fact of 

maintaining or increasing the number of social ties does not necessarily mean an equivalent 

increase in access to useful resources. Almost all studies on the use of social ties in job- 

hunting, for example, have shown that there is no systematic relationship between the size 

of social networks (i.e., the number of ties) and the effectiveness of relations in influencing 

access to or positioning on the labour market (Degeme and Forse 1994, De Graaf and Flap 

1988). The presence of such relations is a necessary condition, but not sufficient to 

guarantee the efectiveness of the relations. As a potential source of access to resources, 

relations may nonethdess constitute a form of capital which can appreciate or be 

accumulated by increasing their number and "usehlness", and which can be appropriated 

by conferring preferred status on certain relations. Moreover, the investment needed to 

maintain and develop these "special" relations and ensure loyalty means that there are fewer 

resources (for example time) available to invest in another relationship. The resources that 

are potentially available through social interactions therefore have all the attributes of the 

first feature of capital. 

Even so, for such relations to be considered a form of capital, there must be the 

possibility of convening the resources which they make accessible into another form of 

capital. The example of job-hunting is again usehl. Say that A requests a job from C, and 

B is one of A's acquaintances who already works for C. When B recommends A to his or 

her employer, C, this may enhance the value ofA's cultural capital (adiploma for example) 

by adding personal support, which constitutes an additional guarantee of A's cultural capital. 

The value of this support depends, however, on the quality ofthe relationship that B has with 

his or her employer, C. In this exchange, the value of A's cultural capital appreciates owing 

to a good relation between B and C, a reIationship which B calls into play in support of his 

or her friend A. If A obtains the job, various conversions ensue: his or her culturd capital 

may be converted into economic capital through the remuneration received from the job; this 

economic capita1 may also be converted into an increase in cultural capitaI, if part of it is 



Social capital : Theoretical Developments 

used for further training, for example. Finally, A's social capital potentially increases from 

a new social tie with C. This example illustrates social capital's capacity to be converted 

into other forms of capital, and that other forms of capital may also influence the 

appreciation or depreciation of social capital. 

The third attribute of capital involves the existence of a specific exchange market so 

that a resource having use value can be transformed into capital. With respect to the 

potential resources embodied in social relations, the question is whether a transformation 

occurs in the nature of a relation by virtue of the fact it is used in a particular type of 

exchange, such that it rightly qualifies as "social capital". 

Not all social ties of sociability constitute social capital in and of themselves. Thus, 

all other things being equal, similar social relations do not always produce the same effects. 

The difference lies in the meaning one accords to the relationship, that is, the objective and 

capacity of a social agent to transform it into a useful resource in the context of a particular 

exchange process. A friend may help in obtaining a job or in supporting an application for 

a prestigious position, for example, but only if the relation of friendship is subject to a 

process which enables its latent capital to be actualized. This production of social capital 

involves transforming the friendship relation (which is primarily based on affinities or 

emotional ties) into a "usefitl" relation within the context of an exchange process aimed at 

a specific objective. The relative exchange value of a relation and the latent social capital 

inherent in it necessarily have to be considered, not as the result of the relation per se, but 

of a particular type of exchange in which that relation is used or incorporated. In other 

words, if all social relations have a potential for capital, the emergence or actualization of 

latent capital only comes about by activating such relations in an exchange process aimed 

at producing a specific effect. The production of social capital is therefore subordinated to 

the agents' capacity to transform contingent relations into usehl or potentially useful 

relations (Bourdieu 1980a). 
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As in the example of the useful friendship, this transformation of the relation may 

occur without the relation losing its use value based on affinities or emotional ties but it 

necessarily requires an added "utilitarian" dimension, such as access to a job, which 

transforms it into a form of capital. The relation becomes multiplex, to use the vocabulary 

of social networks analysis (Minor 1983). Social ties thus acquire a value as capital to the 

extent that they are called into play in a process of exchange within a specific context - a 

market - which corresponds to the third feature of capital. 

It would seem, then, that resources embodied in social relations have all the attributes 

of capital and can be considered a specific form of capital. The remaining question is 

whether social capital has any particular qualities that distinguish it from other forms of 

capital. 

SPECIFIC QUALITIES OF THE SOCIAL FORM OF CAPITAL 

This article has thus far emphasized the similarities between social capital and 

"capital in general". This last section will focus on the differences between them. Does 

social capital have any distinguishing features aside from its locus of production, in relations 

of sociability? This question is important for hrthering empirical research as well as for 

theoretical development of the concept. If social capital presents itself in similar ways to 

better-known forms of capital, it can be studied in much the same way that indicators such 

as a diploma or years of study are used as a proxy for cultural capital. Othenvise, detecting 

its presence and its effects will call for new research designs capable of properly identieing 

it and determining its value. The answer to the question lies principally in the manner of the 

"objectification" of social capital and the conditions governing the forms ofexchange within 

which it is realized. 
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Economic capital has been objectified, or rendered tangible and concrete through its 

transformation into the form of money. Cultural capital has been recognized and institutiona- 

lized in the form of diplomas and licences to practice. At first glance, what most distinguis- 

hes social capital is its apparent lack of objectification and institutionalization. The social 

ties in which socia1 capital is rooted are objectified in their own way as in the structural ties 

of parent, brother, friend, spouse, partner or colleague. These types of ties indicate 

expectations we have with respect to relationships, which, whether or not they materialize, 

nonetheless contribute to the symbolic and empirical constructionof structures (for example, 

the family or the enterprise). However, structural relations only represent potential or latent 

social capital. To become social capital, they have to be transformed into useful resources, 

and this transformation does not occur automatically. 

Bourdieu (1980a, 1986) suggests that social capital may be constituted, for example. 

by the inheritance of a prestigious family name. Its bearers would not have to be become 

acquainted with someone to be "known" to them, and could thus avoid much of the costly 

investment in developing social networks. Being a member of a prestigious family or other 

valued social group, such as a Chamber of Commerce or a private club, might constitute a 

form of objectified social capital in that members have at their disposal part of the social 

capital built up by the group. 

The question raised by this perspective is whether personal or collective renown or 

reputation indeed constitutes a form of objectified social capital. If it does, then membership 

in a prestigious family or club could be used as an indicator of social capital, and the level 

of social capital available to an individual or group could be measured on that basis. Indeed, 

the very existence of such groups within a given community and the levels of participation 

in them might be used to estimate a community's stock of social capital, a little in the way 

that Putnam (1993b, 1995a, 1995b, 1996) presents (the decline of) social capital in the 

United States. 
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Although reputation or membership in a prestigious group are most certainly 

important resources, a direct link between them and social capital cannot be made. They 

result in large part from social capital that was formed historically, through efforts made in 

the distant or perhaps the more recent past, which now benefit the descendants of a family 

or the current members of the group (in the same way as does the inheritance of goods or 

money). From this perspective, one might say that social capital is objectified in suchgroups 

which constitute a sort of reservoir, allowing the accumulation of historically formed social 

capital. Furthermore, to the extent that such groups are more or less institutionalized, they 

may be associated with the greater or lesser institutionalization of the social capital they 

carry. For example, in a country such as Canada, where it is standard practice for 

government to consult large business associations before fixing national budgetary policies, 

the role of these associations is institutionalized and, one might say, so is their social capital. 

Nonetheless, these groups cannot be equated with social capital per se. Even though 

a business association might contain its own accumulated social capital and have access to 

the social capital of its members, it still has at its disposal numerous other resources, 

particularly economic capital. Its ability to intervene in political decisions does not stem 

solely from social capital. A distinction has to be made, then, between the organization as 

a bearer of social capital and the organization as an objectified form of social capital. To 

view such an organization as social capital is similar to viewing the university as cultural 

capital : although the university produces cultural capital through the transmission of 

knowledge and the granting of diplomas, it is nonetheless something different from what it 

produces. It is thus only after very serious consideration that the mere existence ofdifferent 

types of groups and associations in a community can be used as an indicator of the presence 

or absence of social capital in that community. After all, the dynamic character of social 

capital resides in the activation of the relations between the social agents involved, and not 

in the simple existence of formal ties. 
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Obviously, not all groups and associations necessarily playa similar role with respect 

to social capital. Community or voluntary groups are sometimes taken to be the principal 

bearers of social capital without any clear demonstration of why this would be the case 

(Putnam 1993b, 1995% 1995b, 1996; Greeley 1997, Ostrom 1994). There is no reason to 

believe apriori that organisations of this kind have a monopoly on the production of social 

capital, although it is true that the criteria for judging whether an organisation is a relatively 

big or small producer or bearer of social capital remain unclear (Livesque and White 1999). 

Further research is required to try to empiricaIly establish the role played by collective social 

agents, in the form of groups, associations and organizations, in the production, reproduction 

and activation of social capital. 

This "under-objectification" of social capital, which is the first major characteristic 

distinguishing it from other forms of capital, poses another difficulty as well, this time in 

relation to the dynamics of its production. In the case of economic capital, the rules that 

frame exchanges are highly structured and generally well-known. Also, the reasons for 

entering into such exchanges are easily discernable. The same can be said for exchanges 

involving cultural capital, but not in the case of social capital. In order for social agent A to 

gain access to the resources heid by B, it is not sufficient that there be a direct or indirect 

relation between the two. It is also necessary that both agree to participate in the exchange, 

that is, that B agrees to help A profit from B's personal resources. In strictly economic 

exchanges, there is typically an immediate, reciprocal compensation which makes the nature 

of the exchange self-evident. In the case of social capital, the conditions which make the 

exchange possible are not all that obvious. Without any immediate compensation, the 

conditions under which B agrees to enter into such an exchange with A often remain 

obscure. This problem may be partially resolved by theories of social practices (Bourdieu 

1972,1980) or of the gift relation(Mauss 1973 [1924]; Godbout 1992; Titmuss 1 WO), which 

would nonetheless need to be developed in such a way as to take into account the particular 

form of exchange involved in the production and reproduction of social capital. 
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It appears then that social capital contains its own particularities in relation to other 

forms of capital. These include certain difficulties in specifying the presence and the value 

of social capital in the absence of any clear institutionalization and objectification of this 

form of capital. To clarify these issues, further theoretical development and empirical studies 

are needed. 

CONCLUSION 

We have argued in this article that the usual ways of defining social capital in terms 

of its functions and effects have led to theoretical confusion not only behveen social capital 

and its effects but also between social capital and concepts such as norms and trust. 

Approaches which understand the genesis of social capital to lie in the participation of 

individuals in social networks, furnish a better framework for analysis in that they permit the 

distinction of social capital from its effects, and allow for the identification of specific 

processes by which social capital is produced. 

We have argued here that social capital be defined as those resources potentially 

accessible by a social agent through the maintenance, development and intentional utilization 

of his or her social relations. Moreover, we proposed a further theorization of the concept 

of social capital via the more encompassing concept of capital in general, which provides 

some basis for understanding its dynamics and links to other forms of capital. Our main 

conclusion is that the social form of capital possesses the general characteristics of capital, 

and that as a resource, it produces effects mainly through its conversion to other forms of 

capital. This approach, while still posing considerable challenges for empirical research, at 

the very least establishes a link between the structural elements of social capital as a 

resource, and the actions that must be undertaken to realize its potential. 
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Finally, if the concept of social capital is to be a useful analytical tool, this will occur 

only in so far as it constitutes a specifically social form of capital. Treating it as anything 

else would be simply an exercise in renaming well-known characteristics of social life, such 

as norms and trust, that have already been conceptualized with much greater clarity. The 

usefdness of the concept, then, lies in its providing a new reading of social relations, 

showing how they constitute capital, and outlining the links that exist between them and 

other forms of capital, particularly economic and cultural. 
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ENDNOTES 

I The meaning generally given to the concept of capital in the Marxist tradition is 
different from how it is used here. In the Marxist tradition, capital is sometimes used as a 
synonym for the bourgeoisie or those who hold the means of production, as in the 
expression, labour and capital - and is at other times used to designate a specific social 
system based on the social relations specifically produced by (economic) capital. When the 
concept of capital is used to mean resources, this is not very different from the way it is 
traditionally used in economics: i.e., it is limited to different forms of"economic" capital. 

1 Following Becker (1964), economists have been using the concept of human capital 
where Bourdieu and other sociologists tend to refer to cultural capital. Human capital as 
developed by Becker refers to a specific form of cultural capital as interpreted by Bourdieu: 
i.e., institutionalized cultural capital. The concept of cultural capital put forward by 
Bourdieu has the advantage of encompassing a much broader reality, including "disposi- 
tions" acquired by individuals (i.e., tendencies or inclinations which are not innate, but 
socially generated), and which may or may not be recognized via institutional mechanisms. 
Some confusion nonetheless surrounds the difference between cultural capital and human 
capital and a number of authors tend to confound the two. For more in-depth discussion of 
the difference between them, see Bourdieu (1 979). 
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EUXIEME PARTIE 
CAPITAL SOCIAL ET DYNAMIQUE DE 

LIAIDE SOCIALE : UNE VALIDATION 
EMPIRIQUE DU MODELE 

Les chapitres 1 et 2 ont fait un survol des courants thtioriques relatifs aux rbeaux 

sociaux d'une part, et au capital social d'autre part. Le chapitre 3, quant a lui, fait une 

synthbe des diffirents courants sur laquelle un modele theorique du capital social a Cte 

developpe. 

Une des consequences de Ia proliferation des definitions du capital social est qu'il 

en rbulte une grande variCtC de mesures differentes ce qui lirnite fortement la capacite de 

faire des comparaisons entre les dsultats de toutes ces recherches. Cette situation n'est pas 

itrangere au type de definitions dominantes. En rnettant l'accent sur les effets supposes ou 

sur les fonctions attribuees au capital social on ne cherche moins a mesurer la ressource en 

elle-mtme que ses ripercussions. Cette logique conduit a autant de mesures differentes qu'il 

y a de fonctions ou d'effets supputis. Dans ce contexte, on ne saurait se limiter a elaborer 

un autre modele thiorique du capital social qui ne ferait que s'ajouter aux approches 

existantes sans s'assurer qu'i1 perrnet de combler ces lacunes et de produire des resultats qui 

sont comparables, reproductibles et qui ne confondent pas la mesure du capital social et celle 

de ses effets. 

Cette deuxieme partie de la these a donc pour objectif de tester si le modele propose 

peut Ctre applique de fa~on (( utile )) a l'itude d'un phhomene social. On pale ici de 

1'a utilitC N du modele, pour faire ressortir que I'objectif poursuivi ne vise pas uniquement 
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a identifier si le modele (( fonctionne )) - s'il est applicable - mais aussi, a discerner s'il 

permet de produire des connaissances nouvelles qui n'etaient pas accessibles jusqu'a prisent. 

Pour operer cette validation empirique, le cas de la participation a l'aide sociale a 6te 

choisi pour plusieurs raisons. Sur le plan methodologique d'abord, le fait que la dynamique 

de l'aide sociale est fortemcnt apparentee a la recherche d'ernplois permet de puiser dam la 

riche tradition des Ctudes qui ont analysk le lien entre les reseaux sociaux et la recherche 

d'emplois. Cornrne le modele du capital social fait appel lui aussi a la dynamique reticulaire, 

le choix de l'aide sociale s'avirait un choix logique pour construire une analyse sur des 

outils disponibles et qui ont fait leur preuve. 

Par ailleurs, la dynamique de l'aide sociale est un domaine qui a ete tres largement 

examine de faqon empirique. On peut ainsi compter sur l'existence d'une grande quantite 

de risultats de recherche qui ont deja jete un eclairage significatif sur la dpmique  de I'aide 

sociale. La cornparaison avec un corpus bien etabli est une des rneilleures faqons de 

contrhler si la conceptualisation du capital social proposee dans cette these permet 

effectivernent de produire des connaissances nouveiles concernant un phenomene 

arnplernent analyse. 

Cette partie est divisie en quatre chapitres. Le chapitre 4 presente le modele 

d'analyse qui a d t l  developpe. Apres une breve description du systeme de skurite au 

Quibec et des enjeux qui le traverse, il commence par exposer les modl.les conceptueb 

traditionnels qui ont ete produits pour rendre compte de la dynarnique de la participation a 

I'aide sociale. Par la suite, le modele d'analyse de la these est developpi en intCgrant les 

concepts et indicateurs utilisis dam les modeles traditionnels et les propositions relatives au 

capital social prisenties au chapitre 3. 

Le chapitre 5 presente le protocole de recherche qui a i t t i  utilise. Le plan de 

recherche est d'abord expose puis on aborde les strategies de mesures en accordant une 

importance particuliere a 1'Cvaluation de Ia valeur du capital social selon les deux 
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composantes dtfinies au chapitre 3. Suivent la description de la population, la procidure de 

collecte et findement les stratigies d'analyse. 

Les chapitres suivants, 6 et 7, sont composes de deux articles. Le troisieme article, 

Capital social, capital hrimain er sortie de l'aide sociale pour des presturaires de longue 

dure'e, vkrifie la premiere proposition relative a la valeur du capitat social, soit celle se 

rapportant a la composante structurelle. Le demier article, La mobilisation des riseaur 

sociar~rpotrr la sortie de 1 'aide sociale complete la dCmonstration en montrant le bien fonde 

de la deuxieme dimension de la valeur du capital soit la composante dqnamique. 



! LE CAPITAL SOCIAL ET LA D Y N M Q U E  DE 

Ce chapitre est consacrC a la construction du modele conceptuel u t i M  pour ies 

analyses empiriques. Pour ripondre aux objectifs de cette partie de la thhe le modele 

d'analyse doit Ctre en mesure detester la validit* du mod& du capital social et de cerner s'il 

permet de foulnir des connaissances nouvelles relatives a Ia dynarnique de l'aide w i d e .  

Dans ce sens, il doit intigrer les comaissances dkja produites sur cette dynamique afin 

d'identifier s'il est en rnesure d'en apporter de nouvelles. Bien que I'accent soit placi sur la 

sortie de I'aide sociale, de fa~on gherale dam cette thise on parle de la dynamiqlie de i 'aide 

saciclle pour faire ressortir que la participation a l'aide sociale ne se resume pas en une 

expirience lintaire d'enute et de sortie soumise aux aleas du marche du travail. Bien au 

contraire, le systeme d'aide sociaie est au centre de plusieurs logiques sociales et 

economiques (marchi et lois du travail, farnille, programmes sociaux, etc.) qui font de 

l'expkrience de l'aide sociale, une expkrience dynamique qui ne peut itre comprise dam 

toute sacomplexiti lorsqu'elle est apprehendee par le biais d'une vision statique et liniaire. 

Le modele d'analyse est consuuit en deux etapes. On prisente d'abord les principales 

constructions conceptuelLes qui sous-tendent les recherches cr traditioruleIles N en matiere de 

dynarnique de l'aide sociale. Ces modeles conqoivent i'experience de I'aide sociale de fafon 

diversifiee en mettant I'accent sur les dimensions financi&re, culturelle ou psycho-sociale 

de cette exptrience. Tous font cependant une place pius ou moins importante a ta notion de 

capital humain qui constitue la pierre angulaire de la recherche dans ce sccteur. La deuxieme 

etape consiste i faire la jonction entre I'influence presumie du capital sociai et les approches 

traditionnelles, ce qui conduit a la construction du modele d'andyse empirique utilise dam 

cette partie de la these. 
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Mais avant tout, et pour effectuer une mise en contexte, une come section presente 

le sysdme d'aide sociale qdbecois. Elle traite de ses origines, de son evolution et des 
' 

principaux enjeux qui le traversent. L'objet central de cette these n'etant pas sptkifiquernent 

l'analyse de la dynamique de I'aide sociale, celle-ci n'etant retenue que comrne un cas 

d'etude empirique pour mettre a I'ipreuve le modele du capita1 social, ce chapitre ne 

prisente pas un examen detail16 du systeme de securite du revenu au Quebec, seules les 

grandes lignes de l'ivolution du regime sont tracees. 

4.1 L'AIDE SOCIALE AU QUEBEC : CONTEXTE ET ENJEUS 

Le systkme de securite du revenu du Quebec a Cte mis en place a I'automne 1970 

lorsque la Loi sur l'aide sociale est entree en vigueur. Cette loi est la resultante d'un 

cheminement relativement long initie par les travaux du Comitt d'ttude sur l'assistance 

publique (Comite Boucher) dont le rapport a b e  publie en 1963 (Comite d'itude sur 

l'assistance publique, 1963). Bien que la Commission d'enquCte sur la same et le bien-itre 

social, mieux connue sous le vocable de Commission Castonguay-Nepveu, ait requ le 

m'mdat d'examiner la question de la mise en place d'un rCgime de sdcuriti du revenu au 

Quebec, la Loi sur l'aide sociale a etC adoptee a I'automne 1969, precedant de dew anndes 

la remise du rapport de la Commission Castonguay-Nepveu portant sur le rigime de Ia 

skurid du revenu (Commission d'enqutte sur la sante et Ie bien-etre social, 197 1 ). 

Dans son rapport, le Comite Boucher insiste pour que disparaisse la {{ notion 

inadmissible de charite publique D au profit de celle de (( justice sociale n, excluant tout 

arbitraire dans la distribution de I'aide sociale. Cette vision s'accompagne de I'affirmation 

du droit a I'aide, inddpendamrnent des causes des besoins (Lesemann, 198 I). C'est cette 

vision gentkale qui va prisider a la mise sur pied du premier rigirne d'aide sociale au 

Quebec, vision nettement moins audacieuse que le Rkgime g6nCraI d'allocations sociales, 
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sorte de regime de revenu minimum garanti, qui sera propose par la Commission 

Castonguay-Nepveu en 1971. 

Db son origine, le regime d'aide sociale poursuit deux objectifs. D'une part, assurer 

un revenu minimum de subsistance pour les personnes qui sont dCpourvues de source de  

revenus autonomes et, d'autre part, favoriser l'insertion ou la reinsertion des prestataires sur 

le marche du travail, dam l'objectif de leur fournir les moyens d'une prise en charge 

autonome de leur besoin financier. 

Les modalitis rattachees au regime d'aide ont toutefois varie dans le temps, mettant 

davantage l'accent sur I'un ou l'autre de ces objectifs, selon les phiodes et la conjoncture 

politico-economique. On est ainsi passe d'un systeme qui, a l'origine, comporte principale- 

ment des mesures dites (( passives )) orientees principalement vers le soutien du revenu, a un 

systkme qui accorde de plus en plus d'importance aux mesures dites (( actives n visant a 

soutenir ou a contraindre les prestataires pour qu'ils s'engagent dans une demarche qui doit 

les conduire a 1' integration au march6 du travail. C'est dans cette logique de dkeloppement 

de mesures (( actives )) que, a partir de 1984, le ministere de la Securite du Revenu (MSR) 

met sur pied les premieres mesures actives destinees d'abord aux moins de 30 ans et qui 

furent ensuite itendues a I'a ensemble n des prestataires avec la reforme de I989 (Duclos 

et al. 1996; MSR, 1996a). 

Ces mesures sont principalement de deux ordres. D'une part, une serie de 

programmes qui visent a apporter un soutien pour I'insertion en emploi et qui se traduisent 

par differentes interventions de formation ou de developpement des habiietis dam la 

recherche d'un emploi. Ces mesures sont gineralement de courte duree et, dans certain5 cas, 

peuvent etre dirigtes vers des clienteles tres vastes, comme c'est le cas du programme AGIR 

(Activids de groupe pour l'integration par la recherche d'emploi) introduit en 1995. L'autre 

approche, connue sous le vocable de developpement de I'employabilid, vise a augmenter 

la capacite des individus a acceder a un emploi en augmentant leur capital humain (par 

exemple, les mesures Rattrapage scolaire et Retour aux etudes post-secondaires pour les 
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chefs de f a d e  monoparentale et, dans une moindre mesure, le programme Stage en milieu 

de travail) ou leurs (( habiletds au travail )) (programme qui tentent d'inculquer de (( bonnes N 

habitudes de travail dont l'assiduiti, la responsabiliti) comme les programmes EXTRA et 

PAIE. 

L'tvolution politicoCconomique des annees 1980 et 1990 a entraine un diveloppe- 

ment de plus en plus important de ces mesures actives. Par contre, le constat d'echec relatif 

de ces approches, du point de vue de leur capaciti a produire une insenion ou une reinsertion 

durable sur le marche du travail, a contribut a jeter un doute sur leur pertinence et leur utilitt 

(Brouillette et al., 1988 ; HameI et crl. 1993 ; Lapierre el nl., 1995 ; MSR, 1996b ; Bouchard 

er 01. 1996 ; McAll et White, 1996). Par ailleurs, le contexte Cconomique et financier 

difficile du debut des annees 1990 a, jusqu'a ricemment, produit des pressions nouvelles sur 

le systeme de sicurite du revenu. Le taux de chdmage eleve et persistant au Quebec, les 

transformations apportees au rigime d'assurance-ch6mage et I'instabilitt giniraliste du 

march6 du travail ont contribui au gonflement du nombre de prestataires inscrits a la securite 

du revenu au debut des annies 1990. Ainsi, le nombre de personnes inscrites au systeme de 

sCcuritC du revenu passe de 600 000 a 800 000 de 1990 a 1995 (Bouchard et a1.,1996) 

impliquant en moyenne 480 000 menages en 1995 '. Apres un sornmet de 815 000 

prestataires et 485 000 menages en fivrier 1996, le nombre d'inscrits chute constamment 

pour atteindre 621 000 prestataires et 392 300 menages en janvier 2000 ce qui constitue 

tout de m6me un niveau de participation a l'aide sociale extremernent eleve se situant a pres 

de 9% de I1ensembIe de la population qutibecoise. Cette augmentation du nombre de 

prestataires jusqu'en 1996 a nicessairement eu des implications sur les charges financieres 

' Selon Pierre Fortin, membre du Comite externe de reforme de lastcurith du revenu, cene augmentation 
serait attribuable aux trois quarts a I'ivolution de la 5 i~a l ion  de I'emploi et au quan aux modifications h 
I'assurance-chdmagc. 

Ces donnees proviennent des statistiques mensuelles pirbliirs par Ic ministere de ia Solidariti Sociale 
et disponibles sur son site internet. 
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associies au regime. De 1988-89 a 19%- 1996 la hausse des dkpenses gouvemementales est 

de 76% passant de 2,3 a 4 milliards en dollars courants (Bouchard et al, 1996, p. 13). 

Cette augmentation de la population des prestataires est accompagni d'une 

transformation des caractCristiques de cette population. En 1970, environ le tiers des chefs 

de rndnage inscrits a la sCcuritC du revenu etait considere cornme aptes au travail alors qu'en 

1995 cette proportion est montee a pres de 80% (Bouchard et al., 1996, p. 14) pour 

redescendre cependant a 72% en janvier 2000 '. En plus d'assurer un revenu de subsistance 

pour les personnes qui ne disposent pas d'un revenu suffisant sur une base autonome pour 

des raisons de sante ou d'inaptitudes relatives au travail, le systeme de securite du revenu, 

par I'Cvolution des caractCristiques des prestataires est donc devenu un regime qui incorpore 

une partie importante de la main-d'oeuvre qui ne participe pas ou difficilement au marche 

du travail et se trouve ainsi incapable de subvenir a ses besoins. 

Ce survol de l'evolution globale du niveau de participation a l'aide sociale et des 

caracteristiques des inscrits masque cependant une rialit6 importante qui a trait a la diversite 

des experiences de l'aide sociale. Ainsi, certaines personnes font un passage de courte duree 

a la sdcuriti du revenu alors que d'autres y sejoument pour de longues periodes, voire leur 

vie durant '. Comment expliquer cette situation ? Quels sont les facteurs ou les ressources 

qui favorisent ou non la sortie de l'aide sociale ? de quelle fa~on les personnes peuvent-elles 

mettre a profit les ressources auxquelles elles ont accQ a h  d'atteindre une autonomie a 

1'Cgard de l'aide sociale ? La section suivante fait un survol des modeles traditiomels qui 

I1 faut noter que cette evolution est peut9tre sur-estimie. En effet, il est probable que les criteres et 
pratiques definissant les cc aptes n et les (( inaptes )) ont pu evoluer avec le temps. Bien qu'il ne semble pas existcr 
de recherche abordant cette question, si on considire que le statut d'cc inaptes )) donne droit a cenains priviKgcs de 
nature financiire et que les politiques se sont faites de plus en plus restrictives de ce point de we, paniculiPrcrnenl 
depuis le debut des anndes 1980, on peut faire I'hypothise d'un resserrement des pratiques sinon des critins qui 
on! pu reduire I'accb ace statut financierement plus avantageux pour les inscn'u et financierernem plus lourd pour 
I'Etat. 

4 Entre 1979 et 1993,56% des demandes ont dure moins d'un an, mais les demandes de plus longue duke 
sont toujours majoritaires a un moment donne ce qui implique que la majorite des depenses est associee a ces 
demandes (Duclos e; al. 1996). 
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ont Cte developpes pour comprendre la dynarnique de l'aide sociale auxquelles ces 

differentes questions renvoient. 

A la suite de Bane et Ellwood (1994), on peut regrouper les principaux moddes 

conceptuels de la dynarnique de I'aide sociale dans trois courants. Le modtle dominant est 

celui du (( rational choice n qui suggere que les individus prennent des decisions en 

examinant les differentes alternatives qui ieur sont offertes, et choisissent l'option qui 

correspond le mieux a leur inter& Dans ce modtk, on s'attend a ce que la decision de la 

participation a l'aide sociale soit fonction du niveau des benefices associes a I'aide sociale 

en regard d'autres modalites de subsistance, notamment la participation au marche du 

travail. Les personnes auront ainsi tendance a s'inscrire dam la modalite qui est la plus 

rentable d'un point de w e  financier. Selon les recherches, on tient compte d'un plus ou 

moins grand nombre de facteurs difinissant les benefices associes a l'aide sociale - les 

prestations directes mais aussi les avantages indirects tel que la gratuitk de certains services 

de santk, des prestations speciales a I'egard des enfants, etc. - et les benefices associes a 

la participation au march6 du travail - le salaire et autres avantages, en retirant toutefois 

les depenses reliees au travail et, dam certains cas, la perk de bCnefices associis a I'aide 

sociale, notamment les services de santC. Essentiellement, les explications par le (( rational 

choice n sont centrees sur l'idie que les individus rCalisent - de faqon implicite ou 

explicite - une analyse coil-benefice des differentes situations ausquelles ils sont 

confrontes, et que le resultat de cette analyse determine la decision de la participation ou non 

au systime d'aide sociale. 

Dam le cadre de cette approche le capital humain joue un r6le determinant. On 

considere en effet que les difficult& qu'iprouvent certaines personnes a integer le marche 
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du travail sont assocites a un deficit de capital humain qui entrave cette intipation en 

emploi. De plus, disposant de peu de capital humain, les personnes ne peuvent espirer un 

revenu de travail sufisamrnent CLevt pour assurer leur subsistance, la participation a l'aide 

sociale apparait alors comme un choix rationnei pour elles. C'est d'ailleurs cette importance 

accordee au capital humain qui a conduit au developpement de nombreux programmes de 

deveIoppement de I'employabiliti visant a favoriser ou rendre possible, d'un point de we 

financier. cette insertion au marche du travaiI '. 
Nombreuses sont les critiques qui ont it6 apportees a cette approche. D'une part 1e 

rnod4e ne tient pas toujours compte des coirts relies au changement de statut eta la Logique 

administrative des systemes qui induisent une certaine inertie dam la prise de decision. Par 

exemple, Ie fait de quitter le systeme d'aide sociale entraine souvent une periode d'absence 

totale de revenus, ce qui peut difficilement Ctre assume par les personnes. Par ailleurs, et ceci 

est plus important, plusieurs recherches on& montrg que les personnes tiennent compte du 

niveau de risque ou d'incertitude associe a Ieur revenu pour en faire une appreciation. Un 

ernploi a faible salaire et instable, pourra Ctre evalue negativement a cause des risques qu'il 

irnpIique (Van Parijs, 1996 ; McLaughIin, 1991). Les personnes a faible revenu auraient 

ainsi tendance B priviligier des sources de revenu stabIes et previsibles, ce que represente 

l'aide sociale, par rapport aux situations qui cornportent une incenitude plus ou moins 

grande et des coiits associds a ceae incertitude. Ceci n'implique pas nicessairement que les 

prestataires de l'aide sociale sont moins port& a prendre des risques que d'autres personnes, 

mais plutdt que leur situation pdcaire comporte un coGt plus important associe au risque. 

L'absence de marge de manoeuvre financitre conduit ces personnes a des choix qui peuvent 

sembler conservateurs, mais qui illustrent cependant que, dam certaines circonstances, le 

choix le plus (( ratiomel N peut Ctre different du choix le plus rentabIe. 

Un autre facteur sur lequel repose le diveloppement de cegenre de programmes est I'idee que le simple 
tnnsfert de ressources financikres, considire comme une mesure passive, ne suffit pas a solutionner le problime 
des inscriptions a I'aide sociate et qu'il faut donc developper des mesures M actives n pour aider les prestataires h 
recouvrer un certain niveau d'autonomie (Moffitt, 1999). 
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Une autre limite de cene approche reside dam l'importance tres grande qui est 

accordee a la sortie du systtme d'aide sociale par le biais de I'insertion au marche du travail. 

Or, plusieurs recherches ont montre qu'il ne s'agit la que d'une modaliti parmi d'autres de 

sortie du systeme (Bane et Ellwood, 1994 ; Blank et Ruggles, 1994 ; Harris, 1993, 1996 ; 

Stevens, 1994). De plus, ces recherches nous apprennent que l'insertion au marche du travail 

produit une autonomie a l'tgard de I'aide sociale qui est souvent de moins longue duree que 

d'autres modalitb, le mariage notamment. 

Finalement, on peut s'interroger sur le bien fondC des primisses sur lesquelles repose 

le modele du (( rational choice n. Laquestion est de savoir si les personnes (( font des choix D 

a partir d'une analyse cobt-benifice des avantages strictement financiers associis a deux 

situations possibles. La rtponse a cette question n'est pas univoque. S'il est evident qu'entre 

deux ernplois equivalents les individus vont ftre portes achoisir le plus remunerateur, toutes 

choses Ctant igales par ailleurs, cette logique, qui prevaut dans le cadre du marche du travail, 

n'est pas nicessairement transposable en dehors d'un fonctio~ement de marche. Dam de 

nombreuses situations, des considerations non financieres sont impliquies dans la prise de 

dkision. Cette dimension est particulierement importante dans le cas des femmes qui font 

entrer dans la balance leur rile de mere en regard de leur r6le de travailleuse. Un autre 

exemple est constitue des personnes qui accordent une trks grande importance a un choix de 

carriere - dam le domaine artistique notarnment - mime s'il s'avere que ce choix est 

plutbt (( irrationnel n d'un point de w e  financier. 

Le deuxieme modkle met l'accent sur le sentiment de contrdle que les individus 

possedent en regard d'objectifs it atteindre (expectancy model, voir Atkinson 1964 ; Gurin 

et Gurin 1970). Cette approche suggere que les individus agissent dam un certain sens, 

seulement s'ils a espitrent )) pouvoir atteindre un objectif. Ce modele met I'accent sur deux 

iliments fondamentaux : la confiance ou l'estime de soi et le sentiment de contrdle sur sa 

vie. Dans ce modele, la (( dtpendance )) a l'egard de l'aide sociale est la risultante d'une 

perte de confiance et d'estime de soi - A la suite, par exemple, d'ichecs ripitis sur le 
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march6 du travail ou encore dans le systeme d'tducation - et d'un sentiment de perte de 

contrde sur sa vie, c'est-a-dire que, au h r  et a mesure que les Cchecs s'accumulent, certains 

individus auraient tendance a perdre Ie sentiment de contrde sur leur vie, a considtrer qu'ils 

ne pourront jamais sortir du systeme de sdcuritk du revenu, etc. 

Dans le cadre de ce modtle, on s'attend a ce qu'il y ait une relative indipendance 

entre la situation du marche du travail, ou la situation tconomique au sens large, et le taw 

de participation a I'aide sociale puisque les causes de cette derniere ksident dans des 

facteurs individuels relativement independants de  la conjoncture extirieure. De plus, ce 

modele prevoit un taux de ricidives important et une augmentation de la d u r k  des periodes 

de recidive avec le temps. En effet, chaque echec devrait contribuer a accentuer le probleme 

de I'estime de soi et, ce faisant, produire un accroissement de la dipendance. 

Ce rnodele a e t i  forternent critique en celaque la theorie ne fournit pas de definitions 

tres precise de ce qu'est la perte de contrble ou le manque d'estime de soi. De plus, le statut 

de ces facteurs en regard du systeme d'aide sociale n'est pas tres clair. Par exemple, 

l'dimination de I'aide sociale, ou I'obligation de participer a des programmes de (( work- 

fare )) donneraient-ils du contrble aux personnes ? favoriseraient-t-ils l'augmentation de 

l'estime de soi ? (Bane et Ellwood, 1994). Parailleurs, cette approche n'a pas su clairement 

faire une distinction entre !a situation des inscrits A la skcuritk du revenu et la situation des 

personnes qui ne Ie sont pas. Toutes ces imprecisions rendent la verification du modele 

difficile, car les risultats sont fonction des diffkrentes definitions utilisees, qui elles-mhes 

varient d'une recherche a I'autre. Finalement, ce rnodkle ne peut pas expliquer certaines 

tendances observees empiriquement dans la dynamique de I'aide sociale, comme la variation 

des niveaux de participation etroitement associes aux fluctuations des taux de chemage 

(Fortin et SCguin, 1996). 

Le troisiime modde fait intervenir des elkments cuIturels comme explication 

principale de la participation a l'aide sociale. Le rnodile culture1 suggere que la participation 

est associle a des valeurs ou i une (( culture de la pauvrete qui se diveloppe lorsque des 
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individus dksavantages et vivant dam une mime unite geographique (un quartier par 

exemple) ont peu de contacts avec la societC (( dominante D. La culture de la dependance qui 

se dCveIopperait dans ces circonstances implique que les individus sont amen& a considerer 

le recours a l'aide sociale comme un mode de vie Ikgitime et valorise. Avec le temps, la 

valorisation de la participation au marche du travail (labor force attachment) decroitrait et 

le recours a l'aide sociale deviendrait un mode de vie acceptable. C'est en ce sens que l'on 

a par16 de sous-culture de la pauvrete (Rainwater, 1987). 

Le moteur de la criation de cene sous-culture est la concentration d'une population 

qui a subi des echecs rCpetCs dans une meme unite geographique constituant ainsi un groupe 

(( marginal n. Cela explique l'importance qu'on a accorde a l'effet du quartier ou du 

voisinage sur le developpement ou la reproduction de cette sous-culture. particulierement 

6 I'effet sur lesjeunes (Brooks-GUM et al., 1993 ; Jencks et Mayer, 1990). 

Du point de vue de l'aide sociale, l'influence du quartier ou du voisinage s'exercerait 

par le biais de deux micanismes. D'une part la stigmatisation reliee a l'aide sociale serait 

reduite dms les milieux oh le recours a l'aide sociale est trQ repandue. D'autre part, la 

concentration de personnes a I'aide sociale dans un mtme milieu reduirait les alternatives 

au systeme. Dans un quartier oh la plupart des personnes sont actives sur le marche du 

travail, les contacts, les opportunites pour obtenir un emploi seraient generalement plus 

frequentes que dans des quartiers composes principalement de prestataires de I'aide sociale 

(Wilson, 1987, 1989 ; Osterman, 1991) 

Cette approche accorde aussi une grande importance a la transmission intergenera- 

tionnelIe de la dependance : les enfants qui grandissent dans ces milieux subiraient de fortes 

I1 semble y avoir un effet important dc la stigmatisation associie a I'aide sociale. Moffitt (1983) par 
exemple, attribue ace  facteur le fait que seulement une partie - entre 45% et 70% - des personnes qui ont 
acces a I'aide sociale s'y inscrivent effectivement. I1 expliquc ceae sous-participation par la volonte des individus 
de se soustraire a la stigmatisation reliee au statut d'assisti social. 
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influences a la fois de leur famille et de leur entourage pour adopter les valeurs du milieu, 

ce qui contribuerait a la reproduction et au renforcement de cette (( sous-culture )). 

A l'interieur de ce modele culturel, on peut identifier deux cowants majeurs. Le 

premier, plus structurel, met l'accent sur le developpement des ghettos et sur les conditions 

de leur creation comme source du (( probkme N. Wilson (1987, 1989) suggere que les 

ghettos se sont forrnes suite a une substitution de population. Les classes moyennes ont eu 

tendance a quitter les centres urbains et ont ete remplacees par des populations plus 

defavorisees. De ce point de we,  la culture de la pauvrete est l'effet des transformations 

structurelles de l'economie qui ont eu des consequences demographiques sur certains 

quartiers en favorisant la concentration de populations homogenes qui partagent les m h e s  

caracteristiques de pauvrete. En bref, les modifications de la structure economique ont 

entrain6 des mouvements demographiques qui ont produit le ghetto qui, a son tour, est le 

producteur de la sous-culture de la pauvrete. 

Un autre courant s'inscrit dans une logique inverse. Le systeme d'aide sociale en lui- 

mime produirait de la (( dtpendance )) contribuant ainsi au dtveloppernent d'une culture de 

la pauvreti qui a tendance a Ctre transmise d'une generation A l'autre et donc a accroitre le 

nombre de prestataires (Murray, 1984 ; Mead, 1986 ; Gilder, 1982). Dans cette optique, on 

considere que la formation des ghettos est la rkultante de cette culture : ce sont les pauvres, 

ceux qui partagent la culture de la pauvred, qui, en se regroupant dans un mime quartier, 

produisent le ghetto. Dans le premier courant, le recours a l'aide sociale est associe a une 

culture de la pauvrete qui est la resultante des transformations socio-konomiques 

structurelles, dans le second, le systeme d'aide sociale lui-meme contribue a produire les 

conditions cuhrelles de son usage. 

Dam le cadre du modele culturel on s'attend a une dkpendance de long terme et a une 

stabilite de la popuiation a l'aide sociale puisque la participation au regime est reliee a la 

concentration de la pauvreti, a la transmission intergCnerationnelle, a l'adoption d'une 

culture de la pauvrete, etc. toutes choses qui comportent une grande stabiIite et qui induisent 
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des comportements qui tendent a produire ou arenforcer la legitimitd du recours a l'aide. Le 

profil de participation dress6 par cette approche est donc relativement statique, car ce sont 

ies comportements culturels, les valeurs, qui conduisent a ['aide sociale et y maintiennent. 

Les critiques adresskes a ['endroit de ce modele sont nombreuses. Ainsi, on a fait 

remarquer que la pauvrete et le recours a I'aide sociaLe aux €tats-~nis ne sont pas des 

phenomenes concentris dans ies ghettos. Aucontraire, ils sont repandus surtout le territoire, 

les ghettos ne representent qu'une faible partie de la pauvretd et ne regroupent qu'une faible 

proportion des inscrits a I'aide sociale (Bane et Ellwood, 1993). Par ailleurs, les recherches 

qui ont tenti d'evaluer les effets du voisinage sur la (< performance )) des enfants, la sante, 

la pauvrete ou la participation a l'aide sociale, presentent des risultats varies et souvent 

contradictoires (Brooks-Gum et al., 1993 ; Crane, 199 1 ; Corcoran et al., 1985 ; Datcher, 

1982 ; Ostennan, 1991 ; Mofitt, 1994 ; Robert, 1998,1999). Jencks et Mayer (1990), dans 

une importante rekue sur la question, concluent que les effets sont probablement existants 

mais qu'ils sont tres faibles dans la plupart des cas, ne pouvant expliquer de f a~on  

significative ni le maintien de la pauvrete, ni les taux de participation a I'aide sociale. 

Par ailleurs, plusieurs autres arguments peuvent etre invoques en faveur d'une prise 

de distance a l'egard de I,(( effet ghetto )). En effet, il n'y a pas de raison de croire que les 

riseaux sont restreints aux relations qui se nouent a l'interieur du quartier, du voisinage, etc. 

(Fischer, 1982 ; Wellman, 1982). A I'exception des ram individus completement renferrnds 

dans un ghetto, la plupart des personnes entretiennent des relations de differents types qui 

les mettent en contact avec des personnes qui n'habitent ni le meme quartier, ni la meme vil- 

le, etc. Ces relations ont potentiellement un pouvoir d'influence plus important que les 

relations de voisinage, qui elles ne sont pas necessairement des relations (( actives n. De plus, 

on sait que les relations sociales non institutio~elles que les individus entretiement ont une 

tres forte tendance a s'ktablir sur le principe de l'homophilie, c'est-a-dire a rdunir des 

personnes qui partagent des caractiristiques socio-economiques et des statuts sociaux 

similaires (Degeme et Forse, 1996 ; Scott, 1991 ; Wassetman et Faust, 1994). Ce principe 
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comporte diverses consequences. Pour les personnes qui resident a I'interieur d'un ghetto, 

les relations qu'elles entretiennent vont tendanciellement se nouer sur la base d'un statut 

social partage, bien davantage que sur une base residentielle. A confrurio, les personnes qui, 

tout en possedant un statut social bas - ttre prestataire d'aide sociale, par exem- 

ple - habitent un quartier de classe moyenne vont possider un reseau dc relations sociales 

qui, selon toute vraisemblance, va Otre constitue de personnes qui vivent a I'extirieur de leur 

quartier. En somme le prisumi (( effet ghetto D repose sur l'erreur de faire correspondre trop 

ltroitement les rbeaux sociaux d'influence et les lieux de  rQidence 7. 

L'cc effet ghetto D repose aussi sur le postulat implicite d'une grande stabilitd 

residentielle. Pour les personnes qui habitent depuis toujours au meme endroit, ce 

presuppose va de soi. Mais qu'en est-il pour les a w e s  ? QueI est le milieu d'ou proviennent 

les influences diterminantes : le milieu de  vie pendant I'enfance ? le milieu o t ~  se situe la 

residence actuelle? le milieude la plus longue ptriode de residence? (Osterman 1991). Face 

a ces nombreuses limitations, tout porte a croire qu'il vaut mieux centrer l'investigation sur 

les sources d'influences multiples auxquelles les individus sont soumis, et ont ete soumis par 

le biais des relations qu'ils entretiennent - par te biais de leurs riseauu sociaux -, que 

de restreindre l'exploration aux seuls effets du miIieu de rbidence. 

Finalement, le modele culture1 implique une stabilite comportementale importante 

qui contraste avec la grande dynarnique des comportements relatifs a l'usage de l'aide 

sociale. En effet, toutes les recherches qui se sont intiressees a I'etude de la dynamique des 

systemes d'aide sociale - entrees, sorties et recidives - font ressortir une variete trks 

grande des comportements et pratiques (Barren et Cragg, 1995 ; Bane et Ellwood, 

Blank et Ruggles, 1994 ; Barrett, 1994 ; Duclos et al., 1996 ; Gottschalk et Moffitt, 

7 On pourrait pousser I'argument encon pIus loin. En toute rigueur, dans les situations ou il y a une forte 
correspondance entre Ies riseaux sociaux et le lieu de residence - les rnernbres du riseau habitent le meme 
quartier que la penonne observie, par exernple - on ne saurait anribuer I'influence exercee au lieu de risidcnce 
sans contrdler les effets de riseaux. 



Le capital social et la dynamique de l'aide sociale : un rnodile d'analyse 

Goujon, 1995 ; Harris, 1993, 1996 ; Moffitt, l992), ce qui ditome avec la vision statique 

de l'aide sociale vehiculie par le modele culturel. Compte tenu des ksultats de la recherche 

empirique sur la question, il est probable que le rnodele culture1 ne peut rendre cornpte que 

d'une tres faible partie des expiriences de participation a l'aide sociale (Bane et Ellwood, 

1994 ; Harris, 1993). 

Cet exarnen des trois modeles traditionnels qui ont ete developpes pour comprendre 

la dynamique de l'aide sociale montre qu'aucun d'ew ne peut, a h i  seul. rendre cornpte de 

cette derniere. Toutefois, on ne peut conclure a I'inutilid de I'un ou l'autre. En effet, on peut 

trouver plusieurs exemples particuliers qui cadrent bien avec chacun d'entre eux. Cette 

situation conduit a deux constats. 

Tout d'abord, il est probable que chaque modtle s'applique plus ou moins 

parfaitement a des groupes de prestataires differents. Plusieurs recherches, notarnrnent celle 

qui se sont interessees a l'analyse de la dipendance induite par la participation au systeme 

de securite du revenu font ressortir I7hetCrogCneite des prestataires (Blank, 1989 ; Gottschalk 

et Moffitt, 1994). 11 se peut que cette heterogeneite soit constmite a la fois sur des 

caracteristiques particulieres des individus et sur des modes diversifiis d'utilisationde l'aide 

sociale. Cette situation pourrait expliquer le fait que chaque modtle permet de rendre compte 

d'une certaine partie de Ia dynamique de I'aide sociale et non de son integralite. 

Le deuxieme constat a trait a I'absence quasi totale des ressources inscrites dans les 

reseaux sociaux comme facteur contributif a la dynamique de l'aide sociale dam ces 

diffirents courants. Cette absence est evidente pour les rnodeles du (( rational choice )) et le 

(( expectancy model B. En ce qui conceme le rnodele culturel, bien qu'iI integre des effets 

potentiels de voisinage et d'environnement social - effets dont la recherche empirique a 

montrk qu'ils ne sont pas si importants que la theorie le prevoit - comme on vient de le 

voir, on aurait tort de considerer ces facteurs comme equivalent aux ressources associkes a 

la participation a des riseaux sociaux. Cette absence est d'autant plus itomante que I'utilitk 

des riseaux sociau dam la recherche d'emplois - qui est la faqon priviligiee de 
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s'affranchir de l'aide sociale dans tous ces courants - est une rialite ttablie depuis dija 

t r b  longtemps, comme on l'a montre au chapitre 2. 

La section suivante integre le facteur (( capital social n, tel qu'il a ete defini 

precedemment c'est-a-dire des G resso~trcespotenfiellement accessiblespar laparficipafion 

b ties rt!seaz~r sociatrx H, aux diffirents facteurs utilises dam ces rnodiles traditionnels. 

3.3 CAPITAL SOCIAL, CAPITAL HUMAIN ET FACTEURS INDIVIDUELS : UN M O D ~ E  
D'ANALYSE DE LA DYNAMIQUE DE L'AIDE SOCIALE 

Jusqu'a present les recherches portant sur l'experience et la dynamique de l'aide 

sociale ont surtout Cte centries sur l'examen de deux types de ressources dont disposent ou 

non les individus. D'une part, un deficit de ressources financiires qui les conduit a la 

participation a l'aide sociale, d'autre part un deficit de capital humain qui, en etant a 

I'origine de la non participation au marche du travail, produit les conditions de ce deficit 

financier. La position adoptee ici est differente, 

Elle repose sur I'hypothese que les ressources dont disposent les individus sont 

fomCes, entre autres ', du capital auquel ils ont accb, ce capital comprenant trois 

composantes : financieres, culturelles et sociales. Ces ressources peuvent itre utilisees par 

Les ressources dont disposent les individus ne se dduisent pas au seul capital, d'une forme ou d'une 
autre. Au chapitre 3, le modele du capital social dCveloppC dans I'anicle Social Copilal: Theorerical Developmenrs 
presente les conditions sous lesquelles une ressource peut itre considink comme du capital. Parmi les nssources 
qui ne correspondent pas aux conditions de constitution du capital on retrouve, par exemple, le fait d'itre nC dans 
une famille, dans un pays, ou unenvirunnement favorisis, certaines aptitudes physiques determinees a la naissance, 
etc. en fait I'ensemble des ressources qui ne dicoulent pas d'un investissement de la part des agents et pour 
lesquelles il n'existe aucun mecanisme d'echanges permenant sa valorisation. 

I1 faut preciser que, plut6t que de traiter de capital culturel, concept diveloppi principalement par 
Bourdieu ( 1979), et qui renvoiea I'ensembledes connaissances, aptitudeset dispositions que possedent un individu, 
I'analyse presentee dam cene thbe est restrcinte au capital humain. Le concept de capital humain, ism 
principalement des travaux de Becker (1964), peut ktre considid comme une composante du capital culturcl, 
restreinte cependant aux seules dimensions M observables n du capitat culturcI comme la scofarite, les corn#tcnccs, 
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des agents qui, disposant de caractiristiques particulieres et agissant dans un contexte et a 

partir d'un positionnement social dome, peuvent accider a differentes places ou statuts dam 

l'espace social. La nature et I'ampleur des ressources disponibles, ainsi que la faqon dont ces 

ressources sont utilisees, contribuent fortement au positio~ement social des individus. C'est 

dans ce cadre general que s'inscrit le rapport entre le capital social et la sortie de l'aide 

sociale. 

Le modele d'analyse pr6enti dans cette section est oriente vers une reponse a la 

question suivante : le capital social, re1 qlte d@ni et modilise' dons la prentiire parrie de la 

thdse, petrt-il avoir trne influence slir la sortie de l'ctide sociale pour des presraraires de 

longtre dtrre'e de 1 'aide sociale ? 

A partir d'une analyse de la situation de deux groupes de personnes ayant ete 

prestataires de l'aide sociale pendant au moins deus annees condcutives, dont le premier 

est toujours inscrit et le second en situation d'cc insertion precaire D, I'analyse a pour 

objectifs d'identifier les facteurs qui distinguent les deux groupes du point de w e  de la sortie 

de I'aide sociale. L1hypoth&se principale est que le capital social dont disposent des 

prestataires d'aide sociale de longue dude est un facteur qui contribue a la sortie de l'aide 

sociale, et ce mime lorsqu'on tient compte des effets respectifs du capital humain et des 

caractCristiques socio-demographiques et situationnelles des inscrits. 

On aura compris que ce modele ne suggere pas que les explications traditiomelles 

de la dynarnique de l'aide sociale sont caduques, mais plutBt qu'elles sont incornplttes. 

Ainsi, il prend en compte la valeur relative du capital humain dam la caracterisation de 

I'experience de I'aide sociale ainsi que les caracteristiques socio-demographiques et 

situationnelles des individus mais il ajoute la ressource que constitue le capital social. Le 

certaines connaissances particulikres, etc. L'analyse est Limitie au capital humain pour tenir compte des Ctudes 
tnditionnelles de la dynamique de l'aide sociale qui, comme on I'a vu, font une large place a cette ressource. Une 
extension de I'analyse a une mesure plus compkte du capita1 cuIturel aurait interdit de tester I'effet du capital social 
en presence du capital humain tel qu'on le concoit geniralement. C'est pour cette raison que ce choix 
methodologique a CtC effectue. 
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schema presenti a la page suivante illustre le modele d'analyse empirique qui va maintenant 

ktre dicrit. 

A la gauche du schdma on retrouve d'abord une penonne fictive qui occupe une 

position sociale particuliere - itre prestataire de l'aide sociale - possede certaines 

caracteristiques individuelles, et est situde dans un contexte social dome. Tous ces eldments 

structurels constituent une base a partir de laquelle la personne peut utiiiser les ressources 

qui lui sont disponibles pour modifier ou non son positionnement social, c'est-a-dire quitter 

le systeme d'aide sociale ou maintenir sa participation. 

Les caractdristiques individuelles comprises dans le modele sont le genre et l'ige. 

Ces deux facteurs sont retenus pace qu'ils interviennent sur une des modalites principales 

de sortie de l'aide sociale qu'est I'insertion en emploi. On sait en effet que, selon leur 4ge, 

les individus ont une plus ou moins grande facilite a integrer le marche du travail. Le genre, 

quant a hi,  s'il n'est pas necessairement associe a une plus grande difficuItd a l'embauche, 

est un facteur qui influence grandement le type d'emplois accessibles et, bien souvent aussi, 

les conditions, notamment salariales, qui lui sont rattachdes ' O .  

' O  Les donntes diaponibles ne permettent pas de tenir cornpte de I'Ctat de sanrC des individus. II  faut noter 
cependant que la population observee est considirie (( apte au travail )) selon les crirkres de la Skurite du menu. 



Figure I : L'influence du capital social dans la dynamique de l'aide sociale 
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Les caracteristiques contextuelles retenues sont : la situation de vie mesuree par I'Ctat 

civil et la monoparentalite, la presence d'enfants et le lieu de residence. Le statut civil peut 

avoir une influence sur la sortie de I'aide sociale de deux manieres. D'une part, le fait d'itre 

marit ou d'avoir un conjoint ou une conjointe augmente le niveau des prestations versCes 

par la sicuritt du revenu. D'une autre cBtC, cette situation p u t  aussi impliquer des besoins 

financiers plus grands exerqant ainsi une contrainte sur !'insertion en ernploi, entre autres, 

sur le plan de l'exigence salariale. Par ailleurs, le statut civil peut aussi potentiellement 

in te~eni r  sur un plan plus subjectif. La presence ou l'absence d'un conjoint ou d'une 

conjointe peut constituer une motivation pour la sortie de l'aide sociale ou, au contraire, pour 

le maintien de la participation. 

La question de la monoparentalite est plus delicate. Charette et Meng (1994) se sont 

interesses aux determinants de la participation des femmes chefs de familles monoparentales 

au systeme de securite du revenu. A partir d'un vaste echantillon de 5790 femmes tire du 

Labour Market Activity Survey de 1989, ils ont montre que la decision de l'inscription au 

systeme de sicurite du revenu est une decision bake sur des considerations economiques 

en regard des possibilites financieres offertes par la participation au marchi du travail, 

rejoignant en cela les conclusions de plusieurs recherches amiricaines portant sur le meme 

sujet (Harris, 1993,1996 ; Moffitt, 1992,1994 ; Stevens, 1994 ; Bane et Ellwood, 1994) ". 

" Compte tenu des particularitis du systtme de (( welfare ,r ambricain, la plupan des recherches dans ce 
dornaine sont orienttes exclusivernent vers les femmes monoparentales, la plupart du temps chefs de menage. 
Rappelons que le s y s t h e  d'aide sociale amiricain qui existait au moment de ces rccherches, le AFDC (Aid to 
Families with Dependent Children) s'adresse presque exdusivement aux femmes sans conjoint, ayant des enfants 
de moins de 18 ans. 11 existe un autre programme le AFDC-UP (Aid to Families with Dependent Children for 
Unemployed Parent) qui s'adresse aux couples avec enfants de moins de 18 ans. A premiere m e  ce programme 
rejoint une population dont Ics caracteristiques sont semblables a celles visees par les programmes canadiens. Cela 
dit, les criteres d'admissibilite tres stricts au AFDC-UP et Ie fait qu'il n'est pas offert dans tous les etats fait en sorte 
que peu de penonnes y ont accb  ce qui contribue a Ie distinguer tris nenement des programmes canadiens. La 
faible population rejointe par AFDC-UP explique en partie que ires peu de recherches ont porte sur ce programme 
(Hoynes. 1996). Du point de vue de la recherche, i1 y a 2 implications a cene situation : 1) les cornparaisons avec 
les etudes americaines sont toujoun difticiles compte tenu des differences entre le systeme amkricain et celui du 
Canada (et ce mime si souvent les tendances observees dans Its recherches des deux cdtes de la frontiere sont 
similaires) ; 2) I'obligation de la pkence  d'enfants de moins de 18 ans, implique que le sysdme amiricain est B 
duree limitee, I'avance en ige des enfants conduit a une sortie autornatique du systeme alors que les rigimes 
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Pour cette population de femrnes monoparentales, ils Lvduent qu'une augmentation des 

prestations de l'ordre de 10% pourrait accroitre de 3% le niveau des inscriptions. De plus 

la recherche conclut que pour les femrnes monoparentales, il n'y a pas de lien tres direct 

entre Ie taux de chBmage et la participation a I'aide sociale. Au Quebec, DucIos er al., (1996) 

ont aussi identifie cette moins grande influence des variations du taux de ch6mage sur la 

participation des femmes monoparentales a I'aide sociale. Pour cene categorie de personnes, 

le facteur determinant semble davantage ttre la dynarnique entre les benefices de l'aide 

sociale et ceux potentiellement obtenus par le biais des emplois disponibles. Par ailleurs, 

Dooley (1995)' a partir des domees du Survey of Consumers Finance (SCF), a mom6 que 

Ies femmes monoparentales foment un des groupes qui a vu leur taux d'inscription a l'aide 

sociaIe chuter le plus entre 1973 et 1991. Un des phenomenes qui a produit cette evolution 

est ['augmentation continue de I'offre de travail de la part des femmes monoparentales 

pendant cette periode (Dooley, 1994). Moffitt (1992) rapporte aussi, mais pour les ~ t a t s -  

Unis, une offre de travail plus importante de la part des femmes monoparentales que pour 

les femmes mariees. 

Selon les comaissances disponibles il ne semble pas y avoir un effet tris systema- 

tique de la monoparentalite sur la propension a la participation a l'aide sociale. Mime si les 

familles monoparentales sont sur-representees a l'aide sociale, et que ia conjoncture du 

marche du travail ne semble pas jouer de la mime maniere sur le taux d'inscription de ce 

groupe, il n' en demeure pas moins que dans le mtme mouvement ce groupe participe de plus 

en plus au marche du travail et a reduit son niveau d'inscription au fil du temps. Par ailleurs 

il faut noter que les recherches qui viement d12tre presentees, comme la plupart des 

recherches qui ont etudie la monoparentaliti dans le contexte de I'aide sociale, ne font pas 

canadiens sont lirnites par I'iige normal de la ntraite ce qui signifie que, potentiellcment, Ies personnes pcuvent 
demeurer plus longtemps I'indrieur du sysdme. Ces differences sont particuliirement imponantes dam Ic cas 
des recherches relatives a la dipendance induite. Ajoutons aussi que la ricente riforme amiricaine. instiruQ par 
le Personal Responsibility and Work Opportunity Reconciliation Act de 1996, limite encore damrage la dunk 
potentielle a I'aide sociale. 
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une distinction entre l'effet spicifique de la condition de rnonoparentalitd et la presence 

d'enfants, cornrne si ces dew situations ttaient indifferencides. Ce probleme est discute plus 

Ioin. 

La presence d'enfants dans le menage est perque conune un facteur qui peut 

influencer positivement I'inscription a l'aide sociale. Deux processus expliquerait cette 

reIation. D'une part, la charge financiere directe qu'implique la presence d'enfants, d'autre 

part la charge financiere indirecte qui est associee aux besoins de garde lorsqu'un parent 

seul, ou les deux parents, participent au marche du travail. 

Sur le plan des coats directs, le probleme provient du fait que le revenu tire d'un 

emploi est independant des besoins financiers des menages alors que, le plus souvent, les 

systimes d'aide sociale prCvoient des suppldments aux prestations pour prendre en 

considiration les charges financieres reliees a la presence d'enfants. Pour les inscrits, cette 

situation implique la necessite d'obtenir un revenu d'ernploi superieur pour combler la perte 

des prestations. Les coats indirects, soit les frais devant Ctre engages pour la garde d'enfants, 

accentuent encore I'iicart potentiel entre les prestations reques de l'aide sociale et les revenus 

pouvant h e  touches par le biais d'un ernploi. 

Cette situation a ete identifiee comrne un probleme rnajeur par le Cornite exteme de 

reforme de sicurite du revenu (Bouchard et al. 1996, Fortin et Seguin, 1996) et a conduit a 

des recommandations visant a (( sortir les enfants de I'aide sociale n. Celles-ci ont id 

retenues dans les riformes subsequentes, ce qui a conduit au developpement d'un 

programme d'allocation familiale (( plus genereux )) et au retrait des supplirnents relatifs aux 

enfants versees par I'aide sociale. Parallelement, un programme de garderies a frais modique 

(les garderies a 5 $  par jour) a ete rnis sur pied. L'introduction de ces mesures etant tr&s 

recente, 1'Cvaluation de leur impact sur la dynarnique de l'aide sociale reste a faire. 

Cela dit, des recherches conduites ailleurs qu'au Quebec ont rnontrk des rdsultats 

contradictoires quant a l'irnpact de la presence d'enfants sur la participation a l'aide sociale. 
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Pour les ~ t a t s - h i s ,  dont le contexte est tris different de la situation canadieme puisque la 

presence d'au moins un enfant de moins de 18 dans le menage constitue un critere 

d'admissibilite, certaines recherches ont suggerk un lien entre la presence d'enfants et la 

dynamique de l'aide sociale. O'Neil el al. (1987) concluent que la durie a l'aide sociale est 

positivement corrilCe avec le nornbre d'enfants. Blank et Ruggles (1994) ont identifie que 

le taux de ricidive aprh une premiere demande d'aide sociale est associe positivement au 

nombre d'enfants. Harris (1996) fait le mtme constat, a savoir que le nornbre d'enfants (plus 

de trois) a un impact positif sur la recidive. Dans une a w e  itude, Harris (1993), en Ctudiant 

les modalitis de sortie de l'aide, conclut que le nombre d'enfants riduit la probabilitt de 

sortie de I'aide sociale par I'emploi, I'ige des enfants n'ayant pas d'effets. 

Dew dements ressortent de ces recherches. D'abord I'ige des enfants n'a 

generalement pas d'effets significatifs sur les situations Ctudiees (entree a l'aide sociale, 

sortie ou rdcidive). Ceci riduit la portie de I'hypothise des coQts indirects - les coQts et 

les contraintes de la garde des enfants - qui, en dirninuant avec I'lge des enfants, 

devraient produire des effets observables. Par ailleurs c'est gtneralement au-dela d'un 

certain nombre (ginCralement 2) que la presence d'enfants semblent se faire sentir avec le 

plus de force. Toutes ces donnees suggerent que c'est par le biais des contraintes financieres 

que I'effet de la presence d'enfants est le plus fortement produit - plus le nombre est eleve 

plus 1'Ccart se creuse entre les prestations repes et les gains potentiel d'emplois. 

Les recherches canadiemes sont moins nombreuses sur le sujet. Charette et Meng 

(1994) concluent a un effet marqut de la presence d'enfants d'ige prescolaire sur la 

participation it I'aide sociale de femmes monoparentales. Toutefois les domees transversales 

qu'ils utilisent permettent dificilement Ia comparaison avec les recherches amdricaines. 

I1 semble que la seule recherche quebecoise qui a abordk cette question est ceile de 

Duclos er 01 (1996). En examinant les d o d e s  administratives foumies par le Ministire de 

la SCcurite du revenu, ils ont observe que Ia presence d'un enfant additiomel d'bge 
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prescolaire diminue les taux de sortie de 5 1 % pour les familles monoparentale de 18-29 ans 

et de 1 1.8% pour celles de 30 ans et plus. 

On revient ici au probleme souIevC plus haut de la confusion qui est faite dans les 

recherches entre l'influence de la prisence d'enfants et de la monoparentalite sur la 

dynamique de I'aide sociale. Dam la recherche de Duclos et 01. (1996) cornme dam celle 

de Charette et Meng (1994) et afortiori dans les recherches americaines, l'analyse de l'effet 

de la presence des enfants est centrie sur les farnilles monoparentales uniquement sans que 

l'on tente de distinguer les effets particuliers de chaque composante : quelle est la part de 

la monoparentalitt et de la presence des enfants dans la production des effets identifies ? 

Cela etant, les resultats de ces differentes recherches conduisent a la conclusion que, 

selon toute vraisemblance, c'est par Le biais de la charge financiere directe que constituent 

les enfants que l'influence de leur presence s'exerce sur la participation a l'aide sociale. En 

augmentant les besoins financiers, la presence d'enfants exige une plus forte retribution du 

travail qui, elle-mCme, peut constituer un obstacle a la sortie de I'aide sociale. Par ailleurs, 

afin de verifier les hypotheses souvent emises de I'existence de contraintes plus fortes 

associies aux enfants en bas ige, le modtle examine I'effet de la presence d'enfants en 

utilisant plusieurs indicateurs dont la presence d'enfants d'ilge pniscolaire. 

En plus d'impliquer descontraintes financieres, il existe unautre biais, generalement 

passe sous silence, par lequel la presence d'enfants peut contribuer au rnaintien a l'aide 

sociale. En effet, pour les fernrnes tout particuIierement, I'importance accordie au rBle de 

mere peut contribuer a devaloriser le rBle de travailleuse et conduire a considtrer le recours 

a l'aide sociale comme un rnoyen (( normal )) de subvenir a ses besoins en I'absence du 

soutien financier d'un conjoint (Dandurand et McAI1, 1996). Cette position rejoint la 

fonction originelle des systtmes de sdcurite du revenu qui etait de pennettre a des meres sans 

soutien financier d'avoir acds  a un minium de subsistance. Cette situation - avoir accts 

a des prestations monetaires pour exercer son rdie de mere - a Ai considerie (( 1Cgitime )) 
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pendant plusieurs dicennies, tant au Canada qu'aux ~ t a t s - ~ n i s ,  alors que cette lkgitimitk est 

remise en question a des degrds divers depuis le dkbut des armies 1980. 

Le lieu de ksidence constitue un autre facteur caracdrisant le contexte situationnel 

des individus. Le lieu de rksidence est pris en compte ici d'abord c o m e  un indicateur trks 

approximatif de I'Ctat du marchi du travail auquel sont confronds les prestataires. On sait 

que, de faqon gknCrale, les taux de participation a h i d e  sociale varient selon la conjoncture 

Cconomique et, notamment, en fonction du taux de chbmage (Fortin et Seguin, 1996). I1 

convient donc d'inclure ce facteur dam le modele, Le lieu de residence peut aussi produire 

des effets d'un autre ordre. Cornme on I'a vu au debut de ce chapitre, plusieurs recherches 

ont fai! l'hypothkse d'un (( effet de voisinage N qui contribuerait a produire ou B rnaintenir 

Ies individus dans la pauvrete ou a I'interieur des systemes d'aide sociale. Bien que la preuve 

empirique de ces avancies rate a faire, il s'agit d'une dimension qu'il serait imprudent de 

rejeter a priori. 

La demiere dimension qui definit le contexte dans lequel les prestataires se 

retrouvent est la durke a l'aide socide. Un tris grand nombre de recherches ont abordd ce 

facteur. Au Canada et au Quebec, c'est a partir des domees administratives des ministkes 

concemCs, que \'on a generalement analyse la durtie du passage a I'aide sociale en cherchant 

a identifier les caractiristiques socio-dimographiques et autres facteurs. dont le capital 

humain, associts a cette durie (Barrett, 1994 ; Barrett et Cragg, 1995, Duclos er al. 1996). 

La recherche americaine, quant a elle, utilisent habitueliement des donnees longitudinales 

provenant de differentes enquetes qui ont recours a des panels. Quelles que soient I'origine 

ou la source de donnees utilisees, les conclusions sont relativement constantes. 

D'une part, ce n'est qu'une minorite d'inscrits qui demeure a l'aide sociate pendant 

plus de deux annCes consecutives ; parcontre a n'importe quel moment dans le temps ce sont 

les prestataires de longue duree qui sont Les plus nombreux a ttre inscrits ; consequemment 

ce sont eux qui  engendrent les coirts les plus importants. Par ailleurs, et c'est souvent un des 

dkments central de ce type de recherche, on constate gtniralernent que la probabiliti de  
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sortie de l'aide diminue avec la durie de sejour a l'aide. C'est, entre autres, sur ce constat 

que repose l'idie que l'aide sociale produit ou favorise le developpement d'une dipendance 

a 1'Cgard de 1'~tat. 

La notion de dipendance a I'igard de l'aide sociale est utilisie principalement dans 

deux sens dans la recherche sur l'aide sociale. D'une part, on parle de dipendance pour 

designer la duree du passage a I'aide sociale, plus cette piriode est longue, plus la 

dependance sera considiree imponante. D'autre part, I'expression est utilisee pour nommer 

le processus par lequel le fait d'Ctre inscrit a l'aide sociale produirait un effet de dependance 

des prestataires a l'egard de  tat (Bane et Ellwood, 1994). Cet effet est generalement 

consider6 present lorsqu'on constate que la probabilitt de sortir de I'aide sociale diminue 

avec le temps, toutes choses etant Cgales par ailleurs. Ici l'expression (( dipendance induite N 

cst utilisee pour designer ce deuxieme emploi du terme. 

Deux hpothises sont avancies pour expliquer la dependance sous ses dew formes. 

La premiere renvoie a la degradation directe ou indirecte du capital humain : la durie a l'aide 

diminuerait les chances de sonie en affectant a la baisse la valeur de l'offre de travail (la 

persome a moins d'expirience, rnoins d'estime de soi, etc. est moins employable ...) ou en 

reduisant la demande (plus la personne est prestataire longtemps plus la stigmatisation et la 

discrimination a son egard seront grandes) ( Barrett, 1994 ; Dooley, 1995 ; Van Parijs, 

1996). L'autre hypothese suggtre qu'il y aurait deux types de prestataires. Ceux dont 

I'inscription a I'aide sociale est de courte dude et les autres dont l'inscription est de longue 

duree. Au dibut des demandes on ne peut distinguer l'un et I'autre - sans avoir une idie 

precise des caracteristiques qui permettent de predire les deux types de comporte- 

ments - mais, avec le temps, le premier groupe quitte le systtme alors que le second y 

demeure, sans qu'il y ait pour autant de transformations significatives, en terme de 

cornportements, de situation, etc. chez les individus qui le constituent (Dooley, 1995 ; 

Barren, 1994). 
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Les donnees pour verifier l'hypothese de la ditkrioration du capital humain sont 

generalement absentes des fichiers administratifs comme des donnees longitudinales 

auxquels ces recherches puisent, en consequence, elle n'est gintralement pas verifiee. 

On peut cependant tenter une verification de la seconde hypothese par le biais de 

procedures statistiques complexes, en estimant l'hCt&ogentiitk des groupes (Heckman, 

198 1). En utilisant cette mithode, Barrett (1994) a trouvC que, en contrelant pour 

I'hetirogCneitt initiale des groupes, les rksultats montrent une faible dipendance induite 

associie a la durie a I'aide bien que cette dependance induite est grandement diminuke 

lorsqu'on tient compte des parametres d'heterogeniiti. Pour le Qukbec, la seule recherche 

existante sur la question (Duclos et a!. 1996) identi fie la presence d'une certaine dependance 

induite par la participation au systeme. Cependant Ies analyses ne prennent pas en 

consideration ce facteur d'htterogeneite des groupes. 

Aux ha ts -~nis ,  Blank (1989) a obtenu des risultats differents. En contdant l'effet 

de l'hetirogendite des groupes, elle conch  qu'il n'y a pas de preuves probates d'un effet 

de dependance induite associe a la dude a I'aide et que l'apparente production de 

dependance provient en fait de la composition differenciie des groupes lors de leur entree 

dans le systeme. Dans une recherche tres detaillee sur la question Gottschalk et Moff~tt 

(1 994) ont analyst l'hypothise de la dependance induite auprb de cohortes de participants 

- plutbt que de faqon transversale sur I'ensemble des inscrits a un moment donne - et 

concluent qu'il n'y a pas de preuve tres nette de la presence de ddpendance induite par le 

systeme. 

Ces resultats montrent qu'il y aurait au moins deux groupes de prestataires. Un 

premier qui utilise l'aide sociale comme un moyen pour affronter une situation dificile et 

qui, apres un certain temps, retrouve ou produit les conditions de son autonomie. D'une 

certaine faqon ce premier groupe correspond aux objectifs que I'on attribue de plus en plus 

aux systtmes d'aide sociale : un filet de securite permettant aux personnes d'affionter des 

situations imprevues mais qui doit conduire assez rapidement au recouvrement de l'autono- 
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mie. L'autre groupe est compose d'une client6ie de longue duree qui, en raison de 

caracteristiques ou de situations particulitres, entreprennent un cheminement a l'aide sociale 

qui sera de longue duree. Pour ce groupe, le systkme d'aide sociale ne constitue pas 

(( naturellement )) une &ape ven autre chose mais, vraisemblablement, l'aboutissement d'un 

processus de marginalisation qui conduit, par etapes ou brusquement, a une inscription de 

longue durie, voire permanente. 

Cet argument est appuye par une des rues  recherches qui s'est intiressee a des 

prestataires de longue durie. Hopes  et MaCurdy (1994) ont montre que la durie de la 

participation pour des prestataires ayant Cte au moins quatre annees a l'aide sociale ne 

semble pas affectie par les changements socio-economique (Cvolution du marchi du travail, 

du taux de chh-nage) et ceux apportis au systeme d'aide sociale (binifices relies it I'inscrip- 

tion) au cours d'une longue pCriode (1968-1988). Ces risultats consolident a la fois 

I'hypothirse de l'heterogeneite des prestataires et celle du caractere particulier des 

prestataires de longue duree puisque la dynarnique de leur participation semble @tre assez 

differente de celle des prestataires de courte duree. 

A l'exception de la durie 6 l'aide sociale, l'ensemble des facteun qui viement d'etre 

presentis et qui definissent la situation et les caracteristiques des individus, impliquent une 

serie de contraintes et de potentialitis auxquelles les prestataires sont confrontees qui ne sont 

cependant pas trks difftrentes de ceIles rencontrtes par la population dam son ensemble. Ce 

qui distingue les prestataires de l'aide sociale de l'autre partie de la population c'est, 

hypothitiquement, les ressources qui leur sont disponibles pour faire face a ces contraintes 

ou utiliser les potentialitis qu'elles renferment. Ceci conduit a I'examen des ressources qui 

constituent la deuxitme dimension du modtle. 

Bien que le modtle prisenti a la figure 1 mentionne les ressources econorniques, 

elles ne sont pas prises en compte dans les analyses qui vont suivre. Celles-ci sont en effet 

centrees sur l'influence des autres formes de capital sur la sortie de l'aide sociale en  tenant 

compte du contexte situatiomel et des caracteristiques individuelles. Ce choix methodolo- 
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gique consiste a considerer que les ressources fmancieres dont disposent les prestataires, en 

plus d'ttre faibles, sont relativement equivalentes. Puisque ces ressources decoulent 

principalement de I'Ctat du systeme de securite du revenu, de sa riglementation, etc. 

I'ensemble des prestataires sont soumis aux mCmes regles et donc a des benefices 

Cquivalents. Bien que les prestations varient en fonction de certains criteres cornme le 

nombre d'enfants, vivre avec un conjoint, etc. on suppose ici que les ressources disponibles 

sont equivalentes compte tenu des besoins. 

La deuxieme forme de ressources a la disposition des individus est constituee de leur 

capital humain. La thiorie du capital humain repose sur l'idee generale que le marchd du 

travail fonctionne comme tout autre march6 dans un jeu d'offres et de demandes en qube 

d'equilibre. Dans ce marche, les employeurs ont inttret a trouver la meilleure main-d'oeuvre 

possible - en terme de qualifications notarnment - au coht le plus bas. Par ailleurs, 

les individus offrent une certaine (( qualite n de travail sur le march6 en espdrant en retirer 

le maximum de profits, exprimes principalement sous forme de salaire. Ici, comme dans 

toute dynarnique de marche, la qualit6 et la disponibiliti de l'information est essentielle : la 

demande doit itre reliie a I'offre par des micanismes d'inter-connexion qui rendent possible 

la (( rencontre )) des deux parties. L'existence de ces voies de communications est consider& 

acquise dans la theorie. Depuis les travaux de Granovetter (1973,1974). on sait cependant 

que les modalitis et les voies de communication qui sont utilisees pour transmettre, ou avoir 

acces a cette information sont d'une trQ grande importance pour l'accb a l'emploi et aussi, 

mais dans une moindre mesure, pour le type d'emplois auquel on a accb (Lin, 1999). 

Une autre dimension centrale de la theorie du capital humain a trait a la valeur 

monetaire du travail qui rend possible ou non I'etablissement d'un lien d'emploi. Deux 

conditions doivent Ctre realisees : 1) la personne doit disposer d'un produit (son travail) 

d'une valeur suffisante pour Ctre en position favorable sur un marche concurrentiel, 

autrement dit, on considere que, pour un emploi donne, c'est la personne qui offre le 

(( travail u de plus grande valeur (qualification, experience, etc.) qui va ttre selectionnee, 
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d'oi l'importance de posskder un (( bon N capital humain ou de le divelopper ; 2) la 

personne doit disposer d'une valeur de N travail a sufisante pour qu'elle puisse vendre ce 

dernier a un niveau salarial qui lui pemette de rencontrer ses besoins financiers. Le 

developpement du capital humain tente donc a la fois d'assurer une pIace concurrentielle sur 

le marche du travail a w  personnes desireuses d'y participer et une N valeur )) sufisante a 

leur offre de travail pour leur permettre de ripondre a leurs besoins financiers. 

Le capital social constitue une autre ressource a la disposition des individus. I1 a ete 

defini au chapitre 3 comme (( les ressourcesporentiellement mxessibles par la participation 

si des rixecrm sociar~r D. Du point de w e  qui nous interesse, c'est-a-dire la sortie de !'aide 

sociale, le capital social intervient comme ressource qui potentiellemeni 1) facilite 

I'intCgration au marche du travail par I'information qu'il rend disponible ; 2) favorise la 

valorisation du capital humain sur le marche du travail, par le biais de la riference 

notamment, ct du gage qu'elle constitue; 3) ajoute une caution tr sociale N qui garantit, dam 

une certaine mesure, la qualiti du capital humain et de certaines autres (( dispositions n 

 noi ins fonnelles - des I( qualitis 1) comme l'assiduiti, la loyauti, la (( vaillance D, 

etc. - mais qui ont une valeur significative sur le marche du travail. 

Bien que les mCcanismes par lesquels le capital social peut produire des effets ont 

eti exposes en dCtails au chapitre 3, un bref rappel peut itre utile. Le capital social peut 

fournir un accb a des sources d'informations utiles qui peuvent Gtre utiliskes par les 

individus. L'information est utile, cornrne on l'a dkja mentionni, pour relier I'offre et la 

demande mais aussi, et peut9tre surtout, parce qu'elle est essentielle a la participation a u  

Cchanges qui constituent le rnarche'du travail. C'est en facilitant l'acces ices  ichanges que 

le capital social peut itre utile. 

Le capital social peut aussi favoriser la valorisation du capital humain dont disposent 

les individus. Par le biais de la rifirence, la valeur du capital hurnain d'un chercheur 

d'emploi est enrichie de la rc garantie )) foumie par I'individu qui rifere. Ce mecanisme 

intervient tout autant, mais avec une valeur probablement plus gande, en ce qui a trait a la 
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valorisation des (( dispositions n des chercheurs d'emplois. A difaut de mecanismes 

institutiomalises de reconnaissance de ces dispositions, comme le sont le dipl6me et le droit 

de pratiques par exernple en ce qui a trait a w  cornp&ences formalisees, la caution 

personnelle constitue le meillew moyen pour les demandeurs d'emplois de faire valoir leurs 

dispositions. Du c6te de la demande de travail, ce moyen est le moins cohteux ", pour 

s'assurer de la qualite ou de la valeur des dispositions des individus. 

La prksentation schematique du modele cornporte des flbches qui relient, dans tous 

les sens, les trois formes de capital, dconomique, humain et social. I1 s'agit en fait d'une 

illustration du micanirme de conversion qui a etC discute longuement au chapitre 3 et par 

lequel chaque forme de capital peut 2tre transformee en une autre ce qui constitue un des 

principaux moyens de valorisation et de co-generation du capital, sous ses differentes formes 

et en tant que capital (( total )). 

Finalement, la derniire partie du schema exprirne que, partant de sa situation 

personnelle, sous contraintes de ses caracteristiques individuelles et contextuels, et en 

disposant d'un certain capital, la personne peut s'engager dans differentes actions qui vont 

la conduire a I'extCrieur du systeme d'aide sociale ou, au contraire, risulter en un maintien 

dans le statut de prestataire. 

I ?  Moins coiiteux parexernpte que te recours adiffirem tests psychornitriques offerts par des entreprises 
specialisies et qui ont justernent pour objectifs de cemer la prisence des (( dispositions n recherchies chez les 
candidats. On peut douter par ailleun que le recours B ce genre de services speciaIisis dirninue I'importance 
accordie a la rifkrence provenant d'individus (( dc confiance rr qui occupent des positions prestigieuses. 
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Le modele d'analyse presente au chapitre precedent vise a cemer les effets 

specifiques du capital social sur Ie parcours de prestataires de l'aide sociale en tenant compte 

des principaux facteurs contributifs qui ont ete identifies dans les nombreuses recherches qui 

ont traite de la dynamique de l'aide sociale. Par ailleurs, le chapitre 3 suggere qu'il existe 

deus composantes a la valeur du capital social, une composante structurelle et une 

composante dynamique. Le protocole de recherche a etC developpe afin de prendre en 

considhation I'ensemble de ces dimensions dam les analyses empiriques. 

Le plan de recherche repose sur la cornparaison de deux groupes de prestataires de 

longue duke de ['aide sociale. Les deux groupes ont ete inscrits de faqon continue a h i d e  

sociale entre octobre 1991 et septembre 1993. Le premier groupe, nommC aussi les 

prestataires actuels, a maintenu sa participation de faqon continue au moins jusqu'en 

septembre 1996, alors que le second, les personnes en insertion precaire, a quitd l'aide 

sociale de faqon plus ou moins complete entre octobre 1993 et septembre 1996. Dans une 

certaine mesure, le groupe des inscrits s'apparente a un groupe contrblc qui permet de 

comparer le parcours diffdrent du second groupe. Pour chacun de ces groupes un ensemble 

d'informations relatives a leur situation et caracteristiques personnelles, a la valeur de leur 

capital humain et de leur capital social sont recueillies. Ces donnies sont ensuite analysees 

afin de determiner la contribution relative de chacune dans le fait de faire partie de l'un ou 

I'autre des groupes. Les deux dimensions de la valeur du capital social, la dimension 

structurelle et la dimension dynamique, sont analysees separement l'une de l'autre et Ies 

constats qui ressortent de ces analyses sont mises en comrnun dans la conclusion de la these. 
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Les sections suivantes presentent tous les details de ce plan de recherche et de la 

methodologie deveIoppie pour realiser les analyses empiriques. Dans un premier temps les 

indicateurs pour chacune des dimensions du modde presente a la figure 1 du chapitre 

pricedent sont presentis. Par la suite on aborde successivement la description de la 

population et de I'echantilion, la procedure de collecte de donnCes et, finalement, la strategie 

d'analyse '. 

Les indicateurs relatifs aux caracteristiques individuelles et situatiomelles ont deja 

ete discutb au chapitre pricedent, on en trouvera Ia liste dCtaillCe au tableau 5 .  I .  Rappelons 

aussi que les ressources lconomiques ne sont pas prises en compte dans les analyses 

empiriques pour les raisons dija ivoquees au chapitre 4. 11 faut donc elaborer ici sur la 

mesure des dew formes de capital qui sont retenues dans les analyses. Mieux comus, les 

indicateurs du capital humain sont present& d'abord, suivis d'une discussion plus dlaboree 

sur la f a~on  d'evaluer la vateur du capital social. 

5.1.1 La valeur du capital humain 

La strategie adoptee pour mesurer la vaIeur du capital humain vise a se rapprocher 

le plus pres possibIe des mesures effectuees dam la plupart des recherches qui utilisent ce 

facteur pour analyser la dynarnique de l'aide sociale. En consiquence, Ia mesure du capital 

I Toutes les itapes de ladimarche mithodologique sont dicrites ici, mais les risultats qui en dicoulcnt 
sont prisends dans les deux articles qui composent Ies dew chapitrcs suivants. L'obligation de dicrirc la mCthodc 
utilisee dans chacun des ankles fait en sone que certaines parties de ce chapitre sont reprises dam les chapims 
suivants. 
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hurnain est centree sur les deux indicateurs traditio~els que sont la scolarite et I'expdrience 

professionnelle. 

Un troisi2me indicateur est ajoutt pour tenir compte de la participation ou non aux 

programmes de developpement de I'employabilitC offerts par le systeme de Sicurite du 

revenu. Cette composante est considkrke parce que le dCveloppement du capital humain est 

l'objectif principal de ces programmes. En consequence, si ces programmes produisent des 

effets significatifs, le fait d'y avoir participe devrait accroitre la valeur du capital hurnain. 

11 est donc essentiel de tenir compte de cette dimension. La liste des indicateurs du capital 

humain est prbentee au tableau 5.1. 

I1 faut noter que les experiences de travail, ainsi que la d h e  a l'aide sociaie sont 

mesurees en septembre 1993, date qui marque le debut de la periode &observation afin de 

s'assurer d'effectuer une mesure comparable de ces dew indicateurs pour les deux groupes. 
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Tableau 5.1 : Liste des indicateun pour les dimensions caractdristiques individuelles, 
situationnelles e t  capital humain 

I statut civil 

DIMENSIONS 

hactkist iques individuelles 

pdsence d'enfants 

INDICATEURS 

sexe 

I pdsence d'enfants la rnaison 

presence d'enfants d'dge prescolaire 

I nombre d'enfants 

1 lieu de residence 

2apital humain 

I statut de participation aux programmes de la SCcuriti 
du revenu 

posseder de l'expdrience de travail (avant octobre / 1991) 

I durk  de I'exdrience de travail (avant octobre 1993) 

Duree totale a I'aide sociale I nombre d'annees (avant octobre 1993) 
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5.1.2 L'6valuation de la valeur du capital social 

Si la rnesure de la valeur du capital humain apparait cornrne un processus 

relativement simple, I'evaluation de la valeur du capital social soukve des difficultCs d'une 

autre ampleur. Compte tenu des limites des travaux se rapportant au capital social, les 

moddes satisfaisants d'tvaluation de la valeur du capital social se font rares. De la meme 

maniltre que l'examen des diverses theories du capital social disponibles ont conduit a la 

necessiti de developper un modele theorique plus structure du capital social, de mCme il faut 

explorer une facon d'en effectuer m e  mesure qui evite les pieges de la confusion entre les 

effets et la ressource. La strategic de mesure qui est prQentCe ici repose sur le modele 

thiorique elabore au chapitre 3 et vise a developper un protocole operatiomel de ce modele 

en puisant au vaste corpus methodologique de l'analyse de reseaux. 

Rappelons tout d'abord que les deux principaux auteurs a l'origine de l'utilisation 

actuelle du concept de capital social font explicitement reference aux reseaux sociaux 

comme lieu de production du capital social. Pour Bourdieu (1980a, 1986) les rtseaux 

sociaux constituent le seul site dam lequel le capital social est produit, alors que pour 

Coleman (1987, 1988, 1990), mime si les reseaux sociaux sont importants dam cette 

production, ils demeurent une source de capital social parmi d'autres. Ni I'un ni l'autre n'a 

cependant dkveioppe de faqon systimatique les liens qui existent entre les rbeaux sociaux 

et le capital social et moins encore une facon d'en Cvaluer la valeur. 

Par ailleurs, plusieurs chercheurs ont utilise le concept de capital social dam le cadre 

de l'analyse de reseau sans toutefois porter une tres grande attention 1 expliciter les modes 

d'articulation entre les riseaux sociaux et la valeur du capital social (Flap et De Graaf, 

1986 ; Forse, 1997). Dans ces travaux le capital social est utilisi presque comme un 

synonyme des riseaux sociaux ou de leurs effets, le statut de l'un et de l'autre demeurant 

apparemment confus. 
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C'est a deux chercheurs reputis en analyse de reseau que I'on doit d'avoir poussd un 

peu plus loin la reflexion dans ce domaine. Ronald Burt (1 992, 1995,1997a, 1997b, 1998) 

a introduit le concept de capital social pour designer les relations a I'interieur et entre des 

entreprises. S'inscrivant dans la tradition de Coleman, la conception du capital social sur 

laquelle ses recherches reposent est tributaire des lacunes de la vision fonctionnelle du 

capital social. De faqon gdnerale, ses travaux sont orient& vers l'identification d'effets 

attribuables au capital social, sans que la dynarnique de sa production, ni la dynarnique par 

laquelle il produit des effets ne soient examinees. L'apport des travaux de Burt reside 

cependant dans le fait qu'ils illustrent la possibilitk de rendre optrationnel une certaine 

evaluation de la valeur structurelle du capital social par le biais de l'analyse de reseau. 

C'est probablement Nan Lin qui a CtC le plus loin dans I'explicitation du lien entre 

capital social et riseaux sociaux. Dans le proiongement de sa thiorie dite des (( ressources 

sociales )) (Lin, 1978,1982,1990) qui met I'accent sur les ressources inherentes aux reseaux 

sociaux, ses reflexions I'ont conduit a etablir un lien entre le capital social et les (( ressources 

sociales D. Ce lien, formule de faqon assez impricise dans un premier article publie en 1995, 

est mieux construit dans un autre article paru en 1999. Dam ce dernier texte, il considhe le 

capital social et les (( ressources socialesn comme deux concepts equivalents tout en 

maintenant une distinction analytique : (( At [he empirical and research levels, social 

resources are used, whereas at the general theorefical level, social ccrpital is employed. n 

(Lin, 1999 : 47 1). Par ailleurs, Lin fait une distinction entre deux formes de capital social : 

celui auquel on a acces par le biais des dseaux sociaux (<( resorrrces accessed in ego's 

general social nehvorks N, Lin 1999 : 471) et ceIui qui renvoie a une rnobilisation des 

ressources reticulaires ((( mobilized social capital n, Lin 1999 : 471). 

On remarquera que, a premiere we,  la conception de Lin s'apparente a la n6tre qui 

met I'accent sur la difference entre le capital social structuret, les ressources inscrites dam 

les reseaux sociaux, et l'actualisation de ce potentiel structure1 par le biais des pratiques et 

investissements reticulaires. Elle differe cependant sur plusieurs points. Pour cet auteur, le 
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capital social et les ressources sociales ne constituent qu'une seule et mime rkalite, dors que 

Ie modele dkveloppe dam cette these considere que le capital - sous toutes ses fonnes, et 

donc sous sa forme sociale - ne constitue qu'une des composantes des ressources sociales 

disponibles aux agents. Par ailleurs, Lin ne porte pas une ues grande attention a la 

dynamique du capital, notamment au processus de conversion d'une forme a une autre, 

mecanisme central, de notre point de we,  dans la production-reproduction du capital. 

Finalement, la distinction que l'on a etabli entre la dimension structurelle du capital social 

et sa dimension dynamique ne renvoie pas, comrne chez Lin, a des formes differentes de 

capital social, mais a un processus par lequel les ressources potentiellement disponibles 

peuvent Stre actualisCes et ainsi devenir (( utiles )) ou (( utilisables N. 

Dans le prolongement des discussions presentees au chapitre 3, la demarche utilisee 

ici considere que la valeur du capital social est fonction des ressources presentes dans les 

rkseaux et de la capaciti des agents de s'approprier ou de mobiliser ces ressources. 

L'evaluation de la valeur du capital social doit donc tenir compte de ces deux dimensions. 

Les modalites de mesures de chacune vont maintenant itre decrites. 

5.1.2.1 La composante structurelle du capital social 

La valeur structurelle du capital social est considirie equivalente aux ressources 

potentiellement accessibles par ie biais des rkseauu. Cette valeur peut bre degagee en 

considerant la structure des reseaux auxquels les personnes participent. Pour les riseaux 

egocentriques, c'est-a-dire des reseaux personnels reconstituks a partir d'un individu et de 

I?(( ensemble )) des liens qu'il entretient, I'analyse de la structure reticulaire doit se faire de 

faqon indirecte puisqu'il n'est pas possible de faire une analyse directe de la structure de ce 

type de reseau (Degeme et ForsC, 1994 ; Wasserman et Faust, 1994). 



Le protocole de recherche 

Diverses mesures indirectes de la structure reticulaire ont eti  proposies. Certains ont 

mis l'accent sur la force des liens entre un ego et ses alters (Granovetter, 1973 1974)' 

d'autres sur la diversite des relations ou encore sur le statut des personnes avec qui les liens 

sont Ctablis (Lin et 01. I98 la, I98 1 b ; Lin et Dumin, 1986). L'approche utilisee ici centre 

l'analyse sur l'itendue du reseau qui apparait la mesure la plus appropriee pour effectuer une 

evaluation de La valeur du capital social structure1 compris dam le riseau. L'itendue 

correspond au nornbre de liens qui composent le reseau et a la diversite des acteurs et des 

liens qui sont impliques (Burt, 1983). Plus le nombre de liens reticulaires est grand et, 

surtout, plus les liens sont de natures differentes, plus la probabilite d'avoir acces a des 

ressources differentes par le biais de ces liens sera Clevee. La diversite des acteurs, quant a 

elle, renvoie a I'effet de composition. Un reseau compose d'acteurs qui occupent un rang 

social prestigieux risque de fournir des ressources socialement plus appreciables qu'un 

r6seau compose d'acteurs qui occupent des positions socialement difavorisees (Campbell, 

Marsden et Hurlbert, 1986 ; Degenne et Forsk, 1994). 

- La rnesure de 1'6tendue reticulaire 

Ronald Burt (1983) a propose quatre indicateurs de l'etendue des riseam 

egocentriques. Le premier renvoie a la taille (nombre de liens et nombre de relations) et trois 

autres impliquent une mesure de la (( qualite D des liens. D'un point de we structural, la 

qualite des liens se definit par le fait qu'ils offrent un acces plus ou moins grand a de 

nouveaux contacts, c'est-a-dire qu'ils ne sont pas redondants. Ces trois indicateurs sont : la 

diversite des statuts dans le reseau ; la force des liens entre ego et les alters de differents 

statuts ; et la force des liens entre les alters de differents statuts. Cette proposition de mesure 

de l'etendue du reseau necessite des informations sur Ies liens entre Ies alters ce qui est 

rarement disponible dans les etudes centries sur les reseaux Cgocentriques. 
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En s'inspirant de cette demarche Campbell er al. (1986) suggerent de mesurer 

l'itendue en considirant trois dimensions des reseaux : la diversite, la taille et la densitti. La 

diversite renvoie a la presence d'alrers de diffkrents statuts dam le reseau, la taille implique 

a la fois le nombre de liens et le nombre de relations. La densite est conpe comrne l'inverse 

de l'ttendue : plus un reseau est dense, moins il sera etendu. La mesure de la densite 

proposte par les auteurs est centrie sur la force des liens entre ego et les alters selon 

I'hypothese que des liens forts risquent de connecter des individus de statuts plus proches 

que des liens faibles '. 
Le modele utilist ici reprend en grande partie celui propod par CarnpbeIl er al.. La 

premittre dimension retenue est la taille des reseaux. Celle-ci renvoie a la fois au nombre de 

liens et au nombre de relations que les ego entretiennent. Les liens avec des organismes 

sont inclus dans la taille du riseau, car ils peuvent potentiellement d o ~ e r  acces a deux types 

de ressources. D'une part, les ressources associees a la mission mime de l'organisme (aide 

financiere, defense des doits, etc.) et, d'autre part, la ressource qu'ils constituent en tant que 

lieu potentiel de creation de nouveaux liens dont la particularite est d'ftre a l'exterieur des 

reseaux personnels existant, ouvrant ainsi la voie vers une diversification des reseaux. 

La deuxieme dimension du modeIe est constituke de la densitd. Ici encore la strategic 

utilisie est similaire a celle proposee par Campbell er a/., c'est-a-dire que la mesure de la 

densitt est basee sur les relations entre ego et les alters. Elle comprend la multiplexitC des 

rBles et des relations sous l'hypothese que plus les liens sont multiplexes, plus les personnes 

devraient Ctre proches et le reseau dense. Elle comprend aussi une mesure de la force des 

liens et du niveau d'intimite des relations. Ces deux ekments, comme la multiplexiti, sont 

' Cene appmche de la mesure de la densitl est diffirente des mithodes habituellement utilisCes qui 
reposent sur les liens entre les alters. De facon traditionnelle, on 6value la densitd en calculant le nppon entre Ie 
nombre de liensexistants entre les alters et le nombre de liens passibles (voir Degenne et Forsi. 1994 ; Burt, 1983). 

' On parle ici sunour d'organisrnes de type cornrnunautaire oeuvrant dans diffirents secteurs : entraide 
ou support socio-financier, appui a Pemploi ( fornation, aide il la recherche dlernploi),ou implication et engagement 
social (ddfense des droits, etc.). 
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pressentis pour avoir un effet positif sur la densite, plus le nombre de liens forts, multiplexes 

et le niveau d'intimite est grand, plus ladensite du riseau devrait Otre importante et l'etendue 

riduite. 

La diversite est me mesure plus directe de I'etendue. EHe est consideree ici sous 

I'angle des caractiristiques des alters et des caractCtistiques des relations. Sous le premier 

aspect, la diversite est fonction de la presence d'un plus ou moins grand nombre d'alters 

dont le statut est diffirent de ego. Les indicateurs retenus comprennent le genre, le niveau 

de scolarite et la situation socio-economique des alters. En ce qui a trait a la diversite des 

relations, le generateur de nom qui sera decrit plus loin, a ete conqu pour etablir une 

distinction entre les rekitions sociales entretenues par les ego et les relations d'emploi. 

Celles-ci sont definies comme l'ensemble des liens qui, de p6s  ou de loin, se rapportent a 

I'occupation d'un empIoi. Les relations sociales renvoient a I'ensemble des liens qui ne font 

pas partie des relations d'emploi ou de ceux entretenus avec des organismes. Sur le plan de 

la diversit6 des relations, on retrouve donc trois grandes categories : les relations sociales au 

sens large, les relations d'emplois et les relations avec des organismes. Le tableau 5.2 

prisente la liste de tous les indicateurs retenus pour la mesure de la valeur structurelle du 

capital social. 
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Tableau 5.2 : Liste des indicateun pour la mesure du capital social ct  structure1 n 

11 Nombre de liens I nombre de personnes dans le riseau des relations (1 
d'emploi I1 
nombre de personnes dans le rQeau integral I1 

Nombre de relations 

I nombre total de relations diffirentes identifiks par It 

nombre de personnes dans le reseau des relations 
sociales 

I 

nombre de relations differentes 

ego dans son reseau des relations d'emploi I1 

nombre total de relations differentes identifiees par 
ego dans son reseau integral 

1 

0 I nombre total de relations diffirentes identifiees par 11 
II I ego dans le reseau des relations sociales I1 

nombre total de relations (in- 
di ffirencikes) 

nombre total de relations identifiees par ego dam son 
reseau des relations sociales 

nombre total de relations identifiees par ego dans son 
reseau integral 

nombre total de relations identifiees par ego dans son 
reseau des relations d'emploi 

2 

Organismes 

I 
organismes d'appui a l'emploi 

organismes de support socio-financier 

organismes d'implication et d'engagement social 

autres organismes 

nombre d'organismes ll 
U I avoir au rnoins un organisme dans son reseau II 
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nombre de personnes avec qui ego a une relation 
tr multiplexe D (reseau intdgral) 

II multiplexite des relations 

nombre et proportion de personnes avec qui ego a 
une relation (( uniwlexe )) ( relations d'emploi) 

nombre et proportion de personnes avec qui ego a 
une relation cr uniplexe D (reseau integral) 

r 

I nombre de personnes avec qui ego a une relation - - I N  multiplex^ r (reseau des relations d'emploi) 

nombre et proportion de personnes avec qui ego a 
une relation uniplexe N (relations sociales) 

nornbre de personnes avec qui ego a une relation 
N multiplexe )) (rdseau des relations sociales) 

multiplexite des r6les nombre moyen de r6les differents (rbeau des rela- 
tions d'emploi) 

I 
nombre de relations tc proches )) (riseau des relations 
d'empIoi) 

La force des liens 

ctcloseness / emotional intensi- 

nombre totaf de relations r( distantes n (reseau des 
relations d'emploi) 

nornbre total de relations (reseau des relations d'em- 
pIoi) 

I nombre et proportion de personnes avec qui ego a 
des relations intimes reciproques 

I nombre et proportion de petsonnes avec qui ego a 
des relations intimes 

11 support riciproque. I nombre et proportion de personnes avec qui ego a 

1 I des relations d'aide riciproque 
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Diffkrence dans la cornposi- 
tion selon le genre 

Diffkence dans la composi- 
tion selon le niveau d'educa- 

Diffkrence dans la composi- 
tion selon le statut socio-eco- 
nomique 

La specialisation des rbeaux 

lombre et proportion de personnes dont le genre est 
iifferent de celui d'ego, reseau des relations d'emploi 

lombre et proportion de personnes dont le genre est 
iifferent de celui d'ego, riseau integral 

~ombre et proportion d'alters dont la scolarite est 
plus elevee que celle d'ego 

nombre et proportion d'alters dont la scolarite est 
plus faible que celle d'ego 

nombre et proportion d'alters dont la scolarite est 
igale a celle d'ego 

nombre et proportion d'alters a l'aide sociale, reseau 
des relations d'emploi 

nombre et proportion d'alrers en emploi, reseau des 
relations d'emploi 

nombre et proportion d'alters retraites, reseau des 
relations d'emploi 

nombre et proportion d'alrers autres statuts sans 
emploi, reseau des relations d'emploi 

nombre et proportion d'alters sans smplois (tous 
statuts), rCseau des relations d'emploi 

nombre et proportion d'alrers en emploi, rbeau des 
relations d'emploi 

riseaux des relations sociales 

reseaux des relations d'emploi 

reseaux d'organismes 
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Mesurer I'ktendue d'un riseau implique donc une mesure du potentiel de diversite 

des ressources auxquelles ils donnent acces et une mesure du potentiel de la (( valeur N de 

ces ressources. Les deux dimensions prises simultanement constituent une borne 

approximation des ressources inscrites dam les rkseau et de la valeur du capital social dont 

disposent potentiellement les individus du fait de leur participation a ces reseaux sociauu. 

Cette premiere evaluation de la valeur du capital social demeure cependant d'ordre 

structure1 et ne tient pas compte de la dimension dynamique de ce dernier, c'est-a-dire de 

la faqon dont les individus utilisent ieurs reseaux pour actualiser le capita[ social potentiel 

qui y est inscrit. I1 reste donc a presenter la strategic d'evaluation de cette deuxieme 

composante. 

5.1 2 . 2  La composante dynamique de la valeur du capital social : la mobilisation du capital 
social 

Deux raisons expliquent l'importance de tenir compte de la dimension dynamique 

de la valeur du capital social. La premiere est que les ressources qui constituent le capital 

social, peuvent exister de fa~on virtuelle et que ce n'est que lorsqu'elles sont inscrites dans 

un processus d'echanges qu'elles prennent la forme de capital '. 

La seconde raison renvoie a la valeur du capital social en lui-mtme. Comme il a deja 

it6 mentiome au chapitre 3, la valeur relative du capital social ne dkcoule pas directement 

de la presence de liens mais de la valeur des ressources inscrites dans ces liens. L'exemple 

de l'etudiant mentionne dans ce mtme chapitre constitue une illustration eloquente de ce 

processus. En plus de posseder des reseaux sociau. bien pourvus en ressources, l'important 

n'est pas tant de mobiliser son riseau, que de mobiliser les ressources les plus (( utiles n et 

les mieux (( nanties D. Cette approche rejoint les travaux de plusieurs chercheurs qui ont mis 

4 Voir I'article Social Capital : Theoretical Developments au chapitre 3. 
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l'accent sur la position sociale des contacts mobilises pour la recherche d'emplois et le statut 

occupationnel atteint (Lai et al. 1998 ; Lin et al. 1978, I981a, 1981 b, 1986). De ce point de . 

vue, ce n'est pas tellement la nature du lien qui est important comme le suggere Granovetter 

(1973,1974) mais la position sociale du contact. Par ailleurs, ceci n'exclut pas I'importance 

relative des liens faibles comme mecanisme eficace d'acces a l'information et aux 

ressources, rnais conduit une precision du processus implique : plutdt que de mettre 

l'accent sur la (( force des liens faibles n, on peut suggkrer, a la suite de Van Dijk (1997), que 

les (( liens importants sont des liens faibles )}. 

La mobilisation du riseau consiste a etablir un processus d'echanges entre un ego et 

un ou des alters, processus par lequel des relations sociales de diffirentes natures - &- 

nitaires, filiales, contingentes, etc. - sont transformCes en relations utile~ pour I'atteinte 

d'un objectif spicifique. I1 faut noter que ce processus d'echanges peut ou non Ctre initie par 

ego, c'est-a-dire par la personne qui en btntficie directement. 

La presence de cette dimension dynarnique des transactions reticulaires peut Ctre 

rnise a jour en identifiant l'utilisation que les individus font de leuis reseaux pour atteindre 

un objectif particulier, ici la sortie de I'aide sociale. Cette utilisation peut Ctre directe, 

lorsque ego est un agent actif qui agit pour developper, maintenir ou utiliser ses ressources 

riticulaires. Elle peut aussi Otre indirecte lorsque ego est (( mobilise D par son reseau pour 

entreprendre diverses actions pouvant le conduire vers des actions visant I'affranchissement 

A l'igard de I'aide sociale. Dans un cas comrne dam I'autre, la mobilisation du capital social 

conduit ou consiste a encaisser des dividendes r4suftant d'investissements riticuiaires passes. 

Ces dividendes peuvent prendre la forme d'informations, de rkfkrence, d'appui, etc. 

Les indicateurs retenus ici ant trait aux micanismes qui ont id utilises par les 

prestataires pour quitter l'aide sociale. Le parcours qui a conduit les personnes en insertion 

prCcaire a quitter l'aide sociale a et i  reconstruit pour identifier : 1) les moyens qui ont 

permis la dipart de l'aide sociale ; 2) si le reseau social a joue un r6le dam ce processus, 

principalement dans la recherche et l'obtention d'un emploi ; 3) qu'elles sont les 
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caract~ristiques des contacts (en terme de statut socio-iconomique notamment) et des 

relations qui ont etC utilisees (type de liens, durke du lien, etc.). 

Les donnees proviennent de dew groupes de personnes qui ont ete inscrites a I'aide 

sociale de f a ~ o n  continue entre octobre 1991 et septembre 1993, dont I'un, le Groupe I les 

prestotnires, a maintenu cette inscription continue jusqu'au moment de la constitution de 

1 ' echantillon (septembre 1996) et l'autre, le Groupe 2 les personnes en insertion pre'caire, 

Ctait dam une situation de relative autonomie a I'egard de I'aide sociale pendant la pkriode 

d'observation (entre octobre 1993 et septembre 1996). 

L'obsentation est centree sur des prestataires de longue duree plutdt que l'ensemble 

des prestataires pour diffirentes raisons. Choisir les prestataires de longue duree revient ainsi 

a selectionner Ies personnes pour qui I'aide sociale est ou devient un mode relativement 

stable de subsistance. Cela permet d'eliminer les effets d'ivinements plus ou moins 

contingents et de centrer i'observation sur un groupe qui est un meilleur reflet de la 

dynarnique de l'aide sociale en tant qu'experience non contingente. Finalement, le groupe 

des prestataires de Iongue duree est celui qui, an'importe quel moment, constitue la majorite 

des prestataires (Duclos er al., 1996). Cela implique des consequences financieres 

importantes mais aussi des consiquences sociales, economiques et culturelles tragiques tant 

du point de w e  de la societC que des individus affect&. En mettant I'accent sur ce groupe 

de prestataires de longue duree, la recherche veut jeter un eclairage sur la dynamique de 

l'aide sociale tipuree des effets des evenements circonstanciels. 

Les donnies ont ite recueillies auprQ de 216 personnes residant dans trois regions 

du Quebec, soit Montrial, Quebec et Laval. La taille de l'ichantillon a Cte determinie selon 



Le protocole de recherche 

la methode suggdre par Hsieh (1989) pour Ies analyses de rigression logistique '. Pour un 

seuil de signification de -05, il faut 21 8 r&ondants si on veut mesurer une croissance dans 

les ratios de cote de 0.5 b v e c  une puissance de test de 0.80, en considerant l'effet des 

caracteristiques socio-dimographiques des repondants et en faisant l'hypothese d'une 

influence similaire du capital social et du capital humain sur la sortie de I'aide sociale. 

L'echantillon aleatoire a etC fourni par Le ministere de [a Securite du revenu a partir 

de ses fichiers administratifs suite a une autorisation de la Commission d'accis a l'infotma- 

tion du Quebec. La population visee devait correspondre auu crittres suivants : 

b habiter une des trois regions administratives suivantes : Montreal, QuCbec et 
Laval. 

Ce decoupage giographique permet de maintenir stable le facteur d'urbanisation ce 

qui peut faciiiter l'observation des (( effets de voisinage n, tout en operant une 

variation sur le plan des caracteristiques du marche du travail. En effet, comrne le 

montrent les domies presentees au tableau 5.3, pendant toute la periode de la 

collecte et I'annee precidente, le taux de chbmage est !e plus ilevC a Montrial et le 

plus faible a Lava], Quebec occupe une position mitoyeme. Par ailleurs les donnees 

du tableau 5.4 illustrent une importante variation dans la structure socio-economique 

des trois regions. Par exemple, les Industries manufacturieres occupent proportion- 

nellement deux fois plus de personnes a Montreal et Lava! qu'a Quebec. Les emplois 

du secteur Commerce sont proportionnellement plus nombreuv a Laval, alors que 

Voir plus loin pour la description du plan d'analyse. 

6 La croissance des ratios de cotes de 0.5 (plus priicisirnent le passage dun ratio de I - qui renvoie 
I'hypothkse nutle ou a l'absence d'influence des variables indipendantes sur la variable dipendante - a un ratio 
de 1.5 - hypothese alternative, qui indique une influence des variables independantes sur la variable dependante) 
apparait sufisante pour indiquer une difference significative, non seulernent sur le plan statistique. mais aussi, ct 
surtout, sur le plan de la probabiliti de sortie de I'aide sociale. 
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c'est dans cette region que le secteur Services est le moins developpi. Findement, 

QuCbec comprend la plus grande proportion de sa main-d'oeuwe integree dam 

L'Administration publique. Ces deux indicateurs permettent de supposer que la 

structure du marche du travail est relativement differente d'une region a I'autre. 

t avoir le fran~ais pour langue maternelle et ttre n i  au Quibec. 

Ce critere vise a assurer 17homogenCiti de l'dchantillon du point de w e  ethno- 

linguistique. En effet, avec un tichantillon de cette taille, il s'avere impossible de 

contrbler pour les effets potentiels de differentes appartenances ethno-Iinguistiques. 

b avoir moins de 55 ans. 

Le systeme de Securite du revenu du Quebec considere comme (( non disponibles N 

les personnes qui ont plus de 55 ans. Ce critere exprime tout simplement qu'on ne 

s'attend pas a ce que ces personnes reintegrent le marche du travail et, en conse- 

quence, les efforts de reinsertion, les diffdrents programmes, ne sont pas orientds 

vers elles. Leur exclusion de cet echantillon n'indique pas une adhesion a cette 

vision. Elle relive plutdt de la ntcessite de les exclure pace qu'on ne peut pas 

mesurer l'effet de la participation a des programmes pour ces personnes puisque, de 

faqon ginirale, elles n'y ont pas acces. 

t h e  considird (( apte )> au travail selon les crit4res de la SCcurit6 du revenu. 

L'exclusion des personnes considerees (( inaptes ), au travail repose sur la msme 

logique que l'exclusion des plus de 55 ans. Le systeme d'aide sociale ne s'attend pas 

a ce que ces prestataires quittent l'aide sociale et, de faqon generale, ne foumit aucun 

soutien pour ce faire. 
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Tableau 5.3 

Taux de chdmage annuel selon qudques dgions '  du Quebec, 1995-1998 

'Yo % % % 
Ensemble du Qutbec 11.4 11.9 11.4 10.3 

420 - Quebec 
440 - Montreal 
445 - Laval 10.0 10.3 11.1 8.4 
' Selon le lieu de rdsidence. 
Source : Statistique Canada, Enquete sur la population active. Compilation spiciale par I'Institut de 
la statistique du Quebec. 

Tableau 5.4 

Repartition des emplois selon les secteun d'activite Cconomique et la rigion en 1997 ' 

Nombre (en milliers) et % d'emplois 

Secteurs dYactivitC econo- 
miaue Montrdal Laval Quebec 

primaire 

industrie manufacturitres 

construction 

transport, communications 
et services publics 

commerce 

finances assurances et affai- 
res immobilieres 

services 

administration publique 

Total 

' Source : donndes recueillies sur le site internet de I'lnstituc de la statistique du Quebec. 
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b avoir i t 6  inscrit h la s k u r i t i  du  revenu pendant au moins 24 mois consdcutifs 
de septembre 1991 i septembre 1993. 

La duree moyenne de I'ensemble des demandes d'aide sociale &ant de dew annks 

(Duclos ef al. 1986) ce point de demarcation a eti choisi pour differencier les 

prestataires de longue d d e  des prestataires de (( courte durke n. Prdcisons qu'il 

s'agit ici d'une cohorte compode de tous les inscrits en septembre 1991 ce qui 

implique a la fois les nouveaux inscrits du mois et les personnes inscrites andrieure- 

rnent. 

t les deux sous-groupes de prestataires sont difinis de la  maniire suivante : 

les prestataires actuels devaient avoir maintenu de faqon continue lour 
participation a !*aide sociale entre octobre 1993 et septembre 1996. 

Ce groupe est utilisi un peu a la manikre d'un groupe contrble quant a la 

sortie de I'aide sociale. I1 partage avec le second groupe la m&me caracdris- 

tique d'une longue experience a l'aide sociale et devrait donc Ctre soumis aux 

memes effets potentiels de cette participation. Une description detailk des 

differentes caracteristiques des deux groupes est prisentie au chapitre 6, 

tableau 2. 

t le groupe des personnes en insertion pr4caire devrtit awir quittd I'aide 
sociaie pendant au rnoins 24 mois, dont 18 mois consCcutifs, sur une 
piriode de 36 mois, entre octobre 1993 et septembre 1996. 

Ce critere peut apparaitre quelque peu alambique, mais il resulte des 

contraintes de la riaIite particdiere de la population des prestataires de 

longue dude au QuCbec. En effet, t r k  peu de prestataires de longue dunk 

quittent le systeme d'aide sociale de facon definitive a un moment prick 
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(dam notre cas, octobre 1993) '. Les criteres utilises pour difmir ce groupe 

sont les moins (( severes n qui pouvaient h e  retenus pow pouvoir constituer 

un khantillon de la taille vouhe. 

Finalement 1'echantillon est stratifie selon le statut de participation aux differents 

programmes de I'aide sociale (50% de participants t t  50% de non-participants) et selon le 

sexe. 

Un questionnaire a ett developpi pour recueillir les informations relatives a 

L'ensemble des indicateurs identifib. Compte tenu de certaines particularites propres a 

chaque groupe de prestataires, notamment en ce qui a trait a I'expirience professionnelle, 

des versions differentes du questionnaire ont Cte ueilisees : une version reduite pour les 

prestataires toujours inscrits et une version pluselaborie, pennettant de reconstituer de fqon  

dCtaill6e le parcours suivi par les personnes en insertion pdcaire pendant la periode 

d'observation. C'est cette version qui est present4e a I'annexe 1 '. 
Les versions preliminaires du questionnaire ont fait l'objet de dew pri-test 

consecutifs. Ces opirations ont ite particulierement utiles pour mettre au point les 

' Le critere idial pour constituer ce gmupe dtait de cibler des ex-prestataires qui ont completement quitte 
I'aide saciale pendant toute laduric de la periode d'observation (octobre 1993 a septembre 1996). Dans lacohone 
de prestataires des trois regions ciblics qui ont EtP a I'aide sociale de facon consecutive entn octobre 1991 et 
septembre 1993, seulement 238 pmtataires dpondaient a ce critbn. Ce nombre, nenemcnt insuffisant pour 
constituer un ichantillon, a f o rd  un assouplisscment dcs critkrcs de silection. Les criteres retenus mnt ceux qui 
donnent acces A la population minimale pour qu'un ichantillon kaliste puisse 6tre obtenu, soit envimn 2600 
penonnes. 

8 I1 faut pkciser que ceae collecte s'inscrivait dans une recherche plus large et que, en consCquence, le 
questionnaire comprend un bon nombre dc qucstionsqui ~nvo ient  a des indicatcurs qui ne sonlpas consider& dans 
cene thtse. 
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genirateurs de noms. Ces derniers ont etC diveloppes selon la perspective sugg6rie par 

McCaIlister et Fischer (1 978) qui consiste a reconstituer les rdseaux a partir de l'identifica- 

tion des individus avec qui les repondants font telles ou telles activites. Cette approche est 

nettement plus efficace pour la reconstitution des riseaux egocentriques que le sont les 

demarches plus courantes centries sur l'identification des relations (par ex. quels sont vos 

X meilleurs amis ?) (Wasserman et Faust, 1994 ; Degenne et Forse, 1994 ; Sokolovsky et 

Cohen, 1981). 

L'enjeu, toutefois, est de cemer les activitis qui permettent le mieux d'identifier les 

rnembres des reseaux. Compte tenudu fait que les rapports de sociabilite s'exercent dansdes 

cadres physiques et sociaux differents selon les groupes sociaux - les prestataires d'aide 

sociale n'ont pas acces ou n'utilisent pas les mimes lieux sociaux et physiques que les 

cadres par exemple - ces activites ne sont pas donnees o priori. Par ailleurs, le temps 

exige pour la collecte augmente considCrablement en fonction du nombre d'activites 

soumises aux repondants, ce qui exclut la possibilitk de poser un grand nombre de questions 

en considerant que (( Ie plus est le mieux D. 

La mise au point des generateurs s'est donc faite tout d'abord en utilisant un grand 

nombre d'activites pour lesquelles les repondants cibles pour les pre-tests devaient identifier 

tous les alters impliques. Les risultats ont Cte analyses et les activites redondantes d'un point 

de vue reticulaire - c'est-a-dire les activites que l'on fait generalement avec les m h e s  

personnes - ont it6 retirees. Ce processus itiratif a etC repris a deux reprises pour obtenir 

la version des ginerateurs de noms utilises pour la collecte et que l'on retrouve dans le 

questionnaire. 

Une des particularites du questionnaire est d'utiliser plusieurs gdnerateurs pour 

reconstituer differents riseaux specialises selon le contenu des relations. On a donc un 

ginerateur pour le rkseau des relations sociales, un autre pour les organismes et un troisieme 

pour les relations d'emploi. Une description detaillee de cette operation est present& au 

chapitre 6. 
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Les generateurs utilises peuvent itre completes en environ 30 minutes. En moyenne, 

les reseaux reconstitues avec ces instruments comprennent 19.4 liens, un total de 45 relations 

et 1 1.5 relations differentes. Le nombre total de relations renvoie ici a la somme de tous les 

contacts entre un ego et un aher quelle qu'en soit la raison. Les relations differentes sont 

composees de I'ensemble des relations non-redondantes (une mCme relation est consideree 

une seule fois mime si elle est activie a plusieurs reprises avec differents alters). 

La collecte des donnees a ete realisee au moyen d'entretiens face a face, gendrale- 

ment au domicile des personnes sdectionnees 9 .  La durie des entretiens varie de 1 a 3 

heures. Pour s'assurer de la validite et de la fid6litk de lacollecte plusieurs entretiens ont dte 

enregistres et analyses par la suite. Une analyse des domees provenant de chaque 

intervieweuse a ete effectuie sans qu'aucun biais systematique ne soit identifie. Lors de 

chaque entretien une entente de confidentialite quant aux renseignements recueillis etait 

signee par le repondant et I'intemieweuse ". Chaque participant a requ la somme de 20 $ en 

guise de remerciements pour sa participation. 

5.4 LES ANALYSES 

La strategie d'analyse privoit deux etapes centrees chacune sur une composante de 

la valeur du capital social. 

La premikre Ctape consiste a analyser Ies effets potentiels de la composante 

structurelle du capital social sur la sortie de l'aide sociale. Essentiellement, il s'agit d'utiliser 

I'ensemble des variables du modde prCsente au chapitre 4 et dont les indicateurs sont decrits 

Je remercie mesdames Nathalie Harnois, Madelyne Fournier et Lucie Villeneuve qui ont realisi ces 
entretiens. 

'O Une c o ~ i e  de cene entente est ~risentie i I'annexe 2. 
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au debut de ce chapitre, pour identifier lesquelles ont une influence sur la probabilitt de faire 

partie du groupe des personnes en insertion prdcaire. Puisque la variable dependan- 
' 

te - faire partie de l'un ou l'autre des groupes observes - est dichotomique un modtile 

de regression logistique est utilise (Hosmer et Lemeshow, 1989). Les resultats de cette 

premiere itape de l'analyse sont prisentks au chapitre 6 dam l'article Capital social, capital 

hzrmain et sortie de I'aide sociale pour des presraraires de longrie d d e .  Puisque les 

principaux elements de la demarche specifique pour cette anaIyse sont ddcrits dam cet 

article, il n'est pas necessaire de les reprendre ici. 

La deuxierne etape de l'analyse apour objectif de verifier lavalidit6 de la proposition 

relative a la seconde composante de la valeur du capital social, c'est-bdire la dimension de 

mobilisation du capital social. Ici encore, lademarche et Ies risuItats sont presentes dans un 

article - La mobilisation des riseaux sociaza pow la sorrie de l'aide sociale - au 

chapitre 7. La conclusion de Ia these fait la jonction entre ces dew etapes de l'analyse. 



ARTICLE 3 : CAPITAL SOCIAL, CAPITAL HUMAIN 
ET SORTIE DE L'AIDE SOCIALE POUR DES 
PWSTATAIRES DE LONGUE DU&E ' 

Les recherches portant sur les bcteurs qui influencent la sortie de I'aide sociale ont surtout 

mis l'accent sur le dificit de (( capital humain )) des inscrits. La recherche dont les rhuitats 

sont presentts ici repose sur L'hypothkse que, pour des prestataires de longue duree, le capital 

social joue un r6le diterrninant dans la sortie de I'aide sociale. Le capital social est defini 

comme fes ressources qui sont potentieilement rendues accessibles par la participation a des 

riseaux sociaux Cette hypothbe est verifiee en reconstituant Ies dseaux sociaux de 216 

prestataires et u ex-prestataires D de longue durie de I'aide sociale et en mettant en relation 

les caracteristiques reticulaires avec la probabilitg de sortir de l'aide sociale. Les analyses 

montrent que, pour ces personnes, le capital social constitue la ressoutce la plus significative 

pour predire la sortie de l'aide sociale et ce en contrlilant I'effet du capital humain et des 

caracteristiques socio-demographiques et situatio~elles. 

' Cet article paraitra dans Canadian Journal of Sociology 1 Cahiers canadien dc sociologie en 1001. J'en 
suis I'auteur principal et il a kt6 cosignd par Mme. Dena White. 
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INTRODUC~ION 

Les preoccupations relatives au systerne de dcurite du w e n u  au Canada, cornme 

dam la plupart des pays occidentaux, s'articulent autour de certains grands axes dont les 

principaux sont les coits reliis a ces systemes, leur eficacite ainsi que leurs impacts. Les 

questions tournent habituellement autour de themes comme la duree du passage dans le 

systeme @'Neil st nl. 1987), l'identification des personnes les plus susceptibies d'y avoir 

recours (Duclos et 01. 1996)' Ie diveloppement d'une dipendance A I'igard du systeme 

(Harris, 1996)' l'eficaciti des mesures d'imertion ou de reinsertion au marche du travail 

(Lacroix, 1997)' erc. Toutes ces interrogations s'inscrivent dam uncontexte ou les politiques 

sont de plus en plus orienties vers la reduction de la dependance a l'igard de 1 '~tat  plutBt 

que vers la lurte a la pauvrete (Moms et Williamson, 1987). 

L'accent itant placC sur la sortie des systimes d'aide sociale de nombreuses de 

recherche ont Cti conduites afin de cerner les facteurs qui influencent cette sortie. Un grand 

nombre de ces recherches ont mis l'accent principalement ou uniquement sur l'effet du 

capital humain des inscrits (B[ank, 1989 ; Blank et Ruggles, 1994 ; Barrett, 1994 ; Duclos 

er al., 1996 ; Moffitt, 1992 ; O'Neil et al., 1987 ; Bane et Ellwood, 1993). Developpe par 

Becker (1964) le concept de capital humain renvoie principalement aux competences que 

les individus peuvent faire valoir sur le marche du travail. L'hypothese genirale qui sous- 

tend ces recherches veut que l'inscription et la persistance a I'aide sociale decoulent d'un 

deficit de capital humain des inscrits en regard des exigences du marchi du travail. Dans 

certains cas, on considire que ce deficit conduit a l'inscriptiondans le sysdme, dans d'autres 

que le systkme hi-mime crie ce deficit en provoquant une diminution de la valeur du capital 

humain des inscrits, particulibement ceux de longue duke (Lacroix, 1997 ; Duclos er a/., 

1996 ; Barrett, 1994). Cette conception a eu un impact majeur au Canada, aux USA et dans 

plusieurs awes  pays occidentaux oh on a mis sur pied un grand nombre de programmes 

visant le developpement de l'employabilitk des prestataires, c'est-a-dire de leur capital 



Capital sociol, capital humain et sortie de 1 'aide sociale pour des prestataires de longue durie 

humain, par le biais de formations professio~elle ou scolaire ou de programmes visant 

l'amdioration de differentes habiletis de travail (aide a la recherche d'emplois par exemple) 

(Bouchard et al. 1996 ; Dechine, 1994). 

La plupart de ces recherches et interventions conqoivent les prestataires cornrne des 

individus plus ou moins isolis, et la dynamique de la participation i I'aide sociale comme 

un rapport direct entre des caractiristiques individuelles plus ou moins rnidiatisies par des 

effets de conjoncture (avoir des enfants, resider dans telle ou telte rigion, &re confront6 a 

un marchi du travail plus ou moins propice) et la participation au rnarche du travail. 

La recherche dont Ies resultats sont prisentes ici adopte une approche diffirente. 

Considerant que les individus disposent de multiples ressources, dont Ie capital humain n'est 

qu'une des composantes, elle met l'accent sur l'analyse des riseauu sociaux en tant que 

revilateur du capital social dont dispose des prestataires d'aide sociale avec comme objectif 

principal de determiner si ce capital social est en mesure d'influer sur la sortie de l'aide 

sociale et ce en tenant compte des effets du capital humain et des caractiristiques socio- 

dimographiques et situationnelles des ripondants. 

CAP~TAL SOCIAL, RESEAUX SOCIAUX ET AIDE SOCIALE 

L'utiliti des riseaux sociaux en tant que ressource sociale favorisant l'atteinte de 

cenains objectifs a i t t  ddmontree dans de nombreuses recherches. Piusieurs travaux se sont 

penches sur Ie soutien social qui peut ttre fournis par les reseaux sociaux (Schweizer et al., 

1998 ; Wellman et Gulia, 1999 ; Degenne et Lebeaux, 1997 ; Auslander et Litwin, 1990). 

D'autres recherches se sont intiresstes a I'utilitC des rbeaux sociaux dans la recherche 

d'emplois et l'atteinte de statut occupationnel sur le marche du travail (Granovetter 1973, 

1974 ; De Grad  et Flap, 1988 ; Lai et al., 1998 ; Lin et al., 1981a, 198 lb ; Lin et Dumin, 
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1986 ; Montgomery, 1992). Dans l a m h e  tradition, Stoloff et al. (1999) ont montrk que les 

riseaux sociaux peuvent avoir un effet sur la participation des femrnes au marche du travail. ' 

Si de nombreux efforts ont ete mis pour cerner l'utilite des reseaux sociaux dans la 

recherche d'emplois et le positio~ement socio-Cconomique, la plupart ont port6 sur des 

populations qui sont actuellement en emploi ou actives sur le marche du travail, le plus 

souvent des h o m e s  (Stoloff et a!., 1999). I1 semble exister seulement quelques recherches 

qui se sont interessees a I'infl uence des riseaux sociaux sur des populations a statut socio- 

kconornique trlrs bas. Sprengers et al. (1988) ont montre qu'il y a un lien entre le niveau de 

capital social, difini comrne le nombre de liens et le statut social des contacts dam les 

riseaux personnels, et le fait de se trouver un emploi a la suite d'une piriode de chbmage 

ainsi que sur la duree des periodes de ch6mage. Parish et al. (1991) se sont interesses aux 

reseaux sociaux de jeunes meres prestataires de l'aide sociale et de leurs effets sur la 

reintegration en emploi. Leurs resultats les amenent a la concIusion que ce qui semble 

important pour les femmes 6chantillonnees (( was not non working kin who were ready to 

provide child care but employed kin who somehow linked respondents to the laborforce )) 

( Parish et al., 1991 : 209) et ce en contr6lant l'effet d'autres variables comme la scolarite 

et les experiences de travail. Ces recherches semblent confirmer que. mime pour des 

personnes parmi les plus dimunies, comme les chdmeurs et les prestataires de l'aide sociale, 

les riseaux sociaux peuvent itre une ressource pour I'insertion en emploi au mime titre 

qu'ils le sont pour les participants plus kguliers au marche du travail. 

Une des limites inhtrentes aux analyses de kseaux reside dam leur caractkre 

essentiellement structurel. Elles conduisent gendraIement a montrer les binifices associis 

a I'utilisation des riseaux sociaux, mais elles ont souvent neglige l'examen des mecanismes 

concrets qui produisent ces effets et, plus encore, de preciser le type de ressource que les 

reseaux peuvent constituer. De faqon ricente ont emergt des travau. qui permettent de 

combler ces lacunes. Nan Lin (1999) trace un paraIikle dtroit entre sa thtiorie dite des 

tr ressources sociales )) et le concept de capital social dCveloppC dam d'autres horizons 
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theoriques, notamment par Bourdieu (1980, 1986) et Coleman (1988, 1990). Dans son 

optique, les ressources sociales fournies par les riseaux ne sont rien d'autre que du capital 

social en cela qu'elles constituent des ressources (( utiles )) dont la nature est (( sociale n. 

Levesque et White (1999) font aussi le lien entre capital social et reseau~ sociaux, en faisant 

ressortir que les reseaux sociaux constituent I'espace social dans lequel le capital social est 

produit. Dans cette perspective, le capital social ne se reduit cependant pas a I'existence de 

liens sociaux organises en reseau, sa valeur resulte plut6t de l'importance des ressources 

presentes dans le dseau et de la faqon dont ces ressources sont mobilisdes pour devenir 

utilisables. 

LE R I O D ~ L E  CONCEPTUEL 

L'analyse presentee ici con~oit les reseaux sociau~ cornrne source de capital social 

et vise a determiner si le capital social dttenu par des prestataires de I'aide sociale peut ttre 

un facteur facilitant une prise d'autonomie de leur part a l'egard du sysdme de securitd du 

revenu. Le capital social est dtfini comme les ressozrrces p i  sont potentiellement rendues 

nccessiblespar la participation ti des riseam sociatrx. I1 est c o n p  comrne une ressource de 

plus ou moins grande valeur dont dispose les individus, et qu'ils peuvent utiliser ou investir 

dans leurs actions visant I'atteinte de diffirents objectifs dont la sortie de I'aide sociale. 

La population obsewee est composie de deux groupes de prestataires de longue 

duree de l'aide sociale (plus de deux annees consecutives). La distinction entre les groupes 

renvoie au fait que le premier est compost de personnes toujours inscrites a I'aide sociale, 

alors que le second se distingue par le fait que ses membres ont quitte de facon plus ou 

moins complete le sysdme d'aide sociale. Ce deuxieme groupe est nornme (( personnes en 

insertion precaire 1) en raison de la situation prdcaire, du point de w e  socio-economique, 
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dam laquelle ces personnes se retrouvent. Une description detaillee des criteres utilids pour 

la constitution des g r o u p  est presentee plus loin. 

L'hypothise generale de la recherche est que le groupe des personnes en insertion 

pricaire dispose d'un capital social dont la valeur est plus grande que celle du groupe des 

prestataires toujours inscrits, et que ce capital social a contribue, a tout le moins en partie, 

a la sortie de l'aide sociale pour les personnes en insertion. 

L'kvaluation de la valeur du capital social 

Selon la difinition du capital social retenue dans cet article, sa valeur est fonction des 

ressources qui sont comprises a I'interieur des r b e a ~ u  sociaux auxquels les individus 

participent. La question est de savoir de quelle faqon evaluer la valeur de ces ressources, 

Deux approches diffirentes peuvent itre identifiees dans les recherches analysant 

I'effet des reseaux sur I'insertion ou le positionnernent professionnel. Les travauv de 

Granovetter (1973, 1974) et ceux qui s'inscrivent dans cene tradition ont mis l'accent sur 

lcs riseaux sociaux en tant que vihicule ou diffuseur d'informations. De ce point de we, les 

reseaux sociaux facilitent la recherche d'emplois en transportant l'information quant aux 

emplois disponibles ce qui permet d'etablir un lien entre la demande et I'offre (Montgomery, 

19%). 

Une autre approche met l'accent sur les rbeaux sociaux en tant que reservoir de 

ressources, dont l'information n'est qu'une dimension. Plusieurs recherches ont ainsi attird 

I'attention sur I'impcrtance de considirer les reseaux dans leur totalite plut6t que de meme 

l'accent uniquement sur les Iiens qui sont effectivement utilisis pow I'obtentiond'un emploi 

(Stoloff et al., 1999 ; Campbell eta!., 1986 ; Montgomery, 1992 ; De Graafet Flap, 1988). 

En effet, les dseaux sociauu, particuli5rement dam Ie cas de populations difavorisees se 
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trouvant a I'ticart du mxche du travail dominant, peuvent fournir d'autres formes de 

ressources allant, par exemple, de la motivation a l'exernple, en passant par la rnise en valeur 

des competences. 

Sur le plan ernpirique, concevoir les r t seau  sociaux cornrne un bassin potentiel de 

ressources disponibles pour des individus, implique un bon nombre d'avantages. Cela 

permet de prendre en consideration des populations qui ne sont pas actuellement en emploi, 

cornrne c'est le cas pour les prestataires d'aide sociale. Par cxernple, en utilisant cette 

approche, Stoloff er al. (1999) ont rnontre un lien positif enue la qualid et la diversite des 

reseaux sociaux et la propension des fernmes A participer au marchi du travail. 

Par ailleurs, en se situant dans I'optique du capital social, s'il convient d'adrnettre 

que certains liens ont une valeur particulii?re par les ressources qu'ils vehiculent, on ne peut 

restrcindre la valeur du capital social present dam un reseau social a qiielques relations 

particuliitres. Au contraire, les chercheurs qui conqoivent Les reseaux sociaux cornme le lieu 

de production du capital social suggerent que La valeur de celui-ci decoule de I'existence 

d'un processus d'echanges generatises a ['ensemble du reseau (Lin, 1999 ; Levesque, 2000). 

C'est dam cette demiere direction que s'inscrit la dtimarche ernpirique d'evaluation 

de la valeur du capital social. La valeur des ressources presentes dans les reseaux 

sociaux - qui foment le capital social potentiellement accessible aux individus - est 

degagee par l'etude de l'etendue des reseaux. Plusieurs recherches ont deja utilisd cette 

perspective dont Campbell et al. (1 986) qui ont montri que I'etendue des reseaux est un bon 

marqueur du statut socio-konomique, mesure ici par Ie niveau de revenu familial et la 

scolariti et Huang et Tausig (1990) qui obtiennent les mCmes resultats tout en utilisant des 

domees et une rnethodologie Kgerement diffirentes. 

L'etendue reticulaire est difinie c o m e  la diversite des acteurs et des liens que 

comporte un rCseau (Burt, 1983). Un reseau comprenant des acteurs diversifitis est presume 

fournir un acces plus grand aux ressources en cela que, plus le nornbre de liens est grand et 
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plus les liens sont de natures differentes, plus la probabilite d'avoir acces a des ressources 

differentes par Ie biais de ces liens est grande. Par exemple, un riseau compose de relations 

avec des acteurs qui occupent un rang social prestigieuv risque de fournir des ressources 

sociaIernent plus appreciables qu'un riseau compose d'acteurs qui occupent des positions 

socialement dkfavorisies ou divalorisies (Campbell el a!. , 1986 ; Degenne et Forse, 1994). 

LE PROTOCOLE DE RECHERCHE 

L'hypothitse d'une contribution significative ducapital social dans la sortie de I'aide 

sociale est testke en faisant une cornparaison entre dew groupes de prestataires inscrits de 

faqon continue entre octobre 1991 et septembre 1993, dont un, les personnes en insertion 

precaire, a quitte Ie systeme d'aide sociale en octobre 1993 et l'autre a poursuivi son 

inscription de fapn continue jusqu'en septembre 19%. Les analyses cherchent a identifier 

quels sont les facteurs qui permettent d'expliquer l'appartenance a I'un ou I'autre des 

groilpes pendant la piriode de rifirence qui s'etend d'octobre 1993 a septembre 1996. 

Afin de cemer I'influence specifique du capital social, les analyses incluent une sine 

de variables reliees au capital humain et a d'autres caracteristiques individuelles ou 

s i t u a t i o ~ e k s  r6pudes etre associies a la sortie de I'aide sociale. La prise en compte 

sirnuitan& de tous ces facteurs permet d' identi fier la contribution spicifique de chacun dam 

le parcours vers la sortie de l'aide sociale pour les personnes en insertion prfcaire. 



Capital social, capital humain et sortie de 1 'aide sociale pour despresrataires de longue d d e  

La reconstitution des reseaux 

La premi6re &ape conduisant a l'identification de 17etendue des reseaux sociaux 

consiste a reconstituer les reseaux sociaux auxquels participent les repondants. On pale ici 

de riseaux personnels ou Cgocentriques qui sont donc restreints auu seuls liens qui existent 

entre un individu, l'ego, et I'(( ensemble )) des membres de son kseau, ses alters (Degeme 

et Forse, 1994 ; Wasserman et Faust, 1994). On considere qu'il existe un lien entre deux 

personnes, ou entre une personne et un organisme, si on est en prisence d'un processus 

d'interactions ou d'ichanges entre un ego et un dter  (McCallister et Fischer, 1978). 

Cette definition generale merite quelques pricisions. Tout d'abord, n'ont ete retenus 

que les liens qui impliquent l'existence d'un contact direct, actuellement ou dam le passti. 

Les liens qui ont existi dans le passe, mais qui ne sont plus necessairement en activite 

soutenue, ont ete pris en compte. Cette decision repose sur la volonte de ne pas sous-estimer 

la presence des liens faibles dam les riseaux, liens qui, souvent, sont constitues de contacts 

eloignes tant au plan spatial, affectif que temporel (Granovetter, 1973,1974). 

Les riseaux personnels ont ete reconstitues en tentant d'identifier (( 17ensemble n des 

liens que chaque ego entretient avec ses diffirents alters. Notons toutefois que l'atteinte de 

17eshaustivite dans ce domaine est habituellement hors de portee car il est extr2mement 

difficile d'obtenir une information compkte de la part des individus sur la composition de 

leurs reseaux (Hammer, 1984 ; Campbell et Lee, 1991). 

Les generateus de noms ont etC construits en adoptant la strategic diveloppee par 

McCallister et Fischer (1978) qui consiste ademander aux repondants d'indiquer avec quelle 

personne ils font telle ou telle activite. Par rapport aux strategies plus traditiomelles qui 

identifient les alrers par le type de relations entretenues avec ego (par esemple, quels sont 

vos trois meilleurs arnis ?), cette approche permet d'identifier les alters qui constituent la 

a totalite w de l'espace de sociabilit6 des rCpo~dants. 
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Pour les fins de l'analyse, trois generateurs de noms ont b e  developpes afin de 

construire autant de reseaux personnels (( sptcialises u (tableau 1). Le premier, qui est 
' 

identifie sous le nom de riseau des relations sociales, renvoie aux personnes avec qui ego 

a des contacts dans le cadre d'activites de sociabilite generale. Le second rtseau, nomme 

relations d'emploi, regroupe les liens qui touchent directement ou indirectement le monde 

du travail. I1 s'agit de relations qui integrent la dimension de l'emploi que ce soit sous la 

forme de discussions entourant le marche du travail, d'ichanges d'informations relatives aux 

ernplois, du fait d'etre un ({ contact n potentiel pour l'obtention d'un emploi ou encore puce 

que le lien a ete etabli dans un contexte de travail. Le demier reseau comprend les liens avec 

des organismes cornrnunautaires sous t'hypothese que ce genre de contacts peut constituer 

une ressource pour les individus qui ies frtiquentent tant par les services qu'ils offrent que 

par le fait qu'ils peuvent constituer dcs lieux propices au developpement des riseaw 

sociaux. Le reseau des orgonismes comprend les liens qui existent entre un ego et des 

organismes de diffirents types : groupes comrnunautaires, d'entraide, ou d'aide a l'emploi. 

Pour les alters du reseau d'emploi, certaines informations ont Cte recueillies : ige, 

genre, niveau de scolarite, statut occupationnel, et le fait d'avoir dkja CtC inscrits a l'aide 

sociale. De plus, certaines caracdristiques de la relation entre ego et chaque alter ont CtC 

relevees : la duree du lien, les circonstances de la rencontre, le type de relations et la 

frequence des contacts. Pour des raisons de contraintes de la collecte - la duree des 

entretiens principalernent - ces informations sur les alters et sur leurs relations avec ego 

n'ont pu etre recueillies que pour le reseau d'emploi. De plus, toujours pour les mtmes 

raisons, la taille du reseau d'ernploi a Cte limitee aux 10 premiers a l t m  nommes a cette 

etape de la collecte I .  

La creation de ces riseaux spCcialisCs a aussi permis la production d'un quatrieme 

reseau, nomme rbeau intigral, qui regroupe l'ensemble des liens entre ego et des individus. 

I1 est constitui des liens non redondants compris dam le reseau des relations sociales et le 

reseau d'emploi. 
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La mesure de I'Ctendue 

L'ktendue est considerie ici comme un indicateur des ressources disponibles dam 

un rCseau et comme une mesure du capital social accessible potentiellement au .  individus. 

La mesure de llCtendue s'inspire de Campbell et al. (1986) qui sugg6rent de I'Cvaluer en 

considkrant trois dimensions : la diversid, la taille et la densitk. La diversite renvoie a la 

presence d'alters de differents statuts dans le reseau, la taille implique a la fois le nombre 

de liens et le nombre de relations. La densiti est conGue comrne l'inverse de la diversite : 

plus un rCseau est dense, moins il sera diversifie. La mesure de Ia densite proposie par les 

auteurs est centrie sur la force des liens entre ego et les alters selon l'hypothese que des 

liens forts risquent de connecter des individus de statuts plus proches que des liens faibIes 2. 

Notre rnesure de 1'Ctendue des riseaux a ete rialisie en considCrant ces trois dimensions. 

La tailIe des reseaux comprend le nombre de liens que chaque ego possede, le 

nombre total de relations et Ie nombre de relations differentes qu'ego entretient avec tous 

ses alters. L'identification de la taille du reseau est faite pour les trois reseauu specialisds 

ce qui risulte en trois mesures diffirentes de la taille, une pour chacun des riseaux (relations 

sociales, relations d'emploi et riseau int6gral). La taitle du reseau i n c h  aussi la presence 

d'organismes communautaires et Ie nombre d'organismes avec qui on a des contacts. 

La deuieme dimension du modele, la densite, comprend, elle aussi, un bon nombre 

d'indicateurs. La rnoyenne de la frequence (9 catkgories allant de i chaqlre jaw jusqu'a une 

foispar onnee) et de la durte (variable continue) des contacts a CtC calculie pour le reseau 

des relations d'emploi seulement '. La muhiplexitk des relations correspond a la moyenne 

du nombre total de relations entre un ego et tous ses alters dam le reseau integral. La 

multiplexiti des r6les est mesuree seulement pour le rdseau des relations d'emploi et 

correspond a la moyenne du nombre de r6les (mi ,  voisin, compagnon de travail, membre 

de la famiIIe, etc.) joui par chaque alters aupres dyego. L'intimiti renvoie au nombre de 
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personnes avec qui ego entretient une relation de confident et aux relations intimes 

reciproques (ego est un confident d'ulters et vice versa). Le support reciproque comprend 

le nornbre et la proportion d'alters avec qui ego entretient des relations reciproques de 

support (personnes a qui l'on rend de petits services ou que l'on considere Ctre une personne- 

ressource). 

A la suite des travaux de Marsden et Campbell (1984) qui ont identifie que le 

meilleur indicateur de la force des liens est l'intensite Cmotio~elle des relations, c'est cette 

rnesure de la force des liens qui a ete utilisee. Elle comprend trois indicateurs apparentis : 

le nombre total de liens distants (nombre de liens avec des colocataires, ami d'un m i ,  

connaissance, collegue de travail, membre d'un meme organisme, voisin) dans le reseau des 

relations d'emploi, la moyenne du nombre de rdes j o d s  par tous Ies alter de ce reseau 

auprirs d'ego (famille, travail, arni, voisin, etc.) et la moyenne de la proximiti emotive entre 

ego et chaque nlters dam le mime riseau (nombre de relations proches / nombre total de 

relations). 

La diversite est mesuree par cinq indicateurs. La proportion d'olrers dont le genre 

est different de celui d'ego dans les rbeaux integral et de relations d'emploi ; la proportion 

d'alters du rCseau des relations d'emploi dont le niveau de scolariti est plus elevee qu'ego ; 

et la variation du statut sociodconomique : proportion d'alters a l'aide sociale et en empIoi 

dans le reseau des relations d'emploi. 

Au total, le modele thiorique de la mesure de l'etendue des rbeaux fait appel a 26 

variables diffirentes. 
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Les caractCristiques individuelles et situationnelles, le capital humain et I'utilisation de 
l'aide sociale 

Plusieurs indicateurs ont kt6 utilises pour tenir compte de l'effet specifique des 

caracteristiques individuelles, situationnelles et du capital humain sur la sortie de l'aide 

sociale. Concernant les caractCristiques individuelles, les indicateurs habituels ont CtC 

retenus (genre, ige, statut civil). 

Les caractCristiques situationnelles comprennent la prisence d'enfants, la situation 

de monoparentalite et le lieu de residence. La presence d'enfants est ripude avoir un effet 

significatif et positif sur la participation a l'aide sociale. Cene derniere est considirie 

cornrne un desincitatif au travail, particulibement pour les femmes, a cause des coats, 

economiques et autres, associis a la garde (Charette et Meng, 1994 ; Hams, 1993,1996). Par 

ailleurs, la presence d'enfants est parfois perque comme un incitatif a l'inscription ou au 

maintien a l'aide sociale dam la mesure oh elle permet un accroissement des prestations 

versies (Moffitt, 1992). Finalement, puisque la presence d'enfants implique des besoins 

financiers plus Clevis, elle peut constituer un obstacle a I'insertion en emploi pour des 

personnes qui n'ont generalement acces qu'a des emplois peu remunires. Quatre indicateurs 

sont utilisb pour dtcrire l'eventail des modalitds parentales : la presence d'enfants, la 

presence d'enfants qui reside a la maison avec leur parent, la presence d'enfants d'ige 

prescolaire et le nombre d'enfants. 

Associie aux enfants, mais reflitant une situationqui est plus complexe que la simple 

presence d'enfants, le fait de v i m  en situation de monoparentalite, aussi reputtie pour avoir 

un effet negatif sur la sortie de l'aide sociale (Duclos er al. 1996), est aussi considirk 

Selon la rCgion oh ils habitent, les ripondants sont confiontes a certaines variations 

de l'etat du marchi du travail en terrne d'accessibilite (le taw de chbmage) ou en terme de 

structure d'activites economiques. Les trois rigions retenues (Montreal, Quebec et Laval) 
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se dimarquent a la fois par leur tau de chbmage au moment de la collecte et par les 

caracteristiques de leurs secteurs d'activites economiques '. 

Pour le capital humain, quatre indicateurs sont retenus. D'abord, le niveau de 

scolarite est mesure en quatre categories selon le diplbme le pius ileve qui a id obtenu. La 

deuxieme composante du capital humain renvoie fi l'experience de travail. Deux indicateurs 

sont utilists : le fait de posseder au moins une experience de travaii de 6 mois consdcutifs 

avant octobre 1993, et la duree totale des experiences de travail avant cette mtme date. 

L'experience de travail est mesuree en octobre 1993 car il s'agit la de la date fixee pour le 

debut de la periode de reference, c'est-a-dire la date a laquelle le groupe des personnes en 

insertion prkcaire a quitte l'aide sociale. Cette faqon de calculer l'experience de travail 

permet de comparer l'expkience de travail possidee par Ies dew groupes tout juste avant 

que les personnes en insertion precaire quittent le systeme d'aide sociale. Finalement, le fait 

d'avoir participe a un programme de developpement de l'employabilite ou a une mesure de 

soutien a la recherche d'emplois offerts par le systkme de SCcurite du revenu est considere 

comme une composante du capital humain. Puisque I'offre de ce type de programmes repose 

essentiellement sur l'objectif de developper le capital humain des participants la prise en 

compte de cette dimension dans la mesure du capita1 humain va de soi. 

Le demier facteur considere est la d ~ e  totale de l'inscription a l'aide sociale. Ce 

facteur de duree est souvent considiri dans les recherches comme un marqueur de la 

difficulte a sortir de l'aide sociale. On considere que plus le sejow a l'aide s'allonge, plus 

faible sera la probabiliti d'en sortir (Lacroix, 1997 ; Duclos er al. 1996 ; Banett, 1994). Pour 

les deux groupes la duree a l'aide sociale est mesuree en octobre 1993, date qui marque le 

debut de la periode de reference. 
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Les donnCes 

Les donnees ont CtC recueillies aupres de 2 16 personnes risidant dam trois regions 

du Quebec, soit Montreal, Quebec et Laval. L'echmtillon aleatoire a ete fourni par le 

rninisttre de la SCcuritC du revenu a partir de ses fichiers administratifs '. Les personnes 

~Clectionnees devaient correspondre aux criteres suivants : 

- habiter une des trois regions ciblees pour la recherche ; 
- Ctre de Iangue maternelle franqaise @our assurer l'homogineite selon ce critere) ; 
- avoir moins de 55 ans (les personnes plus iigees n'etaient pas consideries (( disponi- 

bles )) selon le regime de sicurite du revenu du Quebec au moment de la collecte) ; 
- ftre considerees cr apte D au travail selon les criteres de la securite du revenu du 

Quebec ; 
- avoir Ctd inscrites a la sicurid du revenu pendant au moins 24 mois consecutifs de 

septembre 199 t a septembre 1993 6. 

Sur la base de ces caractiristiques communes, les deux groupes d'observation ont 6tC 

construits en appliquant les criteres suivants : 

- les personnes du premier groupe (les inscrits actuels, 108 personnes) devaient avoir 
maintenu leur inscription a l'aide sociale de faqon continue du mois d'octobre 1993 
a septembre 1996 ; 

- les personnes du second groupe (les personnes en insertion precaire, 108 personnes) 
devaient avoir quitte l'aide sociale pendant au rnoins 24 mois, dont 18 mois 
consecutifs entre octobre 1993 et septembre 1996 '. 

Les deux groupes ainsi constitues ont en commun un long passage a l'aide sociale 

et se distinguent par le fait que le second a quitte l'aide sociale pour une insertion plus ou 

moins precaire. On peut alors examiner l'influence des differents facteurs dicrits dans cette 

section sur le parcours des deux groupes pendant la piriode de reference. 

Les donnkes descriptives de toutes les variables mentionnees plus haut sont 

presentees au tableau 2. Signalons enfin que la collecte des informations a ete faite par le 
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biais d'entretiens structures, gendralement au domicile des personnes ~Clectiomies. La duree 

des entretiens varie de 1 a 3 heures. 

L'analyse de I'itendue 

Afin d'identifier les composantes caractirisant l'etendue des rbeaux, l'ensemble des 

variables relatives a la mesure de I'Ctendue a et6 soumis a une analyse factorielle dont la 

solution optimale regroupe 15 variables en 5 facteurs. Les resultats presentes au tableau 3 

concordent avec ceux d'autres recherches qui, malgre des differences relativement majewes 

dans les mCthodologies et les populations observees, ont identifie une structure interne de 

Yetendue des reseaux similaire acelle observee ici (Campbell et al., 1986 ; Huang et Tausig, 

1 990). 

La taille du reseau se divise en deux facteurs : la taille du reseau des relations 

d'emploi d'une part, et la taille des deux autres riseaux, relations sociales et integral, d'autre 

part. Le troisitme facteur correspond a la force des liens. Le nombre total de relations 

distantes et le nombre moyen de r6les dans le riseau des relations d'emploi ont tous deux 

un coefficient de saturation positif (.737 et .719), alors que la moyenne de la proximite 

emotive a un coefficient negatif (-,857). Les relations distantes constituent une mesure quasi 

directe des liens faibles. Par ailleurs, le nombre de rbles dans un riseau est considCrC 

inversement proportionnel a la force des liens (Granovetter, 1973 ; Fork, 1997 ; Degenne 

et Forsi, 1994) ce qui se reflete dans la valeur negative du coefficient associe a la proximite 

emotive et indique que ce facteur mesure en fait la presence de liens faibles dans le r6eau. 

Le quatritme facteur rend compte du niveau d'intimite dans le riseau indgrai. I1 regroupe 
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deux items, le nombre de rejations intimes entretenues par ego dam ce riseau et la rnoyenne 

du nornbre de relations ego-alters. Cette demihre mesure relke de l'intimiti sous 

l'hypothese qu'ii est probable que les relations intimes soient associees avec une diversite 

de relations (Marsden et Campbell, 1984). Finalement, le cinquieme facteur correspond a 

la presence et au nombre d'organismes dam le rkseau. 

L'influence des rbeaur sur la probabilitk de faire partie de I'un ou I'autre des groupes 

L'hypothkse de la recherche est testee en trois temps. Tout d'abord, une analyse de 

regression logistique est conduite pour identifier l'influence des facteurs traditionnels (les 

caractkristiques individuelles et situationnelles, le capital humain ee la durCe a I'aide sociale) 

sur la probabilite dr faire partie du groupe en insertion. On examine ensuite si les 5 facteurs 

de l'itendue des riseauu identifiis A la section prtcedente ont la capacite de predire 

1' appartenance a 1' un ou l'autre des groupes d'observation. Finalement, un troisiime modele 

de regression logistique est diveloppe pour cerner I'influence nette des facteurs de reseau 

en presence des facteurs traditionnels. On retrouve les resuItats de ces analyses au tableau 4. 

Le premier mod& prdsente une analyse de l'influence des facteurs traditiomels sur 

I'appartenance au groupe 2. Le modfile de rigression n'est pas significatif, c'est-a-dire que 

I'snsemble des facteurs inclus dam ce modele ne peut expliquer l'app~enance a l'un ou 

l'autre des groupes. Si on considere que les donnies descriptives prisenties au tableau 2 ne 

pisentent aucune di ffirence significative entre les deux groupes ce resuitat etonne guere. 

Les consequences de cette situation seront explorees dans la section suivante. 

Le deuxieme modele de kgression logistique identifie quatre facteurs de rCseau qui 

ont une influence significative sur la probabilite d'appartenir au groupe des personnes en 

insertion prtcaire. I1 s'agit des deux facteurs de taille des reseauu, de la force des liens et de 

la presence d'organismes dans le kseau. Le facteur d'intimite n'a pas de contribution 
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significative au modde. Pour les deux premiers facteurs, les ratios de cotes sont de 1.83 et 

1.92, indiquant un rapport positif entre la taille des riseaux et I'appartenance au groupe des 

personnes en insertion. La prisence de liens faibles a un effet similaire avec un ratio de cotes 

de 2.1. Par contre, la presence d'organisrnes d m  le reseau reduit la probabilite d'appartenir 

au groupe 2, la valeur du ratio de cotes est de 0.69. 

Le troisierne rnodde indgre les facteurs de reseau et les facteurs traditionnels. Les 

risultats montrent qu'en presence des facteurs traditionnels, les facteurs rdticulaires 

conservent leurs effets significatifs, et on observe ufi leger accroissement de la valeur des 

ratios de cotes. 

Ces analyses illustrent que, pour les prestataires de longue duree observes, les 

caracteristiques de I'etendue de Ieurs riseaux sont les meilleurs marqueurs de I'appartenance 

a un groupe de personnes qui ont riussi a quitter la skurite du revenu de faqon plus ou 

moins precaire. Les resultats soutiennent donc L'hypothese voulant qu'il existe des 

differences marquees dans la constitution des riseaux sociaux des dew groupes de 

personnes sous observation et que cette difference a contribue a la sortie de I'aide sociale 

pour le second groupe. 

Ces resultats conduisent cependant a s'interroger sur le sens de la relation qui existe 

entre les reseaux et la sortie de l'aide sociale : est-ce les reseaux qui conduisent a la sortie 

de l'aide sociale, ou la sortie de l'aide sociaIe qui conduit au developpement de reseau de 

meilleure qualite ? L'exarnen de la duke des liens qui constituent les reseaw peut nous 

fournir quelques indications utiles pour ripondre a cette question. En considerant que la 

periode qui suit la sortie de I'aide sociale est plus ricente, si les rkseaux des personnes en 

insertion precaire ont kte fonnb aprits cette sortie, la duree des contacts avec les rnembres 

de leurs reseaux devrait bre infkrieure a celle observte pour les prestataires toujours inscrits 

a l'aide sociale. Une analyse de la duke des liens dam le rbeau d'emploi montre qu'il n'y 

a pas difference significative entre les deux groupes 9. Par ailleurs, pour les personnes en 

insertion, seulement 2 % de ces liens ont une d d e  infirieure a 5 ans, ce qui demontre que 
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la plupart des liens, et donc des reseaw, ont etd constituds avant la sortie de l'aide sociale. 

Ces risultats incitent a croire que ce sont les reseaux qui ont joue un rde important dam la 

sortie de I'aide sociale alors que la situation inverse est improbable. 

Le premier constat qui ressort des resultats presentes est l'absence d'influence 

significative des facteurs traditionnels sur la probabiliti de faire partie du groupe en 

insertion. D'une certaine maniere ces resultats contredisent les conchsions de nombreuses 

recherches qui etablissent un lien entre I'un ou l'autre de ces facteurs et la propension a 

quitter I'aide sociale. 

11 faut cependant rappeler que la population observie ici est differente de celles 

Ctudiies dans la plupart de ces recherches. Tous les prestataires de notre Cchantillon ont 

passi au moins deux annees consCcutives a l'aide sociale et, au dibut de la periode 

d'observation, la duree moyenne a I'aide sociale depasse les 6 armies. Cette situation 

indique que les personnes de notre Cchantillon constituent un groupe particulier de 

prestataires, ce qui est d'ailleurs en lien avec I'objectif de la recherche qui est de cerner les 

facteurs qui influencent la sortie de I'aide sociale pour des prestataires de longue dude. 

Les caracteristiques individuelles et situationnelles sont similaires entre les dew 

groupes indiquant qu'elles ne constituent pas un obstacle insurmontable pour Ia sortie de 

l'aide sociaIe. Par exemple, mime en ayant atteint l'ige auquel ce facteur commence a 

compter nigativement pour l'insertion en emploi, les personnes en insertion ont pu quitter 

le systeme de sicuritt du revenu. 

La structure du march6 du travail dans lequel les personnes ivoluent, elle aussi, 

n'intervient pas de faqon significative sur la probabilite de sortie. Bien que les variations 
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d'une region a l'autre ne sont pas de tr&s grande ampleur on aurait pu s'attendre a un effet 

significatif, mtme limid. Par contre, meme si I'inscription globale a l'aide sociale varie de ' 

faqon significative selon le taux de chdmage (Fortin et Siguin, 1996), on sait qu'il demeure 

toujours un bassin d'inscrits, qui sont tres souvent des inscrits de longue duree cornrne ceux 

qui composent notre Cchantillon, qui ne sembIent pas ttre tris affectes par 1'6volution du 

march6 du travail (Bane et Ellwood, 1994). 

Plus important cependant est I'absence d'effets significatifs des composantes du 

capital humain SIN la probabilite de faire partie du groupe en insertion. Cette situation 

illustre, selon nous, un ClCment majeur pour la compnihension de la dynamique de I'aide 

sociale de longue dude. Les prestataires de longue durie de notre echantillon, contrairement 

a certaines perceptions, n'apparaissent pas aussi demunis sur le plan du capital humain 

(( formel )) qu'on le dit souvent. Ils ont des experiences de travail relativement importantes 

et, dans les deux groupes, on retrouve des proportions significatives d'individus qui ont une 

formation academique complite, souvent de niveau post-secondaire. Du point de vue du 

capital humain et de la duree du sejour a l'aide sociale les deux groupes ne se demarquent 

pas. Et pourtant, au moment de la collecte, les personnes en insertion precaire avaient pu 

quitter I'aide sociale et les autres non. Loin d'Ctre associe a des facteurs contingents, les 

analyses montrent que ce qui distingue le groupe en insertion de l'autre ce sont Ies 

caracteristiques de leurs reseaux personnels qui affichent un lien significatif avec la sortie 

de I'aide. 

Cette absence de relations entre le capital humain et la sortie peut trouver son 

explication dans l'hypothese avancie par plusieurs chercheurs (entre autres Lacroix, 1997 ; 

Barrett, 1994 ; Duclos et al. 1996) a l'effet que la valeur du capital hurnain diminue avec la 

duree du s6jour a l'aide sociale. Selon cette hypothise, il apparait logique que le fait de 

choisir d'observer des prestataires de l'aide sociale de Iongue durie entraine une diminution 

de I'impact des facteurs de capital humain, la valeur de ce demier ayant deja Cte depriciee 

pour cette population. 
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Bien qu'il existe de nombreu. dtbats quant a la validite de cette hypothbe, si on la 

retient, il faut obligatoirement s'interroger sur la maniere de determiner la valeur du capital 

humain. En effet, selon les criteres habituellement retenus, toutes les personnes obsewees 

disposent de caractiristiques de capital humain qui sont relativernent importantes. Si ces 

dernieres n'apparaissent pas suffisantes pour perrnettre de quitter I'aide sociale, c'est que la 

valeur du capital humain ne se limite pas a la simple possession de ces diffirentes 

composantes. Ce ne serait donc pas l'absence de ces composantes du capital humain en elle- 

mtme qui pose probleme, mais plutBt le fait que la valeur qu'elles possedent est limitee. 

Cela conduit a Ctablir une distinction entre les composantes du capital humain et leur 

valorisation qui, elle, sembIe passer par une participation au rnarchg du travail. 

Les rCsultats nous eloigncnt donc d'une conception du capital humain qui fait reposer 

sa valeur sur ses caracteristiques propres tel que proposie par Becker (1964)' et attirent 

['attention vers l'importance de considirer que la valeur du capital humain est fonction a la 

fois de ses caracteristiques propres et de 1'Ctat du marchi dam lequel il est implique (ou 

non) lo. Par exemple, la premiere conception postuIe qu'un ditenteur de baccalaurdat 

possede un certain niveau de capital humain, aIors que, dam la seconde, le baccalaureat a 

une valeur de capital hurnain seulement s'il est echangi sur un marche et ce sont les 

particularitis de ce marche qui determine sa valeur. 

Cette distinction jette un eclairage nouveau sur les limites des programmes de 

dtveloppement de I'employabilite. Ceux-ci visent principalement l'acquisition de diffdrentes 

composantes du capital humain par les prestataires, mais neglige le processus de valorisation 

de ces composantes qui passe par une participation normale au marche du travail, 

participation a laquelle les emplois subventionnes ou les programme d'insertion de toutes 

sortes, plus ou moins remuneris, ne semblent pas pouvoir suppleer. C'est d'ailleurs a ce 

niveau que le capital social peut intervenir avec le plus d'irnpacts en favorisant la 

valorisation du capital humain, soit directement par le biais de la reference aupnis 
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d' employeurs par exemple, soit indirectement en facilitant I' integration au marchi du travail, 

par l'information notarnment. 

Si on considere maintenant chacun des facteurs de rQeau pris isolCment, les resultats 

montrent que les ressources comprises dans les reseaux peuvent constituer un apport 

significatif qui permet de rendre compte de la diversite des parcours de prestataires de 

longue durCe. La taille des reseaux et les liens faibles sont positivement corrdles avec la 

sortie de l'aide sociale, alors que le niveau d'intimid dam le reseau n'a pas d'effets 

significatifs ' I .  

Le r6le jouC par les organismes dam ce portrait mirite qu'on s'y attarde. La prise en 

compte de ces derniers dans I'analyse de l'etendue des rdseaux reposait sur l'hypothese que 

ceux-ci peuvent constituer une ressource pour les individus, soit par le biais des services 

qu'ils rendent, soit par le potentiel dlClargissement des reseaux sociaux qu'ils constituent. 

Les resultats montrent que la presence d'organismes a un effet negatif sur la probabilite de 

faire partie du groupe en insertion ce qui va a I'encontre dcs risultats attendus. Bien que Ies 

informations disponibles ne permettent pas de la verifier, une hypothese peut ttre avancCe 

pour rendre compte de cette situation. La participation a des organismes d'entraide, de 

difense des droits, etc. met en contact des personnes de meme statut socio-tconomique, 

c'est-a-dire des personnes qui ont besoin des services de ces organismes. Mime si la 

participation a ces groupes peut favoriser I'atteinte de certains objectifs comme obtenir une 

aide alimentairc, vestimentaire, ou favoriser une certaine (( insertion sociale D, on peut croire 

qu'elle contribue it maintenir ou a inserer les participants a l'intirieur de riseaux sociaux qui 

ne posskdent pas le type de ressources ou de capital social qui peuvent favoriser la sortie de 

l'aide sociale (White, 1994). Cette hypothbe va d'ailleurs dam le sens des conclusions des 

travaux de Nan Lin et de ses collabonteurs (I98 la, 198 1 b, 1986) qui suggirent que I'utilite 

d'un lien social est fonction du statut social des personnes qui sont impliquees. ElIe va aussi 

dans le sens des travaux recents sur le capital social qui propose que la valeur du capital 

social est moins fonctionde ['existence de liens sociaux en tant que tels, que de Ia vaIeur des 
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ressources auxquelies ces liens doment acces (Levesque, 2000 ; Lin, 1999 ; Levesque et 

White, 1999). 

Ces demiers font cependant ressortir le fait qu'il existe deux cornposantes a la valeur 

du capital social. D'une part, une dimension structurelle, c'est-a-dire les ressources 

structurellement presentes dam les rdseaux, d'autre part, une dimension dynamique, c'est-b 

dire la capacitt des acteurs de rnobiliser les ressources structurellement disponibles dam les 

reseaux sociaux. Les resultats presentis ici mettent l'accent exclusivement sur la dimension 

structurelle du capital social. I1 reste donc a Ctablir de quelle faqon ces ressources ont ete 

mobilisies par les personnes afin de favoriser leur sortie de l'aide sociale. Cet examen 

devrait chercher a identifier, par exernple, si effectivement les personnes en insertion 

precaire ont utilise des liens rCticulaires comme moyen pour sortir de l'aide sociale. 

Cette recherche a mis en evidence le lien entre la valeur du capital social et la 

probabilite de faire partie d'un groupe de prestataires de longue duree qui a quitte l'aide 

sociale a un moment precis. De plus, et c'est peut-&re ce qui est le plus rernarquable, le 

capital social constitue le seul facteur qui intervient pour distinguer les deux groupes 

observes. Tous les facteurs qui sont traditio~elIernent invoques pour rendre compte de la 

sortie de l'aide sociale et qui ont ete consideres ici, n'ont pas d'effets significatifs sur le 

parcours de ces prestataires de longue duree. 

Cette predominance du capital social dam le parcours vers la sortie de l'aide sociale 

interpelle la faqon dont les politiques de reinsertion en ernploi sont forrnulees. Les limites 

des dimarches de developpement du capita1 humain ttaient dija bien connues (Lacroix, 

1997)' sans qu'il y ait cependant d'alternatives evidentes a cette approche. En faisant 

ressortir I'importance du capital social dam le developpement d'une plus grande autonomie 
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pour les prestataires de longue duree, cette recherche o w e  de nouvelles perspectives. Elle 

montre que, pour ces personnes, l'atteinte de cette autonomie passe par \'insertion dam des 

riseaux sociaux qui peuvent foumir un capital social apte a favoriser le developpement de 

cette derniire, plutBt que l'inscription des personnes dans des reseaux composCs principale- 

ment de prestataires ct de fomisseurs de services qui leur sont destines. 

Comme il a tti mentionne plus haut il reste toutefois a Ctablir de fagon plus nette de 

quelle faqon s'organisc concretement la dynamique du capital social pour produire des effets 

sur l'atteinte d'une autonomie a l'igard de I'aide sociale. Pour aller plus avant, d'autres 

travaux centres sur cette dimension dynamique du capital social, c'est-a-dire sur ses modes 

de constitution, de maintien, de developpement et de mobilisation, seront nicessaires. 
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1. Pour les trois quarts des repondants cette lirnite de 10 personnes n'a pas Cd atteinte. Cette 
restriction a affect6 environ 20% des repondants. Le nombre de contacts diminks n'est 
cependant pas trks Cleve se limitant la plupart du temps a 1 ou 2. 

2.Cette approche pour mesurer la densite est diffirente de celles habituellement utilisies qui 
renvoient au rapport entre le nombre de liens entre les alters et le du nombre de liens 
possibles (voir Degenne et Forse, 1994). 

3.Ces informations ne sont pas disponibles pour le reseau des relations sociales. 

4.Pendant toute la periode de la collecte et I'annee prdcedente, le taux de chamage est le plus 
Clevi a Montrial et le plus faible a Laval, Quebec occupe une position mitoyeme. L'ecart 
entre Montrial et Laval est, en moyenne, de 2 points de pourcentage. Par ailleurs, en 1997, 
on observe d'importantes variations dans la structure socio-Cconomique des trois regions. 
Par exemple, les Industries manufacturieres occupent proportionneIIement deux fois plus de 
personnes B Montreal et Laval qu'a Quebec. Les ernplois du secteur Commerce sont 
proportionnellement plus nombreu. a Laval qui possede aussi le secteur Services le moins 
developpe. Finalement. Quebec a la plus grande proportion de main-d'oeuvre intCgrie dam 
1'Administration publique (ces informations provie~ent du site internet de 1'Institut de la 
statistique du Quebec). 

5.Ces informations ont pu Ctre obtenues suite a une autorisation de la Commission d'acces 
a l'information du Quebec. 

6,Septembre 1991 correspond a la premiere inscription a I'aide sociale pour 15% des 
repondants. Cette proportion est similaire pour les deux groupes. La durde moyenne de 
I'inscription a l'aide sociale est presentee au tableau 2. 

7.Ce cridre peut apparaitre quelque peu alarnbique, mais il resulte des contraintes de la 
realit6 particuliere de la populationdes prestataires de longue duree au Quebec. En effet, e s  
peu de prestataires de longue duree quittent le systeme d'aide sociale de fa~on definitive a 
un moment precis (dam notre cas, septembre 1993). Les criteres utilids pour dkfinir ce 
groupe sont les plus (( sdveres n qui pouvaient Ctre retenus tout en pernettant la constitution 
d'un echantillon de la taille voulue. Ajoutons que pendant la periode de refirence de trois 
ans, 57.4% des personnes en insertion precaire n'ont requ aucune prestation de l'aide sociale, 
les autres ont touche des prestations, en moyenne, pendant 9 rnois. 

8.Analyse en composante principale, rotation varimax. 

9.Les resultats de l'analyse de cornparaison de moyenne sont les suivants : r 1.7 13,@ 207, 
p > .O5. La durCe des liens n'est disponible que pour le rdseau d'emploi. 
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10.C'est dam cette direction que Bourdieu (1986) traite de la vaIeur du capital culturel. Le 
capital cuIturel peut Ctre consider6 c o m e  une variante du capital humain qui inclut 
certaines dimensions non considerks dam le capital humain, dont Ies (( dispositions 1, des 
individus. 

I 1 .Notons que les risultats concernant I'intimite, s'its sont confoment aux hypothkses 
emises dam cette recherche, se d tmquent  des approches qui considerent que la 
disponibiliti de liens d'intimite [famille, amis) constituent une forme de soutien social 
importante - notamrnent pow les soins, le soutien psychologique, etc. Les resultats 
presentis ici ne contredisent pas ces courants de pensie, mais anirent ['attention sur le fait 
que Ies riseaux qui sont riputis foumir du (( soutien social D ne sont pas necessairement de 
meme nature que ceux qui favorisent l'accQ a un meilleur statut social. 
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Tableau 1 : Les gCnhateurs de noms 

R~SEAU DES REUTIOSS SOCIALES 

Au cours de la derniere annee. y a-t-il des personnes qui vous ont rendu de petits services comme 
vous aider A faire des havaw domestiques, vous domer des {{lib), vous priter des jouets, des 
outils, garder vos enfants, etc. ou tout autres ccservices)) de ce genre ? 

- Au cours de la dernihe annde, avez-vous aid6 des personnes pour Ie meme genre de 
travaux ou rendu ce type de services B des penonnes ? 

Vous arrive-t-il de visiter des personnes leur domicile ? 

- Vous arrive-t-il de recevoir des penonnes B vow domicile ? (exclure, dvidernrnent, les 
rencontres de commercial ou de sollicitation, etc.) 

Vous arrive-r-il de faire des ccsonies) comme aller dans un bar, au bingo, faire du spon, aller au 
cinirna, au restaurant, etc. ? Avec qui ? 

Cenaines personnes ont tendance A se contier B d'autres lorsqu'elles ont des problemes ou des 
choses qui ne vont pas bien dam leur vie. Lorsque vous rencontrez des difficult& dans votre vie, 
avez-vous tendance hen parler B quelqu'un ? 

- Y a-t-il des personnes qui vous parlent de leurs problkmes personnels ? 

Cemines personnes ont des amis, des connaissances ou des ccpersonnes-ressourceo avec qui elles 
peuvent avoir des contacts, rdguliers ou non, rnais qu'elles consuItent lorsqu'elles ont besoin 
d'informations ou des problhes A rCgler comme, par exemple, rkparer un objet, remplir un 
formuIaire, etc.. Co~aissez-vous ce genre de personnes ? 

- Y a-t-il des personnes qui viennent vous voir pour ce genre de services ou des personnes 
qui vous considtrent comme une ccpersonne-ressource)) pour elles-mimes ? 

Cenaines personnes ont des arnis ou des connaissances qu'elles ne voient que tds  rarernent soit 
parce que t'occasion de les rencontrer ne se prdsente pas souvent, soit parce qu'ils habitent loin, 
ou tout simplement faute de temps. Avez-vous des amis ou des connaissances avec qui vous aver 
ce genre de relations ? 

Y a-t-il d'autres personnes qui sont pdsentes dam votre vie et que vous n'avez pas nommdes 
iusau'ici ? 
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R~SEAU DES RELATIOKS D'EIIPLOI 

I .  Vous arrive-r-il de discuter du march6 du travail, de la difficult4 A trouver un emploi, une t~jobn ou 
une ((jobiner) ? 

2. Comaisset-vous des personnes qui, selon vous, poumient vous aider trouver un emploi, une 
c<jobn ou une ((jobinew ? Pensez A des personnes avec qui vous aver des contacts actuellement ou 
avec qui vous aver eu des contacts dans Ie passe. 

I 3- 
Avez-vous conservC des contacts avec des personnes qui ont uavaillC avec vous dam l e  pass6 ? I - dr plus, les dpondants draient invites Q nous fournir le nom de routes les personnes qui ont ttk 
impliqudes dans leur recherche d'emplois ou de ((jobinesr) dans le passe ainsi que dans leur 
participation a un programme de soutien h la recherche d'emplois ou de developpement de 
I'ernployabilitri 11 pouvait s'agir de personnes qui leur ont fourni des informations relatives B un 
emploi ou un programme disponible, des contacts avec des employeurs ou qui les ont recomrnandd 
pour un emploi ou tout simplement embaucht. 

R ~ S E A C  DES ORG.~~ IS~ IES 

1. Au cours des cinq demikres andes, avez-vous eu des contacts suivis avec [lisle de ncnrs 
d'organismes ou imtiturionr pubiiques]: (le contact suivi implique que I'organisrne est pequ par 
la personne comme une ccressource)) qu'elle peut utiliser en cas de besoin) 

2. Connaissez-vous des organismes gouvernementaux ou des gmupes cccommunautairesn, privis ou 
religieuu qui, selon vous, pourraient vous aider ti trouver un emploi, une ((job)) ou une ujobiner) ? 
Pensez A des organismes ou des groupes avec qui vous avez des contacts actuellement ou avec qui 
vous avez eu des contacts dans le passe. 

1. Au coun des cinq demikres a~des,  avez-vous utilisd les services de ces organismes ou 
ptoupes ? 

3. Lorsque vous dprouvez des problkmes personnels ou famiIiaux, des difficultds de logement, de 
nourriture, de vtternenrs ou encore avec I'assurance chiimage, IaCSST ou I'aide sociale, avez-vow 
tendance ti demander de I'aide ?i des organismes (cccommunautairesn, prives ou gouvernemen- 
taus) ? 

4. Faites-vous du bendvolat ou Ctes-vous implique dans des groupes ctcommunautaires)), religieux ou 
un pani politique ? 

5 .  Avez-vous des contacts rkgulien avec d'autres organismes ou groupes que vous n'avez pas 
nomrnes jusqu'ici ? (Pensez A des organismes comme des cornitis logements, I'ADDS, des 
cornptoirs alimentaires ou vestirnentaires, des groupes de femmes, de parents ou d'hommes, Ies 
AA, des groupes qui s'occupent de loisirs ou de sports, etc.) 

- le nom de tous les organismes mentionnes est recueilli et, pour les organismes qui sont inconnus 
des interviewers, le repondant est invite B prtciser de quel genre d'organisme ou de gmupe il s'agit. 



Capital social, capital humain et sortie de I 'aide sociale pour des prestataires de longue durie 

Tableau 2 : Statistiques descriptives des caractdristiques socio-ddmograpbiques et des 
composantes du u capital bumain N 

prestataires personnes 
en insertion 

Ca racthistiques socio-dirnograpbiques 

genre (feminin) 

Bge (moyenne en anndes) 

statut civil marid legalement 

dija marie (&pare, divorce, veuf) 

celibataire uarnais marie) 

presence d'enfants (oui) 

presence d'enfants a la maison (oui) 

presence d'enfants d'rige prescoIaire (oui) 

nombre d'enfants {moyenne) 

Ctre en situation de monoparentalitti 

Regions Montreal 

Laval 

Quebec 

Capital hurnain 

scolarite sans diplBmes 

dipldrne d'etudes secondaires 

diplBme d'itudes colldgiales 

baccalaudat 

participation (oui) 

posseder au moins une experience de travail d'une duree de 6 
mois consecutifs avant octobre I993 (oui) 

nombre dYannCes d'enpdrience de travail accurnultes avant 
octobre 1993 (moyenne en annies) 

DurCe totale i I'aide sociale avant octobre 1993 (moyenne en 
annees) 

* aucune diffirence significative a p < .05. 



Tableau 3 : CaefZicient de saturation pour I'btendue des r4seaux 

-- 

Composantes Factcum ' 
1 2 3 4 5 

Nombre de liens dam le riseau des * 
relations d'emploi 
Nombre de relations proches dans le 
riseau des relations d'empIoi 
Nombre potentiel de liens dans le re- 
seau des relations d'emploi 
Nombre de relations identifides par 
ego, reseau potentiel des relations 
d'emploi 

Nombre de liens dans le rdseau des 
relations sociales 
Nombre de liens dans le riseau inte- 
gral 
Nombre de relations identitides par 
ego (reseau des relations sociales) 
Nombre de relations idsntifiies par 
ego (riseau integral) 

Moyenne de la proximid Cmotive 
dans le rCseau des relations d'emploi 
Nombre total de relations distante 
dans le rdseau des relations d'emploi 
Nombre moyen de rdes dans le reseau 
des relations d'emploi 

Moyenne du nombre de relations ego- 
alter dans le rCseau integral 
Nombre de personnes avec qui ego a 
des relations intimes dans le riseau 
integral 

Nombrc d'organismes qui font partie 
du reseau 
Avoir au moins un organisme dans 

* indique que la valeur des coefficients de saturation est inf6rieure a 0.15. 

1 .  le modile explique 84% de la variance, seules les variables retenues sont prkntkes. 

Facteur 1 : tai1Ie du reseau des relations d'emploi 
Facteur 2 : taille des r6seau.u de relations sociales et indgral 
Facteur 3 : les liens faibles 
Facteur 4 : I'intimite 
Facteur 5 : riseau d'organisme 



Tableau 4 : Rbultats de la dgression logistique 

6 Ratio B Ratio B RaHo 
de co- d t  co- de eo= 

tes tes IU 

Conslanle 
genre (feminin) 
Ige 

statut civil ' separe, divorce, veuf 
cilibataire: jamais marit 

presence d'enfants 
presence d'enfants a la maison 
presence d'enfants d'ige presco- 
laire 

nombre d'enfants 
6tre en situation de monoparentalite 
regions ' Lava1 

Quebec 
scalarit6 ' dipldme secondaire 

dipldme collegial 
diplbme univenitaire 

avoir participe a un programme 
avoir de I'experience de travail ( + 
6 mois consecutifs) avant octobre 
1993 

nombre d'annees d'experience 
avant octobrc 1993 
nombre d'anndes a I'aide sociale 
avant octobre 1993 
Facteur I : taille du eseau des rcla- 

rions d'emploi 
Facteur 2 : taille des rkseaux de re- 

lations sociales et integral 
Facteur 3 : les liens faibles 
Facteur 4 : I'intimitC 
Facteur 5 : reseau d'organismes 

N L  
- 2 log likelihood 
Degres de liberte 

Chi-square 19.43 1 55.412**** 70.998 * * * * 

'. le groupe de rkfirence est le groupe I : les prcstataires actuels. 
'. la catigorie de reference est mar2 Iigafement. 
'. la dgian de dfdrence est Monmial. 
'. la catigorie de reference est sans diplo'me. '. le modele predit 75.6% des observations. 
'. pour les moddes 2 et 3 il y a 7 informations manquantes. 



ARTICLE 4 : LA MOBILISATION DES @SEAUX 
SOCIAUX POUR LA SORTIE DE L'AIDE S O C M E  ' 

L'article pricident a fait la demonstration de I'influence du capita1 social 

structurelIement compris dans les rCseau sur Ia propension a quitter l'aide sociale. 11 

s'interessait donc a la premiere cornposante de la valeur du capital social. Cet article-ci 

poursuit I'anaIyse en centrant I'attention sur la seconde composante, c'est-a-dire la 

dimension dynamique, La mobilisation des rCseaux sociaux, par laquelle Ie capital social 

structure1 est actualis&. Les ressources structurellernent comprises dans les reseaux sociaux 

ont-eIles be1 et bien CtC utiliskes dam le processus qui a conduit a I'insertion prdcaire ? Dam 

le cadre de la these, c'est a cette question que l'article vise a repondre bien que, comme on 

le verra, afin de constituer un texte autonome, il pose la question un peu diffiremment. 

11 faut prkciser que I'ichantillon utilisi ici est constitud des personnes en insertion 

pricaire qui formaient le groupe d'observation dam I'article pricddent. 

' Cet article a kt6 soumis a Canadian Review of Social Policy I Revue canadienne de politique sociale 
en aoQt 2000. J'en suis l'auteur principal et il a C t i  cosigni par Mme. Decna White. 



La rnobilisation des riseax.. sociauxpow la sorfie de l'aide sociale 

La plupart des recherches qui s'interessent a la sortie de l'aide sociale mettent I'accent sur 

L'identification de facteurs qui favorisent potentiellement ce depart comme, par exemple, la 

valeur du capital humain detenu par les prestataires ou la durie de leur participation a l'aide 

sociale. Cette approche ne permet pas d'identifier les moyens concrets par lesquels le dtpart 

de ['aide sociale s'effectue. Cet article vise a combler cette lacune en examinant les moyens 

qu'ont utilisis des ex-prestataires de longue durie pour s'affranchir de I'aide sociale et le 

rdle qu'ont joue leurs reseaux sociaux dam ce processus. Les rdsultats, recueillis aupds de 

108 ex-prestataires de longue duree, montrent que la majorite de ceux-ci ont quinti l'aide 

sociale en obtenant un emploi. Dam la majoriti des cas, I'obtention de ces emplois s'est faite 

par le biais d'un membre de leur rkseau. Les donnees montrent aussi que la G valeur D des 

contacts utilises pour la recherche d'emploi est fonction de la position sociale qu'ils 

occupent et du type de relations qu'ils entretiennent avec le repondant. Finalernent, tous les 

contacts qui ont permis l'obtention des emplois sont des connaissances de longue date 

montrant ainsi que la ressource qu'il repdsente etait disponible bien avant qu'etie soit 

utilisee. Du point de vue des poiitiques sociales les resultats de cette recherche montrent !a 

nicessite de developper des interventions qui prendront en compte l'apport considirable des 

riseaux sociaux dam le processus d'affranchissement a I'egard du systeme de skurite du 

revenu. 



La rnobilisation des rt!seaux sociaux pour la sorrie de I 'aide sociale 

INTRODUCTION 

I1 existe un grand nombre de recherches qui se sont penchkes sur les facteurs qui 

influencent la sortie de l'aide sociale. On retrouve d'abord les travaux centres sur l'analyse 

de l'impact de certaines caracdristiques socio-dbmographiques (ige, genre), situationnelles 

(la presences d'enfants, le lieu de residence) ou du capital hurnain (scolaritk, experience de 

travail) sur la probabiliti des individus de quitter l'aide sociale (Duclos et 41. 1996 ; Barrett 

et Cragg 1995 ; Blank, 1989 ; Harris, 1993). Par ailleurs, on a aussi porte une grande 

attention a identifier les effets des differents programmes mis sur pied afin d'aider les 

prestataires a quitter le systkme ou de favoriser cette sortie (Lacroix, 1997 ; Moffitt, 1996 ; 

Lapierre er nl. 1995 ; Porter, 1991). Tous ces travaux negligent cependant d'examiner 

concrktement par quel processus les prestataires quittent l'aide sociale. On apprend ainsi que 

certaines personnes disposant de cmct&ristiques particulieres ont quitti I'aide sociale plus 

vite que d'autres, parfois on sait qu'elles ont occup5 un emploi par la suite, mais on ignore 

les moyens qu'elles ont utilis6 pour arriver a cette fin. Comment, par exemple, ces 

personnes obtiennent-elles un emploi ? Utilisent-elks des ressources fournies par les 

systemes d'aide sociale ? Doivent-elles se debrouiller par elles-mimes et, si oui, quels 

moyens prennent-elks ? 

Cette absence de connaissances dktaillies quant aux moyens mis en oeuvre dans le 

processus de sortie d'aide sociaIe h i t e  les possibilitis d'interventions favorisant cette 

sortie, et ce dans un contexte oh on sait que les nornbreux programmes de developpement 

de l'employabilite ou d'insertion en emploi ne donnent pas toujours les rdsultats escomptes 

(Lacroix, 1997 ; Lapierre et 01. 1995). Une connaissance plus precise des modalids de sortie 

pourrait favoriser Ie dtveIoppement de mesures mieux adaptCes a cet objectif. Cet article 

vise a combler ces facunes en examinant les moyens concrets par Iesquels des ex-prestataires 

ont quitte l'aide sociale en mettant l'accent sur l'aaaIyse de I'utilisation de leurs riseam 

sociaux. 



La mobilisarion des rheaux sociaux pour la sortie de I 'aide sociale 

Depuis le debut des anntes 1970, plusieurs recherches ont monue que I'utilisation 

des r i seau  sociaux peut avoir une influence positive sur la recherche d'emplois (Granovet- 

ter, 1973, 1974 ; Lin st 01. 1981a, 1981b ; Lin et Dumin, 1986). Paradoxalement, bien que 

le moyen priviligii pour quitter !'aide saciale soit l'obtention d'un emploi, trks peu de 

recherches se sont intdressees a I'utiW des reseaux sociaux dans ce processus. 

Parmi les ram recherches qui ont explod cette voie, celle conduite par Parish er al. 

(1 99 1) a montre que la prisence de personnes qui occupent un emploi dans les reseaux de 

femmes prestataires de I'aide sociale aux ~ t a t s - h i s  est un facteur plus important pour Ia 

sortie de I'aide sociale quc la disponibilid de personnes pouvant fournir des services de 

garde pour les enfants, ce qui etait leur hypothese initiale. Une autre etude americaine 

conclut que ies riseaux sociaw constituent la principale source d'informations pour des 

prestataires en ce qui a trait a I'existence de programmes de formation ou a la recherche 

d'emplois (Schneider, 1997). 

Une derniere recherche, conduite par Livesque et White (2000), a examine 

l'influence des reseaux sociaux, conqus comme une source de capital social que les auteurs 

difinissent comme les ressowces porentiellernent accessibles par la participation d des 

r i s eau  ssocialrx, sur la sortie de l'aide sociale. En observant un echantillon de prestataires 

de longue durie de I'aide sociale au Quebec, cette recherche a montre que Ie capital social 

structrrrellement disponible dans les riseaux de ces personnes constitue le facteur le plus 

important pour pridire la sortie de l'aide sociale et ce en contrdant les effets de facteurs plus 

courarnment examinb comme le capital humain, les caractiristiques socio-dgmographiques 

et la situation de vie (la prtsence d'enfants notarnrnent). 

Tous ces resultats ihstrent que les reseaux sociaux peuvent constituer une ressource 

utile pour la sortie de I'aide sociale. Ces recherches souffrent cependant de la m h e  lirnite 

que celles dicrites auparavant. Si eles moment que les personnes qui participent a des 

r6seaux sociaux possddant des caracteristiques particulieres se trouvent dans une rneilleure 
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position pour quitter l'aide sociale, elles ne font pas la dimonstration que c'est be1 et bien 

l'utilisation des kseaux sociaux qui a permis ou facilitt ce processus. 

Le premier objectif de cet article est d'identifier par quels micanismes des ex- 

prestataires de longue durie de l'aide sociale ont pu quitter le systerne de la securite du 

revenu (se trouver un ernploi, retourner aux etudes, former une union conjugale, etc.) et le 

r61e qu'ont pu jouer les rtiseaux sociaux dans ce processus, principalementdans la recherche 

d'emplois en regard d'autres moyens courarnment utilises (demarches personnelles, recours 

a des services specialisb, etc.). 

Par ailleurs, si les rCseaux sociaux auxquels participent les ex-prestataires ont 

effectivement joue un r61e dans ce depart de l'aide sociale, il faut alors se demander si ces 

reseaux possedent des caractiristiques particulieres, plus utiles pour certaines que d'autres. 

Le deuxieme objectif reside donc dans l'examen des liens reticulaires qui ont Ctk utilises afin 

de determiner quels sont les attributs qui rendent ces liens et les contacts ' auxquels ils 

donnent acces particulierement utiles. 

RESEAUS SOCIAUX, CAPITAL SOCIAL ET SATUT SOCIO-~CONOMIQUE 

Cornrne il a dija eti rnentionne, les recherches s9int6ressant aux liens entre les 

reseaux sociaux, le capital social et la sortie de h i d e  sociale sont tres peu nombreuses. Cela 

etant, et considerant que l'une des principales voies pour quitter la secunte du revenu est 

l'obtention d'un emploi, on peut penser que les travaux qui ont Ctabli un lien entre la 

recherche d'emplois et les rCseaw sociaux peuvent Ctre utiles pour rendre compte de Ia 

dynarnique entourant l'utilisation des rdseaux et la sortie de l'aide sociale. 

L'influence positive des reseaux sociaux dam le processus de recherche d'emplois 

a ete mis en Cvidence tout d'abord par les travaux de Granovetter (1973, 1974). Cette 
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premiere tradition met I'accent essentiellement sur le type de liens que des individus ont 

utilisis pour atteindre leur objectif de recherche d'emplois. L'approche de Granovetter est 

centrie sur la nature des tiens qui existent entre deuv individus - par exemple entre un 

dernandeur d'emplois et un intermediaire entre le demandeur et l'employeur - et suggere 

que, souvent, les liens faibles ont une plus grande utilite dam cette demarche que les liens 

forts. Les liens forts sont constituis de relations qui impliquent un certain niveau d'engage- 

ment ernotif ou affecrif comme les liens familiaux, conjugaux, amicaux, alors que les liens 

faibles correspondent a des relations qui ne comportent pas ou peu de dimensions affectives 

cornrne les relations entre collegues de travail, avec des (( connaissances n, etc. L'explication 

avancie par Granovetter est que les liens forts confinent les individus a t'intirieur de reseaux 

homog2nes et homophiles, alors que les liens faibles permettent de sortir de ces rkseaux 

sociaux restreints en donnant un acch des sources d'informations plus diversifiees. 

Les travaux de Lin et de ses collaborateurs (198 la, 198 1 b) ont elargi la perspective 

en proposant que ce n'est pas tant la force des liens qui est importante, mais plutbt la 

position sociale occupee par les individus auxquels le lien donne acces. Plusieurs recherches 

(Lin, 1982, 1990,1995, 1999 ; Lin et Dumin, 1986 ; Lin et al. 198 ta 198b ; Lai er al. 1998) 

ont confirmee cette hypothese, et demontree que le statut socio-economique des contacts 

influencent l'obtention et la qualite des emplois occupts. 

Une autre approche considere que le recours aux riseaux sociaux peut produire des 

effets parce qu'ils constituent le lieu de production d'une forme de ressource, le capital 

social, qui peut Ctre utilisee par les individus pour atteindre certains objectifs (Levesque et 

White, 1999). Cette perspective suggere que le capital social est produit par le biais 

d'actions, que I'on peut qualifier de strattgiques, qui visent a tirer parti des ressources qui 

sont potentiellernent prisentes dans les rkseawr. La valeur du capital social est alors fonction 

a la fois, de la valeur des ressources qui sont strtrcrurellement presentes dans le riseau social, 

et de la faqon dont les individus mobilisent ou utilisent leurs reseaux afin d'avoir accb aces 

ressources. Par exemple, la participation a un riseau d'entrepreneurs offre un plus grand 
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potentiel de ressources que la participation a un reseau de chbrneurs. Cependant, ces 

ressources, qui peuvent prendre la forme d'inforrnations, de dtbouches, etc. ne sont pas 

imrnkdiatement accessibles pour un individu sans que celui-ci rnobilise les Iiens qui 

constituent ce reseau pour avoir acces, par exemple, a I'infomation disponible. On parle ici 

d'actions stratigiques parce que la mobilisation des liens ne se fait pas de fitqon automatique 

et qu'elle nicessite une f o m  ou une autre d'actions visant a mettre en oeuvre les Cchanges 

qui donnent un accis effectif a u  ressources. 

Dans le cadre de l'analyse des actions et moyens rnis en oeuvre par des ex- 

prestataires pour quitter I'aide sociale, cette approche conduit a nous intiresser a trois 

questions. D'abord, quels micanisrnes les ex-prestataires de I'aide sociale ont-ils utilisis pu 

quitter I'aide sociale ? Dewcitmement, Ies riseaux sociaux ont-ils joue un r6le dans ce 

processus et, si oui, qu'elles sont les caractCristiques des Liens rnobilises ? Troisiernement, 

est-ce que certaines caractdristiques de ces liens sont revdatrices d'une cenaine utilisation 

strategique des reseaux sociaux de la part des ex-prestataires qui leur ont permis d'actualiser 

les ressources disponibles dam leurs reseaux ? 

Pour ripondre a ces questions on a recueillie des informations auprb dyun groupe 

d'ex-prestataires de longue durtie de I'aide sociale. L'kchantil[on comprend 108 ex- 

prestataires de I'aide sociale qui ont ete inscrits de faqon continue entre octobre 1991 et 

septembre 1993 et qui ont quitte l'aide sociale pendant au rnoins 24 mois sur une periode de 

36 mois, dont 18 mois constcutifs entre octobre I993 et septembre 1996 '. Cet echantillon 

est compose de personnes considiries aptes au travail selon fes criteres de la SCcurite du 

revenu au Quebec, ont moins de 55 am, sont de langue maternelle fran~aise et demeurent 
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dam trois regions urbaines, soit Montreal, Lava1 et Quebec j. En septembre 1993 ces 

personnes avaient etC inscrites a l'aide sociale pendant 6.4 annies en moyenne. 

Le choix de prestataires de longue durie vise a cibler les personnes qui eprouvent les 

plus grandes difficultts a recouvrer une autonomie a l'egard de I'aide sociale. Bien que la 

majorite des demands d'aide sociale se termine avant deux annies au Qutbec, les 

prestataires de longue durCe constituent a chaque mois le nombre le plus important d'inscrits 

(Duclos et al., 1996). Cette situation implique des consequences financiires importantes 

pour  tat, mais aussi des consiquences sociales, honomiques et culturelles tragiques tant 

du point de w e  de Ia societe que des individus affectb. En mettant I'accent sur ce groupe 

de prestataires de longue duree, la recherche veut jeter un eclairage sur la dynamique de 

sortie de I'aide sociale pour ce groupe particulierement vulnerable. 

Pendant une piriode d'observation qui s'etend en moyenne sur une periode de 44 

rnois debutant en octobre 1993, le parcours des personnes a ete reconstitue a l'aide 

d'informations ddcrivant les moyens qu'elles ont utilises pour quitter l'aide sociale, et, 

lorsqu'elles ont occupe des empIois, le processus qui a conduit h I'obtention de ces derniers. 

Ces informations, recueillies par le biais d'entrevues avec questionnaire structure, permettent 

d'identifier le recours ou l'absence de recours aux reseaux sociaux et, dans la premiere 

eventualite, d'identifier les caracteristiques des liens utilises. 

Le premier objectif poursuivi par cette recherche est d'identifier par quels 

mecanismes les repondants ont quitte l'aide sociale. La plupart des personnes de l'tchantil- 

Ion ont occupe au moins un emploi pendant la periode de refirence et cet emploi a constitue 

le moyen qui leur a permis de quitter le systeme d'aide sociale (voir tableau 1). Les 9 

personnes qui n'ont pas occupC d'emploi ont quitte l'aide sociale par des moyens divers dont 
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le retour aux etudes, la formation d'une union conjugale ou en obtenant differentes formes 

de support de la part de leur famille. L'insertion en emploi constitue donc le principal, 

presque I'unique moyen, utilise par cet Cchantillon pour quitter l'aide sociale. 

Le second objectif est d'examiner le r6le qu'ont joue les reseaux sociaw dans ce 

processus qui a conduit les personnes a quitter I'aide sociale. Bien que les r iseau sociaux 

ont pu intervenir dans les modalitis de sortie de l'aide sociale autre que l'obtention d'un 

emploi, les donnies disponibles ne permettent pas d'ilaborer plus avant sur ces situations. 

En consequence la suite de l'analyse est limitge aux personnes qui ont occupe au moins un 

emploi, ce qui est la situation la plus friquente. 

Le recours aus reseaux sociaux pour l'obtention de I'emploi est identifie en fonction 

des moyens utilises pour la recherche d'emploi. On considere que les ex-prestataires ont eu 

recours a leurs reseaux lorsque I'emploi est obtenu par le biais d'un ou plusieurs membres 

de leurs reseaux, ceux-ci etant constitds exclusivement de personnes avec qui les 

repondants entretiement des relations. Cette demarche, relativement classique, reprend dam 

ses grandes lignes la methode developpk par Granovener (1974). 

Pour 60% des personnes qui ont occupe un ernpioi pendant la periode de reference, 

I'obtention de cet emploi est passie par I'utilisation ou la mobilisation d'un membre de leur 

reseau (tableau 1). Cette intervention peut Ctre de l'information concernant la disponibilite 

d'un ernploi, de la reference aupres du htur employeur ou, dam le cas d'un (( travail 

autonome n aupres de clients. Seulement 17% des personnes ont eu recours a des demarches 

personnelles (consulter les petites annonces ou poser sa candidature au hasard), et 8% ont 

utilist les services d'organismes de placement surtout les Centres de main-d'oeuvre du 

Canada et les services d'un Centre de travail QuCbec (organisme qui administrait les 

programmes de la Securite du revenu au moment de la collecte). Pour les autres repondants 

( I  5%) il n'a pas CtC possible dlCtablu avec sufisamment de pricision les moyens utilises 

pour la recherche et l'obtention des emplois pour les inclure dans I'une ou l'autre des 

categories. Le recours aux riseaux sociaux apparait donc comme un moyen priviligie et utile 
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qu'ont utilisk les personnes dans leur quite d'emplois. Ces dsultats donnent un reponse 

partielle et positive a la seconde question a savoir que les reseaux sociaux ont bel et bien t t C  

mis a contribution dans le processus qui a conduit les ex-prestataires a sortir du sysdme 

d'aide sociale. 

Le deuxieme volet de cette question consiste a identifier si les liens qui ont etC 

utilises posskdent des caractiristiques particulilres et si les contacts se distinguent des ex- 

prestataires, notarnment sw le plan de leur statut socio-Cconomique. 

Les resultats presentes au tableau 2 decrivent les caracteristiques des contacts utilises 

pour la recherche d'emplois. Ces derniers ne sont pas tres differents des ex-prestataires du 

point de vue de leurs caractCristiques socio-demographiques. En effet, l'ige des contacts est 

similaire a celui des ex-prestataires, les premiers ont, en moyenne, 41 ans et Ies seconds 40 

arts. Dans la majorite des cas, le contact est du mtme genre que celui des repondants. 

Ce qui distingue les contacts, des ex-prestataires qui les ont utilises, c'est Ia place que 

les premiers occupent en regard du marche du travail. Tous les contacts sont actifs sur le 

marchi du travail et pres des dew tiers occupent un emploi salarie '. Dans tous les cas donc, 

la position sociale actuelle des contacts, w e  sous ['angle de la place occupee sur le marche 

du travail, est nettement superieure a celle occupee par les ripondams. De plus, a la 

connaissance des repondants, seulement 11% des contacts ont deja eu recours a h i d e  

sociale. 

Par ailleurs, si on examine les caracteristiques des liens, selon l'hypothese de 

Granovetter (1973,1974) qui veut que les liens faibles sont plus (( utiles )r dam la recherche 

d'empIois que Les liens forts, les risultats montrent que dam seulement 16% des cas le lien 

~itiIise est un lien fort (tableau 2). La moitie des contacts sont relies aux repondants par des 

liens faibIes. Les autres, un peu plus du tiers, sont des liens mixtes, c'est-a-dire qui 

comportent a la fois une proximiti emotive caracteristique des liens forts tout enitant inscrit 
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dans un contexte de relation eloignie qui les apparentent a des liens faibles (des collegues 

de travail qui sont aussi des arnis, par exemple). 

La derniere question qui retient notre attention dam cet article est de savoir si les 

contacts et les liens utilisis par les ex-prestataires revelent la presence d'une certaine 

utilisation strategique des reseaux, dont on peut croire qu'elle a perrnis a w  ripondants 

d'avoir accks a des ressources dija disponibles dans leurs reseaux. 

Pour tenter de discerner la pdsence de cette utilisation strategique des liens 

r6ticulaires, on peut faireappel Bun facteur temporel. I1 s'agit d'identifier si les contacts sont 

utilises dks qu'ils deviennent disponibles ou si, au contraire, leur utilisation est decal& par 

rapport au moment ou ils integrent les reseauu. Si le contact utilise est un nouveau membre 

du reseau, on peut considerer que la ressource qu'il reprisente constitue un apport nouveau 

qui a tout simplement it6 utilise par le repondant. Au contraire, si le contact est connu de 

longue date on peut croire que sonutilisation actuelle est associee a deux possibilites : 1) une 

relation existante a it6 utilisie maintenant, alors qu'elle constituait une ressource 

(( virtuelle n auparavant ce qui laisse croire a une transformation du mode relationnel ; ou 

2) la situation du contact s'est transform& recemment de telle sorte qu'il est devenu m e  

ressource utile ce qui n'ktait pas la situation anterieurement. 

On retrouve les informations relatives a La duke des liens au tableau 2. En moyenne, 

i l  s'est ecoule prts de 12 annies depuis la premitre rencontre entre le contact et le rdpondant. 

Aucun lien n'a t tC etabli depuis moins de deux annees, et seulement le quart date de 5 ans 

et moins. Ces risultats dimontrent que les contacts utilises ne constituent pas une ressource 

nouvelle, rendue disponible par I'Clargissement ricent du rbeau. 

Par ailleurs les resultats concernant Ie statut sociotconomique des contacts prgsentis 

plus haut indiquent qu'une tres faible proportion d'entre eux ont deja itf. a l'aide sociale, la 

plupart sont des participants reguliers au marche du travail. Si on fait l'hypothbe que ce qui 

a permis aux contacts de faciliter i'obtention d'un emploi pour les ex-prestataires c'est le fait 
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d'@tre eu-mimes actifs sur le rnarche du travail, on peut confortablement conclure que la 

ressource que constituent les contacts Ctait presente, et potentiellement disponible, pendant 

la periode d'inscription continue a l'aide sociale. 

I1 semble donc que les contacts ont constituk pendant un certain temps une ressource 

potentielle qui a etC utilisie apres un delai relativement long. Ce constat porte a croire que, 

d'une f a ~ o n  ou d'une autre, la relation etablie entre les repondants et les contacts s'est 

modifiie faisant en sorte qu'elle devienne une ressource utile pour la recherche d'emplois. 

Avant de terminer cette description des resultats, il faut noter que ces demiers sont 

constants quel que soit l'ige ou le genre des individus, leur capital humain (experience de 

travail et scolariti), Ieur situation de vie (avec ou sans conjoint ou enfants) ou leur lieu de 

residence. 

Les resultats prisentis dans cet article foumissent des co~aissances nouvelles quant 

au processus qui conduit des ex-prestataires de longue duree de l'aide sociale a une 

autonomie plus ou moins complete a I'egard de la securite du revenu. On cherchait d'abord 

a identifier par quelle voie les personnes ont quitte la securitd du revenu. I1 appert que 

I'insertion en emploi constitue lavoie principale, bien que certaines personnes ont eu recours 

a d'autres modalitis de sortie dont le retour aux etudes et la formation d'une union 

conjugale. Les informations disponibles, ainsi que la duree restreinte de la periode 

d'observation, ne permettent cependant pas de juger de la qualit6 de la sortie associee a ces 

dernikres modalitis, en terme de stabilitk par exernple, par rapport a l'occupation d'un 

emploi. 
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Cela dit, certaines recherches ont montre que l'insertion en emploi conduit a une 

sortie de l'aide sociale qui est souvent moins prolongie que celle reliee a la formation d'un 

couple (Harris, 1996 ; Stevens, 1994). D'un autre point de we,  les Cvaluations realisees au 

Quebec sur la duree de I'insertion en emploi apres le dipart de ['aide sociale montrent que 

cette derniere est souvent limittie (Lapierre, 1995). Cela explique en partie Ie t a u  de recidive 

eleve que I'on observe generalement apres les departs de l'aide sociale (Blank et Ruggles, 

1994 ; Harris, 1996) *. 

La deuxieme question examinee dans cet article est reliee au rde que Ies reseaux 

sociaux peuvent jouer dans le processus conduisant a quitter l'aide sociale. Dans leur quEte 

d'emplois, 6 repondants sur 10 ont eu recours a leurs reseaux sociaux ce qui en fair le moyen 

le plus utilise de facon fructueuse. On savait deja que la mobilisation des reseaux pouvait 

etre utile pour des personnes participant de facon reguliere au marche du travail, on constate 

qu'ils peuvent exercer aussi une influence dans Ie cas de personnes qui ont C t i  pendant 

longtemps absentes de ce marche. Le r6le des organismes gouvernementaux est tres limit6 

pour l'obtention des emplois. Ici encore, ces resultats sont similaires a ceux obtenus dam les 

recherches portant sur des populations mieux intigrees au marche du travail. Ce qui etonne 

toutefois, c'est que les populations defavorisees, et particulierement les prestataires d'aide 

sociale. foment la clientele cible de ces organismes, alors que leur rdle dam I'insertion en 

emploi est presque marginal. Plus encore, les probabilites de succis semblent Ctre plus 

elevees pour les personnes qui se dibrouillent seules, par le biais de dimarches personneIIes, 

que pour celles qui s'appuient sur ces organismes. 

Les contacts utilisb se sont averes dans tous les cas des personnes actives sur le 

march6 du travail qui occupent donc une position sociale plus elevie que les ex-prestataires. 

Les resultats montrent aussi que le recours au.. liens faibles est le plus friquent. Les 

caracteristiques riticulaires qui apparaissent les plus utiles pour ces ex-prestataires sont donc 

les mOmes que celles identifides pour les personnes courarnrnent en emploi. 
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Dans I'ensemble on peut conclure que, pour la majorit6 des ex-prestataires observes, 

le recours ii leurs riseaux sociaux a constitud une ressource appreciable dans le processus 

qui les a conduit en dehors de l'aide sociale. Cela dit, on pule ici d'ex-prestataires de longue 

duree et non des prestataires de longue duree dans leur ensemble. I1 est bien possible que ces 

personnes, qui ont quitte h i d e  sociale de f a~on  plus ou moins precaire, pouvaient compter 

sur des ressources rbiculaires differentes de celles disponibles aux inscrits qui n'ont pas 

effectue ce parcours. Levesque et White (2000) ont en effet montre que tous les prestataires 

de longue duree ne poss6dent pas des ressources reticulaires equivalentes. 

Le troisieme objectif de cet article visait a diceler la presence d'actions strategiques 

par lesquelles Ies repondants ont transforme des relations preexistantes en relations utiles et 

utilisies. C'est a l'egard de ce troisieme objectif que les rtsultats apparaissent les plus 

etomants. 11s montrent en effet que tous les contacts etaient connus de longue date et que, 

selon toute vraisemblance, compte tenu du fait que ce sont des participants reguliers au 

rnarche du travail, la ressource pour l'insertion en emploi qu'ils constituent etait disponible 

longtemps avant qu'elle soit utilisee. Tous ces indices portent a croire qu'a un moment 

dome, la ressource que constitue le contact a etC mobilisee alors qu'elle ne l'etait pas 

auparavant. Si on ne peut pas dire avec certitude que ce sont, dam tous les cas, les ex- 

prestataires qui ont initie cette transformation, selon toute vraisemblance, cette derniere ne 

s'est pas effectute sans qu'il y ait une intervention quelconque pour la rkaliser. 

L'ensemble des resultats de cette recherche nous informent sur plusieurs dimensions 

impIiquCes dans le processus de sortie de I'aide sociale. Mentio~ons d'abord que ceux 

relatifs a la duree indiquent le sens de la relation entre rQeaux sociaux et sortie de l'aide 

sociale : ce n'est pas la sortie de l'aide sociale qui conduit a une amelioration des ressources 

reticulaires mais bien les ressources reticulaires prtsentes avant cette sortie qui ont tte 

utilisees. On s'iloigne ici de certaines conceptions qui font des prestataires d'aide sociale 

des personnes isolies socialement (Deniger et al., 1995 ; Edin, 1991) alors que, a tout le 

moins une partie d'entre eux, peut compter sur des riseaux sociaux visiblement tres utiles. 
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D'un point de vue plus global, la question qui se pose alors est de savoir quelle proportion 

de I'ensemble des prestataires de longue duree posskde des reseaux potentiellement utiles 

pour ['insertion en emploi ? S'il s'agit d'une faible proportion, on peut faire l'hypothkse que 

la f'iblesse des reseaw joue un r6le important, peutCtre aussi important sinon plus que celui 

du capital humain, pour expliquer le maintien dam le systkrne des prestataires de longue 

durie (Livesque et White, 2000). 

Cela &ant, depuis le milieu des annees 1980, le diveloppement du capital hurnain 

demeure au centre des interventions des systemes d'aide sociale partout au Canada et aux 

~ t a t s - h i s .  Une grande quantitt dYexp&rirnentations ont CtC rkalisees sans atteindre, dam la 

plupart des cas, les risultats escomptes (Porter, 1991 ; Lacroix, 1997 ; Moffitt, 1996). 

Presque toute I'attention a Cti  placee sur le developpement des facteurs d'employabilite, 

comme la qualification professionnelle, les expiriences de travail, etc. Si ces programmes 

de divcloppement de l'employabilite peuvent permettre, dam certains cas, d'ameliorer la 

valeur du capital humain des participants, on a nigligi de considerer que ce capital humain 

a besoin d'un acces au marche du travail pour que cette valeur acquise puisse rapporter des 

dividendes. Or, meme si on ne tient pas compte de la question de la disponibilite plus ou 

moins grande d'emplois, cet acces n'apparait pas automatique, particuliirement pour des 

personnes qui sont affectees du stigmate de l'aide sociale. On sait en effet que ce stigrnate 

constitue un obstacle tres seriew auquel ces personnes sont confronties (Moffitt, 1983 ; 

Wilensky, 1992 ; McAll, 1996). 

C'est dam ce processus de (( mise en contact D avec le marchi du travail que 

l'influence des riseaux sociaux se fait sentir. Par i'information qu'ils vehiculent, les dseaux 

sociaux constituent une interface entre des individus qui disposent de caractkistiques 

propres et le marche du travail en favorisant la rencontre de I'offre et de la demande 

(Montgomery, 1992). Par ailleurs, en tant que reservoir de capital social, ils permettent une 

certaine valorisation du travail offert en apportant une caution sociale de la valeur du capital 

humain possedi par les demandeurs d'emploi (Bourdieu, 1986 ; LCvesque et White, 2000). 
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Les prestataires qui peuvent compter sur la riference d'une personne bien intigrie sur le 

marche du travail, cornme le sont la plupart des contacts, beneficient d'une part de sa 

notoritd ou de sa reputation ce qui permet de contoumer ou de limiter l'effet ndgatif du 

stigmate associe a I'aide sociale. La reference permet ainsi, et dans une certaine mesure, de 

rempIacer la (( reputation D qui manque au prestataire par celle du contact, que celui engage 

et met en jell lorsqu'iI riftre. Du point de vue de l'employeur, cette caution (( morale N 

apportie par le contact constitue un gage de la prbence d'aptitudes ou de qualitks 

(responsabilite, fidelite, vaillance, ponctualite, etc.) chez Ie prestataire refire qui compltent 

et peuvent mSme remplacer les comp5tences objectives - representees par le capital 

humain - dont dispose le prestataire. 

Finalement, Ies resultats illustrent que I'utilite des reseaux resulte d'une mobilisation 

de certains liens. Cette situation implique la m i x  en oeuvre de certaines actions qui ont 

conduit a rendre utiles ces relations. Ceci attire l'attention sur la necessiti de considirer les 

prestataires c o m e  des individus impliques dans une situation a laquelle ils participent 

acrivement (Deacon et Mann, 1999). Dans cette perspective, il faut completer les approches 

dominantes centrees sur I'identification des facteurs de risques associis A l'aide sociale, 

facteurs de risques sur lesquels on tente d'agir pour transformer la situation, par des analyses 

plus dynamiques qui prennent en compte le r6Ie actif que les personnes peuvent jouer dans 

cette experience de I'aide sociak et dam le processus qui conduit a s'en affranchir. 
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Les resultats presentis dam cet article rnontrent que la mobilisation des reseaux 

sociaux par des ex-prestataires de longue durie de l'aide sociale a ete d'un apport 

considerable dans le processus qui les a conduit a quitter l'aide sociale. Du point de w e  de 

la dynamique de la sortie de I'aide sociale, une question demeure cependant ouvene. Puisque 

les contacts rnobilisds proviennent de liens de trtis Iongue duree, qu'est-ce qui explique que 

cette ressource soit utilisee aussi (( tardivement )) ? 

Pour repondre a cene interrogation, il faut examiner l'origine du parcours qui conduit 

au diveloppement de strategies ou a la mise en oeuvre d'actions allant dans le sens d'une 

sortie de l'aide sociale. Cet examen est important car, si les r6ultats presends ici montrent 

que les ressources riticulaires utiliskes Ctaient deja presentes sous une forme latente, l'enjeu 

qui en dicoule est de connaitre de quelle manikre et dam quelles circonstances elles ont etk 

activies. Une meilleure cornprdhension de ces processus pourrait faciliter le diveloppement 

d'interventions visant le recouvrement de I'autonomie financitre pour les prestataires de 

longue durde qui prendraient en considhation I'apport considerable des riseaux sociaux 

dans ce processus d'affranchissement a I'tgard du systkme de sCcuritC du revenu. 
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1. Un lien correspond a l'existence d'une relation entre deux individus. On parle de contact 
pour designer la personne qui est (( en relation )) avec un rdpondant par le biais d'un lien. 

2, Ce critere peut apparaitre quelque peu alambiqui, mais il resulte du fait que, au Quebec, 
trks peu de prestataires de longue durie d'une meme cohorte quittent le systeme d'aide 
sociale de faqon difinitive a un moment prdcis. Pour les trois rigions retenues ils n'ktaient 
que 258 en octobre 1993, date retenue pour le debut de la periode d'observation. Les critkres 
utilists pour difinir ce groupe sont les plus (( severes D qui pouvaient &re retenus pour 
pouvoir constituer un ichantillon de la taille voulue. Ajoutons que pendant la periode 
d'observation, 57.4% de ces personnes n'ont eu aucun lien avec l'aide sociale, les autres ont 
touche des prestations, en moyenne, pendant 9 mois. 

3. Les critltres d'bge et d'aptitudes au travail visent a selectiomer uniquement des personnes 
considerees disponibles pour le travail et qui foment le groupe cible pour la participation 
aux programmes d'insertion en emploi. Par ailleus on a voulu assurer une homogeneite sur 
le plan ethno-linguistique, la taille de I'dchantillon ne pennettant pas de prendre en compte 
I'effet des variations de ce facteur. Finalement, le choix de diffdrentes regions a pour objectif 
dlintCgrer une certaine diversite sur le plan des caractdristiques du marchi du travail auquel 
les personnes sont confiontees. 

4. La categorie (( autres actifs N regroupent des personnes qui ne sont ni employees, ni 
travailleurs autonomes au sens strict. I1 peut s'agir de propriitaires d'entreprises, d'imrneu- 
bles a revenus, etc. 

5. Cette situation explique peut-ttre la difficulte que nous avons eu a constituer un 
ichantillon d'ex-prestataires de longue durie qui a quitte de f a~on  definitive le systemes 
d'aide sociale pendant trois annks conskutives (voir note 2). 
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Tableau 1 : Moyens utilisb pour quitter I'aidesociale et modalitb pour trouver les emplois 

N 9'0 

Moyens emplois 99 91.7 

autres (etudes, formation d'une u- 9 8.3 
nion conjugale, support social) 

108 100.0 

reseaux sociaux 59 59.6 

organismes 8 8.1 

demarches personnelles 17 17.2 

indetermine 15 15.2 

99 100.0 
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Tableau 2 : Caractdristiques des contacts lorsqu'il y a utilisation des rbeaux sociaux pour 
la recherche d'emploi 

Age 

Age du contact par rapport au repondant 

Genre 

Genre du contact par rapport au rdpondant 

Occupation principale du contact 

Le contact a dCja CtC inscrit I'aide sociale 

DurCe depuis la premiere rencontre 

Type de liens entre le contact et le rdpondant 

35 ans et rnoins 

36 a 45 ans 
46 am et plus 

rnoyenne 

meme ige ou plus vieux 

plus jeunes 

firninin 

masculin 

meme genre 

genre different 

emploi salarid 

travail autonome 

aubes actifs 

oui 

non 

inconnu 

de 2 a 5 ans 

de 5 a 10 ans 

plus de 10 ans 

rnoyenne 

fort 

faible 

* Nombre d'obsewations 55 sauf pour I'occupation principale du contact 52. 



ONCLUSION 

Partant du constat d'une sous-construction theorique du concept de capital social 

cette these Ctait orientie vers deux objectifs. Le premier consistait, a partir d'un examendes 

diverses conceptualisations existantes, a construire un modele plus systimatique du capital 

social qui serait en mesure de combler certaines des lacunes des modeles existants. Le 

deuxihe  objectif, itroitement associe au premier, etait de procider a un test empirique du 

modele afin de s'assurer, d'une part, que celui-ci peut Etre applique dam des dtudes 

empiriques et, d'autre part, qu'il peut produire des connaissances nouvelles. On voulait 

Cviter ainsi de formuter une nouvelle construction theorique qui ne ferait que s'ajouter a 

celles deja existantes sans en montrer les avantages sur le plan de l'analyse. Pour effectuer 

ce test empirique 1'Ctude de la dynamique de la sortie de I'aide sociale a dte retenue 

notamment parce que ce domaine tres Ctudie permet de confronter le modele du capital 

social a des co~aissances deja Ctablies. 

Ces deux objectifs ont it6 poursuivis, entre autres, dans la production de quatre 

articles qui se veulent autonomes les uns des autres. En plus de rappeler la demarche 

effectuke, cette conclusion fait une synthese de l'ensemble de la these et cherche a identifier 

dans quelle mesure les objectifs visCs ont CtC atteints. La premiere section est consacree au 

rappel des premisses a partir desquelles la reconstruction du concept de capital social a kte 

CchafaudCe. La deuxieme section fait une synthbe des principales caracteristiques de la 

conception du capital social mise de l'avant. Par la suite on examine les resultats, forces et 

faibIesses de la demarche presentee dans la deuxieme partie de la these. Bien que la th&e 

n'est pas centrie sur I'analyse de la sortie de l'aide sociale une section consacrie 
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spicifiquernent 6 ce processus revient sur les principales conclusions que I'on peut tirer des 

risultats prisentb aux chapitres 6 et 7. La section suivante prisente une discussion de la 

contribution de Ia these au diveloppement des co~aissances sociologiques. Finalement, 

cette conclusion se termine en proposant diverses avenues qui pourront Ptre suivies pour la 

poursuite du divdoppement et de la validation du modeIe prisente dam la thhse et pour 

explorer des problemes non risolus. 

8.1 L E ~  PREAIISSES SUR LESQUELLES LA CONCEPTION DU CAPITAL SOCIAL REPOSE 

L'examen approfondi des trois principales traditions dam lesquelles le concept de 

capital social a Cte developpi a permis l'identification de deux prirnisses qui semblent 

fondamentales dans une demarche visant a produire une conception spkcifique du capital 

social qui evite une trop grande confusion avec des concepts ou notions dija connues. La 

premiere veut que l'on considere Ie capital social comme une ressource et non comme une 

caracteristique des structures sociales, la seconde que l'on a tout avantage A traiter le capital 

social comrne une forme sociale de capital. 

- Une ressource plutBt qu'une caractiristique de la structure sociale 

La premiere primisse consiste donc A considirer le capital social comme une 

ressource pIut6t que comme une caracteristique de la structure sociale. On a i te  arneae a 

concevoir le capital social de cette faqon en constatant que Ies approches qui Ie situent dans 

la structure sociale ont tendance, presque irdmediablernent, a confondre le capital social et 

ses effets. On rejoint ici I'objection faite par Portes (1998) qui a montre que ce genre 

d'approche conduit t r b  souvent B des raiso~ements, et on pourrait ajouter a des analyses, 
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tautologiques. I1 est apparu assez rapidement que la faqon de se premunir contre ce problkme 

est de definir le capital social de fqon distincte de ses effets presumes. C'est ainsi qu'on a 

centre la riflexion sur une faqon de construire re capital social c o m e  une ressource qui peut 

produire des effets tout en etant distincte de ces derniers. Ce faisant, il fallait aussi itablir 

le statut ou la nature de cette ressource et identifier dans quels l i e u  de l'espace social elle 

est produite. 

Pour certains, le capital a la disposition des acteurs fait partie intigrante de la 

structure sociale dans lesquelles ils ivoluent. C'est la position de Giddens (1984) par 

esemple, qui situe le capital au niveau de la suvcture en suggkrant que les acteurs ont un 

acces plus ou moins grand a ce capital ce qui risulte dans la constitution de groupes sociaux 

diffirencies. En retour, par leurs actions, ces acteurs influencent la configuration de la 

structure sociale et Cventuellement le volume de capital accessible. Dans cette vision des 

choses, structure et ressources sont, d'une certaine maniere, confondues : les ressources 

constituent une des caracteristiques de la structure sociale et ce sont ces caracteristiques qui 

definissent I'acces inigal des agents aux ressources disponibles. 

La conception des ensembles sociaux sur laquelle repose la distinction introduite 

dans cette these entre ressource et structure est dif'ferente de ce qui vient d'Ctrs expose. Ce 

que I'on nomme habituellement la structure sociale est, dans certe vision des choses, un etat 

instituti des relations sociales de toute nature - institutionnelle, politique, Cconomique, 

etc. - et les agents qui participent a cet ensemble social disposent de ressources 

particuliires qui Ieur appartiennent en propre pour agir dans cet espace social. Ici, les 

ressources sont situkes a la fois au niveau des agents et de la structure sociale en tant que 

cr riservoir N de ressources accumul~es. 

Dam notre esprit, cette fa~on de voir permet de mieux rendre compte de la 

dynarnique sociale de la production des ressources que si on Ies considere ancrees dam une 

structure sociale et a la disposition d'individus qui y auraient acces de fqon differenciee 

selon leur statut. La principale distinction entre les deux approches riside dam le fait que 
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dms la premiere les ressources sont structweIlement definies, alors que notre conception 

considere qu'en plus de ces ressources structureIlement disponibles, les agents disposent de 

ressources dont ils ont la propriite plus ou moins exclusive et qu'ils peuvent les activer par 

des actions ou pratiques les mettant en jeu h l'inttrieur de differents espaces sociaux, dont 

des marches plus ou moins spicialises, econornique, culturel, reticulaire. 

La conception du capital social presentee dam la these est largement tributaire de 

cette vision des dynamiques sociales qui implique, dam toutes les situations, la mise en 

oeuvre de pratiques ou actions par des individus. La dimension structurelle n'intervient que 

comme potentialites et comrne rtservoir de ressources deja constitutes. 

- Une forme sociale de capital 

La deuxieme premisse consiste a considerer le capital social en tant que forme 

sociale de capital. A son etat embryomaire, cene reflexion a d'abord fait appel a une 

preoccupation semantique : si on accole l'epithete (( social )) au substantif (( capital u c'est 

qu'il devrait y avoir telle chose qu'une forme sociale de capital. Dans le cas contraire, si 

dans (( capital social n, l'expression capital ne designe pas du capital, on voit ma1 I'utilite 

heuristique de la chose. D'un point de w e  plus sociologique, la question a resoudre Ctait de 

savoir quels sont les rapports entre le capital social et les autres fonnes de capital. 

Curieusement, les textes traitant du capital social n'abordent presque jarnais directernent 

cette question. Un grand nombre considere que le capital social peut Ctre utile pour le 

developpement, y compris economique, mais les modalitis de cette utiliti sont pasges sous 

silence : il ne suflit pas, par exemple, de dire qu'une region possidant un capital social klevi 

est plus efficace sur le plan economique qu'une autre, il faut aussi montrer comment cette 

efficacite est produite et comment le capital social peut contribuer a crier du capital 

economique. Notons au passage que cette absence de construction des liens entre les 
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differentes formes de capital et particulierement entre capital social et capital Cconornique 

perpitue la division entre le social et I'tconomique. Dans ces approches le capital social est 

un facteur qui vient en appui A des groupes sociaux pour faciliter l'atteinte de leurs objectifs, 

dont Cventuellement du developpement econornique, mais la distinction demeure entre 

I'action (( sociale N et l'action (( Cconomique )) comme s'il s'agissait de dew espaces sociaux 

distincts. 

En considbant Le capital sociaI comme une forme sociale de capital on est amend a 

examiner les modes de constitution et la dynamique sociale propre au capital (( en geniraf D. 

Par le biais de la notion de conversion on peut examiner la facon dont les differentes formes 

de capital interagissent entre elles pour former le capital (( total u. Par ailleurs, ce 

cherninernent permet de jeter un regard plus eclairi et moins nonnatif sur les ressources 

sociales qui possedent les attributs du capital et eviter le piege de voir du capital social 

partout ou on observe une forme quelconque de relations sociales qui possedent le potentiel 

de produire des effets. 

8.2 LA RE-CONSTRUCTION DU CONCEPT DE CAPITAL SOCIAL 

Le mod& thiorique a CtC construit a partir de ces deux premisses. L'objectif etait 

de divelopper une conceptualisation permettant de depasser les limites identifiees dans les 

approches dominantes, qui ant eti qualifiies de fonctionnelles en raison de l'importance 

qu'elles accordent aux effets supposCs du capital m i d .  II fallait donc definir la ressource 

capital social en elle-mGme, identifier l'espace social de sa production et les mecanismes 

impliques dam ce processus. La ddfinition retenue les ressources porenliellemenr 

accessibles par la participation ci des rbeazrr sociaz~r repond a ces trois objectifs. Elle 

positiome le capital social c o m e  une ressource, produite dam les riseam sociaux, et qui 
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fait appel a la participation, entendue ici au sens de participation active, comme mPcanisrne 

de prodrrcfion du capital social. 

- Une ressource produite dsns les interactions sociales. 

L'analyse des approches fonctionnelles du capital social fait ressortir qu'on le ddfinit 

principalement par sa fonction, et on en retrace la prisence, dam certains cas la vafeur, par 

ses effe ts suppods. C'est le csls lorsqu'on considhe de fapn automatique qu'une expdrience 

sociale (( reussie N rkvele la presence d'un fort capita1 social (Belanger et al., 2000 ; Sullivan 

et Bilanger, 1998 ; Brown et Ashman, 1996 ; Fukuyama, 1995,1995b ; Heller, 1996). Par 

ailleurs, la discussion prisentie dans les articles de la premiere partie entourant des notions 

comme les normes, le sentiment de confiance, etc, montre que ces demieres constituent en 

fait la resultante de divetses pratiques sociaIes don& on peut considerer que Ie capital social 

constitue un des rnoteurs. Ces conceptions, si elles ne meritent pas de notre point de vue 

d'ttre tenues pour une definition du capital social, font toutes une place importante a w  

interactions sociales dam la dynamique du capital. Le problkme c'est qu'elles considtrent 

le capital social comrne exterieur aces interactions comme son produit, confondant ainsi Les 

normes par exemple avec une des ressources impliquees dans leur production. 

L'examen des approches fonctionnelles conduit toutefois acentrer l'attention sur les 

interactions saciales comrne lieu de production ducapital social, bien qu'elles ne permettent 

pas de resoudre les probkmes identifib. On s'est alors tourni vers la tradition parexcetlence 

d'anaIyse de ces interactions. Cornme a I'a vu, l'analyse des riseaux a conduit a une grande 

quantite de connaissances empiriques mais souffre d'un sous-developpement theorique et 

conceptuel marqui. Par contre le cadre methodologique des analyses de d s e a u ~  permet de 

discerner trks nettement I'utilite instmentale de ces demiers, et donc de cenaines formes 

d'interactions sociales. Cela dit, a qudques exceptions pres, dont Ies travau de Burt et de 
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Lin qui ont ete abondamment cids tout au long de la these, peu d'effons ont i te fait en 

analyse structurale pour expliciter la nature de la ressource que constitue les reseaux sociaux, 

les modalitis de sa production - qu'il convient de distinguer des modalitis de constitution 

des rkseaux en tant que tel - et les rapports qu'entretient cette ressource avec d'autres 

formes. De tous ces point de we, on ne peut considdrer l'analyse structurale, en tant que 

telle, comme une theorie du capital social, bien qu'il y ait une forte convergence avec les 

conceptions fonctionnelles du capital social par l'importance accordbe aux interactions 

sociales. 

La dernikre tradition qui a diveloppe le concept de capital social est constituie des 

quelques textes que Bourdieu a consacrk a ce concept spkcifiquement ou au capital sous ses 

differentes formes. Ici encore, les interactions sociales sont au coeur de la definition du 

capital social, celui-ci Ctant fortement associi a des riseaux sociauv difinis toutefois dam 

le cadre bourdieusien de fagon plus relationnelle que structurelle a la manilfre de l'analyse 

structurale. 

La conception du capital social presentee dans la these est donc constmite en pla~ant 

les interactions sociales au coeur du processus de production du capital social. En cela elle 

ne s'eloigne pas radicalement des traditions existantes. Elle se distingue des approches 

fonctionnelles en considirant que l'unique lieu de production du capital social ce sont ces 

interactions sociales qui produisent une ressource a la disposition des acteurs impliques. Par 

ailleurs, elle fait la jonction entre les deux autres traditions, l'analyse structurale centrie 

principalement sur la structure riticulaire et la conception bourdieusie~e qui focalise sur 

les relations qu'implique la participation a des reseaux, en considerant ces deux dimensions 

comme partie constitutive du processus de production du capital social. 
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- Une ressource qui fait appel des dchanges sp4cialisis 

Considerant que les reseaw sociau constituent le lieu de production du capital 

social, il faut alors se demander si le simple fait de participer a un reseau foumit du capital 

social. Une autre faqon de formuler la question est de s'interroger a savoir si tous les liens 

sociaux constituent du capital social, quel que soit le reseau ou le type de relations 

impliquees. 

Ces questions ont ite examinees de dew points de vue qui conduisent a la m h e  

conclusion. D'abord on s'est questionne sur ce qu'est le capital en general et a quelles 

conditions on peut parler de capital. Si on inclut l'ensemble des interactions sociales comme 

uno source potentielle de capital social, on est conduit a voir du capital social partout oh il 

y a une forme de sociabilitd, c'est-idire pratiquement dans I'ensemble des activitks 

hurnaines. .4u contraire, si on considkre que le capital est une forme de ressource qui possede 

sa dynarnique propre et des modes de constitutions specifiques, le capital social devrait 

ressortir de cette mime logique. 

La discussion des conditions pour que I'on puisse parler de capital a ete presentee 

dans le chapitre 3.  Partant d'une definition conceptuelle du capital en ginhal on a tent6 par 

la suite de definir des conditions qui permettent de rencontrer I'espace definie par cette 

difinition. ~videmrnent, la resultante de cet exercice est tributaire de la valeur de la 

dtfinition d'origine et, dans une certaine mesure, du degre d'adhhion qu'elle suscite. Cela 

dit, cette definition originelle puise a la tradition dominate du capital developpe par les 

iconomistes et reprises telle quelle, de fa~on explicite ou non, par des sociologues comme 

Giddens (1984) et Bourdieu (1986). Bien que cette demarche puisse etre consideree cornme 

tres (( acadkmique D, elle s'appuie toutefois sur des traditions bien Ctablies. 

Sans refaire la discussion sur les conditions d'existence du capital, rappelons que la 

presence d'un marche sur lequel le bien capital puisse s'echanger et l'existence de cohts 
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d'opportunite sont les deux principales. Ces conditions interdisent de considdrer !'ensemble 

des liens sociaux comme une forme de capital. I1 n'existe pas, par exemple, de march6 des 

liens farniliaux, conjugaux, etc. Pas plus qu'il n'y a de codts dYopportunitC associQ aux 

bienfaits que les enfants des families favorisees retirent du hasard heureux de leur naissance. 

De ce point de we,  lorsque Coleman (1988) considere la famille cornrne du capital social, 

il donne une extension beaucoup trop grande a la notion de capital. 

Le deuxieme point de w e  adopte pour l'exarnen de cette question de I'extension du 

capital social a i'ensemble des liens sociaux est celui de l'analyse de rbeaux. Ce deuxieme 

point de we,  de moindre importance du point de w e  du capital social, n'a pas etk t d s  

developpi dam la these. On part ici d'un paradoxe empirique : les tiens et les relations dont 

la recherche ont rnontre f'utilite dam le cadre du soutien social, les liens forts et les relations 

affectives, sont de nature radicalement differente de ceux qui ont fait leur preuve pour la 

recherche d'emplois, les liens faibles et les relations sansgrand engagement affectif. I1 s'agit 

ici de deux courants de recherche qui evoluent de f a~on  relativement autonome I'un de 

l'autre, de telle sorte que cette contradiction apparente est rarement soulevee. 

Ce paradoxe empirique conduit a conclure que les reseau. sociaux exercent deux 

fonctions. Une fonction (( expressive D qui fait intervenir principalement des liens forts dam 

la production du support social et une fonction instrumentale qui repose surtout sur des liens 

faibles et qui est impliquie dam diverses actions visant des objectifs (( instrumentau.. )) dont 

la recherche d'emploi est l'exemple le plus Ctudie. En tant que ressource instrumentale, c'est 

a cette fonction reticulaire que le capital social puise sa source principalement. 

On aura remarque la convergence des deux points de we.  Les liens forts impliqds 

dans l'action expressive sont des liens ayant une charge affective pour lesquels il n'existe 

ni march6 ni co13 d'opportuniti alors que pour les liens faibles impliques dam l'action 

instrumentale on peut a tout le moins poser l'hypothese qu'ils puissent impliquer ces deux 

composantes du capital. 
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Cette hypothese doit cependant Stre examinde en se posant une autre question. Si tous 

les liens ne sont pas la source de capital social, qu'est ce qui fait que certains liens puissent 

en produire ? L'existence d'un marche seulement, le simple fait d'y participer ? 

Le concept de capital en general fait appel a la notion d'investissement. Lorsqu'il 

s'agit de la forme economique du capital ce processus est assez limpide : le capital 

economique peut 2tre acquis par transmission inter-gherationnelle, par le travail, etc. mais 

il est diveloppe par le biais de divers investissernents, le plus souvent de capital econornique 

deja disponible. La gineration et le ddveloppement du capital culturel, ou de sa forme 

edulcoree que constitue le capital humain, fait appel principalement a un investissement des 

individus dam l'acquisition de diff6rentes cornpetences ou savoir-faire. Pour ce qui est du 

capital social on considire aussi que sa production fait appel a un investissement. 

Avec les autres formes de capital, l'investissement en vue de la production du capital 

social partage la caracteristique de faire appel a des ressources diversifiies : temps, capital 

culturel et economique, etc. I1 partage aussi le fait de mobiliser ces ressources non pas dans 

I'objectif d'une utilisation imrnidiate, ce qui equivaut a un processus de consommation, 

mais dam un processus qui consiste a les investir dam I'objectif, conscient ou non, d'en 

retirer des dividendes. Cet investissement dans les relations sociales. qui a souvent Cte 

nomme investissement reticulaire dans le corps de la these, implique donc des actions qui 

font appel a des ressources mais surtout une action d'investissement et non de consomma- 

tion '. 

La capacite d'un lien de produire du capital social apparait donc fonction de ce 

processus d'investissement r6iculaire qui transforme un lien social en une ressource 

' On pourrait aussi utiliser cene distinction entre investissement et consommation pour iclairer la 
difference entre les deux fonctions des riseaux sociauxdont il adejiete question, soit I'action expressive et I'action 
instrumentale. L'utilisation expressive des liens riticulaires s'apparente a un modele de consommation, comme. 
par exemple, dans le support social, les relations afinitains ou les liens conjugaux. L'utilisation instrumentale est 
plus proche d'une logique d'investissement : on utilise ou table sur I'existence d'un lien pour avoir acch, par son 
intermidiaire ou directement, aux cessources dont il est pouw ou auxquelles il pcut donner accb. 



Conclusion 

utilisable ou permet d'appdcier la ressource deja existante. La faqon dont ces investisse- 

ments sont realises, les regles qui rtgissent les conditions et le rendement de l'investissement 

sont cependant nettement plus difficiles a discerner que pour les autres formes de capital. Ce 

probleme est discute dam la derniire section de cette conclusion. 

- La double composante de la valcur du capital 

~ t a n t  produit dans les relations rdiculaires qui sont transformees en capital par le 

biais d'investissements, on comprendra que la vaIeur du capital social est fonction de ces 

deux composantes : les ressources disponibles dans les reseawc et la faqon de les faire 

fructifier par le biais de l'investissement. 

Cette valeur duale du capital social n'en fait pas une forme particuliere de capital. 

Au contraire, ces modalites de production et de valorisation sont identiques a celles que l'on 

observe pour les autres formes de capital. La valorisation du capital economique est fonction 

a la fois du capital disponible et de la rentabilite des investissements effectues. De mime, 

le capital culture1 se construit sur la base de competences acquises, notarnment sur les 

habiletes dtveloppies des la petite enfance, les competences langagieres par exemple, et se 

developpe par la suite tout au long des experiences d'apprentissage qui conduisent a des 

connaissances dont la valeur est diterminee par le marche sur lequel elles sont echangtes. 

Pour ces deux formes de capital, la valeur est donc fonction d'un processus. 

De la mCme maniere, la valeur du capital social est tributaire d'un processus. Les 

ressources prisentes dans les reseaux sociaux constituent un kservoir auquel l'investisse- 

ment reticulaire dome accb. La rdsultante de cette dynamique, en terme de valeur produite, 

est fonction du volume de ressources disponibles afTecte par le taux de rendement de 

l'investissement realist!. 
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D'un point de w e  thhique, la reconstruction du concept de capital social effectuee 

dans la premiire partie de la these rdpond aux objectifs fixis au tout debut, c'est-&dire 

d'identifier : 1) si on peut parler d'une forme sociale de capital et si oui, a quelles 

conditions ; 2) de quelle fa~on, et a l'interieur de quel espace social cette ressource est 

produite ; et 3) les mecanismes impliques dam la vaIorisation du capital social. I1 ceste 

cependant a examiner si les objectifs associb a la validation empirique du modele ont, eux 

aussi, tit4 atteints. 

La deuxitme partie de la these a & t i  consacree a des analyses empiriques visant a 

tester la valeur du modkle prisenti dam la premiire partie du double point de vue de son 

applicabilite et de sa capacite A produire des connaissances nouvelles. Pour atteindre cet 

objectif, il fallait non seulement montrer que le modeIe fonctiome lorsqu'il est confront6 au 

test de I'anaIyse empirique, mais aussi qu'il permet d'acceder a des connaissances 

indisponibles jusqu'alors. L'analyse de la sortie de l'aide sociale a ete retenue en raison de 

la grande quantite de connaissances disponibles dam ce secteur, connaissances auxquelles 

Ie modkle du capital social a pu bre confronte. 

Le test a it6 effectue en deux etapes centries sur chacune des composantes de la 

valeur du capital social. Le chapitre 6, pdsente les resultats des analyses relatives A Ia 

dimension structurelle du capital social. L'enjeu consistait a identifier les ressources 

structurellement disponibles dam Ies reseaux auxquels les rkpondants participent. Le 

protocole utilisi repose essentiellement sur des mdthodes diveloppdes dans le cadre des 

analyses des reseau. Dans ce vaste coffie a outiIs, il existe plusieurs instruments permettant 

de realiser ce genre de mesure. La plupart cependant, et ies plus sophistiquees, ont et6 

developpies dam le cadre de I'etude des reseaux complets. Ces dernikres, cornme on 1'a deja 
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indique, s'interessent a i'ensemble des liens et des relations qui existent a l'interieur d'un 

riseau dont on definit les frontitres a partir de diffirents crikres, relies le plus souvent aux 

objectifs de l'observation. 

Cette approche d'observation des riseaux complets a le grand desavantage de ne pas 

ttre applicable a une population de grande taille comme celle que nous avons observde. EIle 

implique en effet de rencontrer toutes les personnes qui font partie d'un riseau afin 

d'identifier les liens qui existent entre elles. Pour donner un aperCu de la difficulte il suflit 

de rnentionner que, pour tracer une carte des reseaux complets de notre echantillon, nous 

aurions dQ rencontrer un minimum de 4200 personnes, ce qui est difficilement realisable si 

on considere que ce genre de collecte necessite des entretiens en face a face d'une durie d'au 

moins une heure. 

Pour faire face a cette difficulte, diverses techniques pour appricier les ressources 

presentes dans les reseaux egocentriques ont ete developpees. La demarche retenue dans la 

these est centree sur I'analyse de l'etendue des reseaux qui est consideree comme une bonne 

approximation des ressources qu'ils contiennent (Campbell er al., 1986 ; Burt, 1983, 1984). 

La deuxieme composante de la valeur du capital social a ete prise en compte dans le 

chapitre 7. 11 s'agissait alors d'identifier si les personnes en insertion, dont les analyses 

anterieures (chapitre 6) ont montre que la valeur structurelle de leur capital social est le seul 

facteur qui les distingue du groupe des prestataires toujours inscrits, ont effectivement utilise 

leur capital social dans le processus qui les a conduits a cette insertion precaire. L'objectif 

ttait donc de voir si le capital social qui semble disponible structurellement est be1 et bien 

impliqui dans la production des effets observes. 

Apres ce rappel de la demarche adoptee dans la deuxieme partie de la these, il faut 

maintenant examiner plus en details dam quelle mesure chacun des objectifs poursuivis ont 

e t i  atteints. 



Conclusion 

- Un modele applicable 

La deuxieme partie de la these dimontre que le modele est applicable dans ce sens 

que, bien qu'il fasse appel a des notions tres abstraites, il est possible de traduire ces notions 

dam un protocole de recherche empirique qui peut Etre mis en oeuvre sans operer une trop 

grande rdduction du contenu heuristique de ces notions. 

On a ainsi montre qu'il est possible de rialiser une mesure directe de la valeur du 

capital social sans avoir a passer par des indicateurs de sa prisence cornme cela est frequent 

dans les recherches utilisant ce concept. On pense ici, entre autres, a la lecture des journaux 

ou a la participation electorale utilises par Putnam (1993a), a la presence et la participation 

a des organismes communautaires ou civiques (Sullivan et Belanger, 1998 ; Kawachi er al., 

1997b) ou au sentiment de confiance (Putnarn, 1993a ; Kawachi er al., 1997b). Dans le cadre 

de ces conceptions fonctiomelles qui difinissent le capital social par ses effets, le recours 

a ces indicateurs a un double statut le plus souvent ambigu : d'une part, ils sont consideres 

comme des indicateurs au sens habitue1 du terme, c'est-a-dire des r&elateurs de l'itat d'un 

phtnomine ; d'autre part, et souvent, ils sont considiris comrne du capital social en eux- 

m2mes. 

Si on s'iloigne de ces conceptions fonctionnelles, Le probleme qui est souleve par le 

recours a des indicateurs est de bien identifier le rapport qui existe entre l'indicateur et la 

rCalite que l'on tente d'evaluer. Lorsqu'une mesure directe peut itre realisee cette difficulte 

est contoumie riduisant par le fait mime les risques de biais et d'dquivoques. Un autre 

avantage d'une mesure directe est qu'elle est plus facilernent exportable. Si on considere par 

exemple que la lecture des journaux, oh la participation ilectorale sont, cornrne le suggere 

Putnarn, un indicateur valable du capital social en Italie, ces indicateurs ont-ils la meme 
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signification dam d'autres societds ? sinon par quels indicatews doit-on les remplacer ? 

Ces problernes, relevis par plusieurs, conduisent a suggdrer une mesure du capital social 

(( adaptee N a chaque situation sociale (Cdte, 1999). On aboutit alors toute une sene de 

mesures ad hoc, dont la comparaison est a toute fin pratique impossible. La strategic de 

mesure directe proposee dans cette these pennet de resoudre ces problemes. 

- Un modhle qui peut produire des connaissances nouvelles 

Dans le cadre necessairement limit6 d'une these de doctorat, il etait exclu de faire 

une verification empirique du modele a I'egard de plusieurs phenomenes differents. De ce 

point de me, et en toute rigueur, on ne peut afirmer que la facult6 du modele thiorique a 

produire des connaissances nouvelles depasse les lirnites du seul exercice qui a ete effectud 

ici. 

Cela etant, les resultats presentes dans les chapitres 6 et 7 sont asset eloquents. h e  

discussion detaillie de ces resultats ayant deja ete presentee dam les articles, nous nous 

limitons ici a les rappeler tres brievement. 

Le premier presente une analyse tres detaillee des facteurs qui influencent Ia sortie 

de I'aide sociale. On voulait s'assurer de I'effet potentiel du capital sociai en presence 

d'autres facteurs auxquels on attribue habituellement des effets sur ce processus. L'ensernble 

des facteurs identifies dans les recherches sur la sortie de I'aide sociale ont Cte considdrtis. 

Les analyses ont montre clairement la predominance de l'influence du capital social sur cette 

sortie, 

Pour le Quibcc, par exernple, il serait tres difticile de les considircr cornmc tel. La participation 
Clectonle est fonement influencie par Ics enjcux de lasouvcraineti, quant aux journaux, il serait hasardeux de fairc 
le mime lien que Putnam etablit cntre leur lecture et la propension a s'impliqucr dans sa collectivite. 
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Le chapitre 7 pousse la demonstration encore plus loin en montrant que, dam la 

majorite des cas, le capital social a effectivement ite mobilise dans les actions qui ont 

conduit les personnes a occuper un emploi et ainsi a s'inscrire dans un parcours d'insertion 

pricaire. La convergence de ces deux analyses contribuent fortement a soutenir la validite 

des hypotheses sous-jacentes. 

La dimension de nouveaut6s associee a ces risultats est en partie reliie au fait que 

peu d'analyses de ce type, c'est-&dire faisant l'examen de l'effet du capital social et des 

reseaux sociaux sur la sortie de I'aide sociale, ont ete conduites jusqu'a present. Du point de 

vue des objectifs de la thise cependant, iIs illustrent que le modele pennet de produire des 

connaissances empiriques possidant un bon niveau de validid ce qui est suffisant pour 

pernettre une premiere appriciation positive quant B la validite du modele. 

- Les limites du protocole utilisC 

Malgre ses forces, le protocole de validation renferme quelques limites qu'il convient 

de preciser. La premibe est liCe au fait que les donnees disponibles ne permettaient pas 

d'effectuer une analyse des rkseaux complets des individus. Ces analyses sont en effet 

reputees pour mieux ivaluer les ressources comprises dans un rdseau. On a donc dQ avoir 

recours a une analyse indirecte de ces ressources en examinant 1'Ctendue reticulaire. Les 

resultats de ces analyses confirment les conctusions d'autres rec herches (Campbell, Marsden 

et Hurlbert, 1986 ; Huang et Tausig, 1990) a l'effet que l'itendue d'un reseau constitue une 

realite multidimensionnelle relativement complexe. Ceci suggere l'importance de 

l'utilisation d'une mesure multi-factoridle de I'etendue plut6t que des mesures plus simples, 

mais beaucoup moins complites. Les risultats indiquent aussi que la structure de l'etendue 

du reseau est relativement stable d'une population a l'autre. Malgre des diffdrences 

relativement majeures dans les methodologies et les populations observees, nos ksultats 
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indiquent une structure interne de I'ltendue qui est similaire a celle obsewie par Campbell 

et al. (1986) et par Huang et Tausig (1990). Ceci confirme dans une certaine mesure la 

validite de la mesure effectuie. 

Cela dit, on doit rappeler qu'aucune mesure de l'dtendue n'est a I'abri de biais. Le 

premier de ces biais est relie aux problkmes de la collecte de l'inforrnation. A un moment 

precis, il y a toujours la possibilite que les repondants oublient de nomrner cenains liens 

qu'ils entretie~ent,  particulikrernent lorsque ces liens sont etablis avec des personnes qui 

n'ont pas une tres gradde importance emotive pour eux. La deuxieme source de biais 

provient des strategies et outils de collecte en ew-mtmes, habituellernent des geninteurs 

de noms utilises (Burt, 1984). Dans plusieurs cas, pour des fins d'economies ou de faisabilitd 

de la collecte, on reduit le nombre de liens qui peuvent itre identifies par les repondants 

introduisant ainsi un biais de selection qui va geniralement dam le sens de sur-estimer 

I'importance des relations intimes ou des liens forts dans le reseau. Les domees utilisees 

dans la these ne cornportent probablement pas ce genre de biais. Par contre, pour des raisons 

de faisabiliti de la collecte certaines informations ont ete recueillies pour les membres du 

reseau des relations d'emploi seulement ce qui impliquent certaines limites, qui sont 

toutefois riduites aux seuls items qui foment le facteur de la force des liens. 

Les analyses portant sur la mobilisation effective du capital social pour la sortie de 

I'aide sociale (chapitre 7) ont montre la presence du recours a cette ressource compldtant 

ainsi les analyses anterieures. Par contre, les domees ne permettaient pas de connaitre 

l'origine des actions impliquees dans cette mobilisation : est-ce que ce sont les repondants 

qui ont initik la demarche ou, au contraire, un membre du reseau qui l'a fait ? Ces 

informations auraient permis d'en connaitre davantage sur la faqon dont les processus 

d'ichanges impliquis dam l'actualisation du capital social sont mis en oeuvre. Une autre 

limite, toujours associie A la nature des donnees, est qu'il n'a pas Cte possible &identifier 

des elements d'investissements rCticulaires qui, selon le modtle, president a la constitution 
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et au diveloppement du capital social. Les analyses ont donc dt6 limitee a la prise en compte 

du capital social existant. 

Pour terminer, il faut preciser que le test effectud permet de verifier l'applicabiliti 

du modde et de voir si le capital social tel que difini peut avoir une influence sur la sortie 

de I'aide sociale en considerant les connaissances disponibles sur ce processus. La f a~on  

dont le protocole a eti eIabore ne perrnet pas de vCrifier de fagon systimatique si la 

conception du capital social proposie ici est plus ({ valide n ou a utile )> qu'une autre 

conception. D'autres travaux devront itre consacres a cene forme de validation. 

Le phinomene de la sortie de I'aide sociale a et4 utilise comme cas d'analyse pour 

tester la valeur du rnodde du capital social. Pour itre en mesure d'effectuer ce test, il fallait 

procider et (c penser )) la dynamique de l'aide sociale dam Ies mimes tennes que la 

recherche dominante d'ou proviennent les connaissances utilisies pour la cornparaison. Cette 

fa~on de faire n'est pas sans poser certains problernes. 

Malheureusement et trop souvent, les recherches traitant de la dynamique de I'aide 

sociale ont le difaut de reprendre les categories analytiques et la probIematique definies par 

Ie systeme de sicuriti du revenu lui-mGme. Le propre des organismes de gestion du social 

etant de circonscrire Ies N problhes N pour les faire entrer dam le cadre des services qu'ils 

offrent (Lesernann, 1994), la fa~on d'apprehender I'aide sociale au Quebec, comrne dans la 

pIupart des pays occidentaux semble-t-il, conduit aconsiderer la participation a !'aide sociale 

comrne un (( probleme social n, constitue par Ies personnes qui y participent, personnes qui 
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sont soumises a certains facteurs de risques sur lesquels il faut intervenir pour resoudre le 

(( problkme )) 3. 

Cette faqon de concevoir la participation a l'aide sociaIe est en large partie la 

resultante de l'existence du systeme d'aide sociale en hi-mtme. En effet, plusieurs des 

phdnomenes que l'on analyse sous l'angle de facteurs de risques a l'egard de I'aide sociale 

etaient conqus de faqon differente avant que ces systemes n'existent, et intigres a I'interieur 

de systemes de representation differents, pensons par exemple a la monoparentalite qui a 

longtemps eti  abordie par le biais ligitimant des (( meres necessiteuses n '. On peut 

m e n t i o ~ e r  un autre exemple, tout recent, constitue du nouveau programme Solidaritd 

jelrnesse qui vise a donner un appui aux jeunes inscrits a l'aide sociale (les moins de 2 1 ans) 

pour qu'ils sortent du systitme a f'interieur d'une periode de 18 mois. Ce genre de 

programme repose sur une conception qui institue les jeunes prestataires comme un 

(( probleme )) relevant du champ de la securiti du revenu qui doit donc le prendre en charge 

et le gkrer. Une autre conception, plus sociologique, aurait i t6 d'exarniner de quelle f a~on  

des jeunes de 18 ans sont conduits ou en anivent a s'inscrire a I'aide sociale. Dans cet 

examen, l'iducation, la farnille, les reseaux socia~x, l'environnement idiologique et culturel, 

etc. apparaissent des dimensions nettement plus importantes a considirer que l'itude des 

facteurs de risques associes a I'aide sociale definis de faqon traditiomelle ou que le 

fonctio~ement du rbgime en lui-mhe. Tout se passe comme si l'institutiomalisation des 

systemes qui sont devenus fortement structurb, etroitement regis, et qui disposent de 

budgets propres contribue a centrer I'attention des analystes sur la gestion des (( inscrits )) 

II s'agit ici, grosso modo, de la conception dominante du (( probkme D de I'aide sociale, au QuCbec 
comme dans la plupart des pays occidentaux. D'autres versions existent, plus radicales, qui considerent plutdt que 
Ir (( problerne )) reside dans les personnes tn elles-mimes (Gilder, 1982 ; Mead, 1986 ; Murray, 1984). On peut 
trouver une discussion de ces deux approches daminantes dans Deacon et Mann. 1999. 

4 Du norn du premier programme d'aide financiire directe aux femrnes canadicnnes. 
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en dklaissant des questions plus sociologiques relites aux rdes et fonctions sociales de ces 

systhmes ou a la production des populations ciblees 5. 

Ceci ne signifie pas que l'examen du systerne a partir de ses propres categories est 

inutile, mais plutbt que cette approche comporte des limites dont on doit avoir conscience 

si on veut acceder a une connaissance plus generale du phenomkne observe. Cela &ant, et 

malgrd ces limites, les analyses de la sortie de l'aide sociale qui ont it6 conduites ici 

reprennent la faqon de faire dominante compte tenu des contraintes imposees par I'objectif 

poursuivi. Toutefois, et meme dans ce cadre restreint, cette thtse apporte plusieurs elements 

nouveaux sur le plan de l'analyse de Ia dynamique de la sortie de I'aide sociale tel qu'on 

I'itudie le plus souvent. Outre l'influence du capital social dont il a deja ete question, dew 

dimensions retiewent I'attention : d'une part, une autre confirmation de la specifkite des 

prestataires de longue durie et, d'autre part, les particuIarites du capital hurnain pour ces 

personnes. 

On sait que les recherches qui se sont intiressees specifiquement aux prestataires de 

longue duree en tant que groupe particuIier de prestataires sont tres peu nombreuses. On a 

dija cite les travaux de Hoynes et MaCurdy (1994) qui montrent que la longueur des 

inscriptions de ces prestataires ne semble pas itre affectee par la plupart des facteurs 

habituellement associes a la durie comme les changernents sociotconomique (&olutiondu 

marcht du travail, du taw de chirnage) et ceux apportts au systeme d'aide sociale 

(binifices relies a I'inscription) au cows d'une periode de 20 ans. Nos resultats montrent 

' S'il convient de souscrire avec Lesemann (I994) au constat des limites et derives occasionnies par fa 
definition technocntique de I'aide sociale, on ne saurait lc suivrc lonque cette critique debouche sur une vision 
dichotomique qui oppose laconception technocratique de la pauvrete a une vision qui provient (( d'en bas n, c'cst- 
a-dire des (( pauvres n eux-memes. Cene conception neglige les effets de la construction sociale d'une dalitC sur 
ceux qui la vivent, et opere une riduction conceptuelle : les perceptions sensibles qu'ont les pauvres de leur 
situation aurait une realite plus (c reelle )) que la repdsentation que s'en font Ies technocrates. Pour sonir de ces 
approches quelque peu manicheennes i l  faut orienter I'analyse vers des modeles plus genenux qui positionnent 
la participation a I'aide sociale dans un cadre dynamique en considirant la position sociale de tous les acteun en 
presence dans la definition du systeme ct Ie developpernent de sa dynamique. Peillon (1998) sugere un modde 
de ce type qui considere I'aide sociale comme un systerne insire dam I'ensemble social et qui, tout a la fois, 
participe de la dynamique societale et possede sa pmpre dynamique. 
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aussi que les facteurs qui interviennent habituellement sur le parcours des prestataires dam 

leur ensemble, notamment le capital humain, n'ont pas d'effets significatifs sur celui des 

deux groupes observb. 

D'autres recherches, centrees sur laquestionde ladependance induite, montrent qu'il 

existe une hitirogeneite des prestataires d'aide sociale bien que cette demonstration derneure 

relativement abstraite, dicoulant de procedures statistiques complexes qui peuvent identifier 

la prksence de cette heterogeniite sans Ctre en mesure ni de la dicrire ni d'en anaiyser les 

composantes (Blank, 1989 ; Barrett, 1994 ; Gonschalk et Moffitt, 1994). Tous ces resultats 

convergent vers l'hypothtse de I'existence de groupes de prestataires diffirenrs, dont le 

principe de differenciation riside, non pas dans un effet de dependance induite par le 

systeme, mais plutbt dans descaracteristiques particulikres associies au groupe en lui-meme. 

Bien que cette th6se ne permet pas I'identification de ces caractCristiques, elle attire 

I'attention sur I'irnportance de divelopper des recherches dans cette direction si on desire 

intervenir de fa~on plus specifique sur le parcours de ces personnes. Ces recherches 

pourraient etre centrees sur I'itude des parcours qui conduisent les prestataires a l'aide 

sociale, en ne se limitant pas a I'identification de l'tvenement qui conduit a l'inscription 

(perte d'emploi, divorce, etc.) mais en considerant les conditions qui font que ces 

evhements - qui conduisent a I'aide sociale que pour certaines personnes, et ne sont donc 

pas une cause systkmatique - provoquent une insertion de longue durCe a l'interieur du 

systeme d'aide sociale. Dans ces analyses, la formation du capital social devrait itre un des 

elements importants a considtirer. 

D'un autre cbte, les risultats montrent que les prestataires de longue duree observes 

sont loin d'f tre dimunis sur le plan du capital humain, mesurd selon les criteres habituels. 

En mime temps, ce capital humain n'apas d'influence sur la propension a entrer en insertion 

pricaire, ce qui va a I'encontre de la faqon dont on conloit habituellernent I'influence du 

capital humain. 



En effet, l'idee que te capital humain joue un r6le important dam la determination 

du statut socio-Cconomique de la population dam son ensemble est generalement acceptee. 

Par exemple, on sait que Ies (( competences rb ,  mesurees par le diplbme et I'expkience, sont 

fortement correlees avec le type d'emplois occupes, le taux de chbmage, etc. On sait aussi 

qu'il existe certaines exceptions : les autodidactes, certaines personnes peu qualifiees selon 

les critkres dija mentionnes, qui (( rtussissent >) trb bien, dans le monde des affaires 

notamment ou dans celui des arts, etc. On a souvent tendance a attribuer ces derogations a 

des qualitis personnelles remarquables, a une somme de travail hors du commun ou, tout 

simplement, a la (( chance 1) ou au hasard. La perception dominante cependant semble etre 

que la kgle de la valeur du capital humain est gindrale et sysdmatique alors que I'exception 

est individuelle. 

Ce caractire apparemment systimatique de l'influence du capital humain adetoume 

l'attention des micanisrnes par lesquels celle-ci se fait sentir. Dans la discussion entourant 

le capital en gintral prismtie dam le chapitre 3, et dans toutes les discussions entourant le 

capital social dans cette these, on a mis I'accent sur la nicessiti de participer a un marchi 

pour que la valeur structurelle du capital - Ies ressources comprises dam les reseaux en 

ce qui concerne le capital social, les ressources financieres dam le cas du capital 

iconornique - acquiire une va1eur marchande. I1 en va de meme pour le capital humain. 

Les dipldmes, les compitences, constituent la base structurelle du capita1 humain qui 

prennent une valeur partiwliere lorsqu'ils sont echangis sur un marche. Leur simple 

detention n'implique en soi aucune valeur marchande particuliere, ce qui n'exclut pas la 

presence d'une valeur d'usage. 

Dans cette optique, si le capital humain des personnes observees ne contribue pas a 

Ieur emancipation du systeme de sicuriti du revenu, malgre la prisence de caractiristiques 

appreciables de ce dernier, on peut faire I'hypothise que Ie problime provient du fait 

qu'elles n'ont pas ett activies pendant une longue periode sur le marchti du travail. En 

apparence, on rejoint ici les thCories de la dipendance reliee a l'aide sociale qui supposent 
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qu'avec la duree du passage a I'aide le capital humain se depkcie, ce qui implique une plus 

grande dificulte a s'affranchir du systeme (Lacroix, 1997 ; Van Parijs, 1996). Ce genre 

d'analyse a conduit aux programmes de developpement de l'employabilite qui sont centrds 

sur le developpement du capital humain comme outil d'dmancipation. L'objectif est alors 

de divelopper les caractdristiques visibles ou mesurables du capital humain : la scolarite, les 

compitences, etc.. De fa~on implicite, on laisse au marche le soin de leur domer une valeur 

en considirant que si cette valorisation apparait autornatique pour la majoritt de la 

population qui utilisent effectivement ces composantes du capital humain sur un marche, 

cela devrait se passer de la m&me maniere pour les prestataires. 

Les analyses presentees dans la these conduisent a une position differente. On sait 

que les personnes rencontrees possedent des caracttristiques de capital humain appreciables 

et que ces dernihes n'exercent pas une influence significative sur leur parcours. Par ailleurs, 

c'est Is capital social qui semble determinant dans la rtiorientation concrete du parcours. 

Cela permet de considirer que, pour des non participants au marcht du travail, le probleme 

principal est qu'iIs ne participent pas a ce marche ce qui les empkhe de vaioriser les 

composantes de capital hurnain dont ils disposent. Developper ces composantes risque d'Ctre 

relativement inutile si ies individus ne participent pas au marchi '. C'estjustement dans cette 

valorisation du capital humain que le capital social joue un r6le diterminant en c r h t  un lien 

entre une offre exclue des processus d'ichanges de capital humain et une demande de cette 

derniere ressource. 

Cene non participation au march6 du travail ne doit pas itre considirk comrne une consiquence de la 
participation a I'aide sociale mais comme une cause. Par ailleurs, on ne doit pas la concevoir tout simplement 
comme une (( exclusion r) du rnarche du travail : comme on I'a mentionne plus haut, pour les prestataires de longue 
dut6e la participation a I'aide sociale apparait comme un phenomene peu affecte par les variations cycliques du 
march6 du travail. L'hypothese a explorer va dans le sens que c'est dans les conditions qui affectent le parcoun de 
vie que I'explication doit itre recherchee. 

7 II va sans direque la participation ides programmes subventionnes qui incorporent des prestatains dans 
des milieux de travail ne constitue, dam le rneilleur des cas, qu'un ersatzd'une veritable participation au..ichanges 
sur le marchi du travail. 
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8.5 LA CONTRIBUTION DE LA THESE AUX CONNAISSANCES SOCIOLOGIQUES 

Arrive a cette itape, la lectrice ou le lecteur aura compris que I'on peut faire deux 

lectures de cette these. Les personnes interessees par le concept de capital social y trouveront 

une conception, sinon entierement nouvelle du concept, une re-construction qui fait la 

jonction entre trois traditions qui, jusqu'i present, se sont trks peu rencontrtes. 

De la tradition d'analyse de reseaux ona retenu particulierernent sa contribution tres 

significative sur le plan mithodologique et de l'observation empirique. Les travaux de 

Bourdieu ont fourni une grande part de la construction conceptuelle. 11s ont cependant Cte 

developpis dans deux directions. D'une part, en proposant un cadre plus systernatique, d'un 

point de vue theorique, des conditions permenant de considerer une ressource comme du 

capital. On rejoint ici les critiques nombreuses adressees a Bourdieu quant a l'ernploi abusif 

qu'il fait du concept de capital (Baron et Hannan, 1994, DiMaggiol979). Souvent, et 

notarnment lorsqu'il pale de capital politique ou de capital d '~ ta t ,  le capital devient moins 

une ressource que synonyme de pouvoir qui, certes, fait appel a des diffdrentes formes de 

capital pour sa constitution et son maintien, mais qui mirite d'0tre diffirencie des ressources 

qui le rendent disponible, itant entendupar ailleurs que le pouvoir ne repose pas uniquement 

sur la disposition de capital, faisant appel notamment a I'organisation institutionnelle des 

societes. D'un autre cbd, les travaux de Bourdieu restent muets sur la faqon d'apprkcier la 

valeur du capital social. Les exemples qu'il fournit sont gdniralernent triviaux et ne 

pertnettent pas de faire une mesure quelque peu pricise de cette valew. Ce faisant, il devient 

difficile d'utiliser le concept dam le cadre de protocole d'analyse empirique systematique. 

Les approches du capital social que I'm a qualifie de fonctionnelles sont sans doute 

celles auxquelles on a le moins puisi, ce qui ne signifie pas qu'elles ne nous ont pas etO 

utiles. Dans une large mesure, c'est a La frequentation de ces travaux que la plupart des 

intuitions de recherche nous sont Venus. Lorsqu'elles mettent I'accent sur les normes, la 
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confiance, l'engagement ou l'esprit civique, elles nous rappellent en effet que tous ces 

aspects de la (( structure sociale )) dtcoulent de pratiques que des agents mettent en oeuvre, 

pratiques dont certaines constituent la base de production du capitat social. Si les critiques 

relatives a la confusion inherente a ces approches entre le capital social et ses effets et a la 

circularite des raisonnements qu'elle entraine Ctaient nombreuses, la contribution de la these 

a cet Cgard est d'avoir depasse la simple formulation de critiques en proposant des solutions 

thioriques et mithodologiques aptes a rCsoudre le probleme. 

Ce faisant le mod& du capital social propose permet de distinguer conceptuellement 

et empiriquement le capital social de ses effets. II offre la possibilitg d'une mesure directe 

de la ressource capital social, plutdt que d'ttre cantonne a la prise en compte d'effets ou 

d'indicateurs dont on ne comait pas tres bien le statut par rapport au capital social (comme, 

par exemple, la lecture des journaw, la participation a des organismes etc.). 

Sur le plan de I'aide sociale, a notre connaissance, il s'agit ici de la premiere 

recherche qui montre l'utilite du capital social pour la sortie de l'aide sociale de prestataires 

de longue durCe. Deux autres resultats rneritent d'ttre soulignCs mtme s'ils ne sont pas au 

coeur de la demarche. L'absence d'influence du capital hurnain sur la propension a quitter 

le systeme de securite du revenu conduit a jeter un regard nouveau sur le rde du capital 

humain dam la dynamique de I'aide sociale pour cette categorie de prestataires. Finalement, 

l'utilisation effective et efficace du capital social pour l'obtention des emplois montre que 

cette faqon d'inserer le marche du travail peut aussi itre utile pour des personnes ayant quitte 

le marche du travail pour une longue piriode que pour des participants reguliers ace marche. 

Pour terminer cette conclusion il faut prkciser que le modde prisente ici n'est pas 

considCre cornrne acheve, et qu'il merite encore plusieurs d&eloppements. 
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Tout d'abord il faudra le tester dam d'autres secteurs du social pour discerner si les 

qualitis qu'il presente lorsque utilise pour l'analyse de la sortie de l'aide sociale se 

maintiennent lorsqu'on aborde d'autres problernatiques. ~vidernment, le genre de test qui 

a Cte effectue dans la thise n'est pas toujours possible. En effet, on ne dispose pas toujours 

d'un modele alternatif auquel on peut se cornparer, et de connaissances qui permettent 

d'effectuer ce genre de test critique. L'analyse des facteurs qui interviennent dans la sortie 

de l'aide sociale permet facilement ce genre de test du fait que les effets sont assez 

facilement reperables, les personnes quittent ou non le systerne, et que les facteurs 

confondants sont, dam une certaine mesure, identifiables et peuvent &re contr6les. Il en va 

autrement dans d'autres secteurs d'interet des sciences sociales. Que l'on pense par exernple 

au champ des determinants sociau, de la sante des populations dans lequel Le contrde des 

facteurs influenqant les variations de la variable dependante sont extremement complexes 

et presque impossibles a contrder. 

Sur le plan theorique les defis sont plus nornbreux et, d'une certaine rnanikre, plus 

difficiIes a relever. Trois meritent d'itre soulign6 ici. 

- le problhme des modalitis de I'ichange et de I'investissement en tant que 
processus de formation du capital social 

Le premier a trait a l'identification des modalites ou rkgles qui president aux 

echanges reticulaires inlpliquis dans la production du capital social. Si I'actualisation du 

capital social Iatent se fait par le biais de l'etablissement d'un processus d'echanges entre 

des agents participant a un mtme rkseau, sur quelle base ces Cchanges sont-ils mis en 

oeuvre ? Cet enjeu a dija eti effleuri au chapitre 3 oh on mentio~ai t  que, contrairement aux 

processus d'echanges dans lasphere iconomique qui cornportent une contrepartie immediate 

et une institutio~alisation poussee qui permet d'identifier de faqon assez simple les 
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modalitb, finalitis et motivations impfiquis dans I'echange, il en va autrement pour les 

Cchanges reticulaires instrumentaux. 

Ici la contrepartie n'est pas immediate le plus souvent, il n'est mime pas certain 

qu'elle existe dans tous les cas, l'institutio~alisation est minimale et les motivations ne 

peuvent itre riduites a une logique marchande comme dans le cas des echanges economi- 

ques. Dans ce meme chapitre, i l  etait suggtrt que les theories des pratiques sociales 

(Bourdieu, 1972, 1980) ou celles relatives au don pouvaient Ctre d'une cenaine utilite pour 

resoudre ce probleme (Mauss, 1973 [I9241 ; Godbout, 1992 ; Titmuss, 1970). 

Sans vouloir elaborer plus avant ici, il convient cependant d'ajouter une balise a cet 

examen. Dam cette analyse des echanges reticulaires impliquis dam la production ducapital 

social, il hut prendre garde a bien distinguer les echanges qui se situent dans le cadre de 

I'action instrumentale, les seules qui sont impliquees dans la production du capital social, 

de ceux qui renvoient a l'action expressive. Si on souscrit a la premisse qui veut que l'on 

considere le capital social comme une forme sociale de capita[, cette condition est 

essentielle. La position contraire conduit irrimCdiablement 21 considerer n'importe quel type 

de ressources sociales, c'est-ldire non financiere, comme du capital social avec toutes les 

conhsions conceptuelles et rnCthodologiques que ces conceptions entrainent. 

Une autre question relative a cette dimension de la formation du capital social 

renvoie a sa dimension structurelle. Si on sait que le developpement de la taille des reseaux 

en lui-mtme n'est pas une condition suEsante pour augmenter la valeur du capital social, 

il demeure cependant qu'il y a une correlation entre cette taille et le potentiel de ressources 

disponibles. D b  lors, la question qui se pose est de savoir de quelle fa~on les reseam se 

foment, se maintiennent et prennent de l'expansion. Bien qu'il existe quelques recherches 

sur cette question (Fischer et Shavit, 1995 ; Leik et Chalkley, 1997 ; Morgan et al., 1996 ; 

Ruan et al., 1997 ; Suitor et Keeton, 1997 ; Suitor, Welllman et Morgan, 1997 ; Wellman et 

nl., 1997 ; Zeggelink, 1995) elles ont la plupart du temps p o d  sur la dimension expressive 

des rbeaux, sur des liens forts, alors que du point de vue du capital social c'est davantage 
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la dimension d'action instrumentale, les liens faibles, qu'on doit observer. Les conditions 

de production de la composante structurelle du capita1 social reste donc a explorer. 

- les modalitis de la conversion 

Le second dCfi a trait au processus de conversion et aux problemes qui lui sont lies. 

Cette notion de conversion a Cte reprise de Bourdieu ( I  986). Mime s'il fait un usage tris 

friquent de cene notion, Bourdieu hi-mime reconnait qu'il n'a pas developpi suffisarnrnent 

cette idie, notamment la question des mecanismes impliquis et des regles qui gouvement 

les (( taux de change )) (Bourdieu, 1984). On peut resoudre ce probleme simplement, a la 

maniere de Peillon (1998), en disant que les modalit& de Ia conversion sont fonction des 

caracteristiques du marche, ou du champ, dans lequel elle est opiree. Cela dit, puisque ces 

modalites, selon toute vraisemblance, participent tout autant a la configuration du marche 

qu'elles lui sont soumises, ce genre de propositions tris ginkales ne permet pas de faire de 

tres grande avancee vers une meilIeure cornprOhension des modalites impliquies. 

En ce qui concerne le capital social, cette question de la conversion prend une 

importance d'autant plus grande qu'elle semble Ctre moins institutiomaliste et moins 

(( visible )) que pour les autres fomes de capital, tout en conservant une importance tres 

grande : si le capital social ne sert qu'a se reproduire hi-mime, son (( utilite )) sur le plan des 

pratiques devient assez limitee. MCme s'il semble raisonnable de concevoir que les resultats 

de la conversion, le (( taux de change N dont pale Bourdieu, varie d'un champ a l'autre et 

d'une pCriode a une autre, pour faire avancer les comaissances a ce sujet, il faut identifier 

de quelle maniere ces variations se produisent, ce qui devrait fournir certaines pistes 

conduisant eventuellement a developper un aperp general des modalitis impliquees dans 

le processus de conversion. 
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- la question du capital collectif et individuel. 

Finalement il faut revenir sur la question du capital social individuel etlou collectif. 

Ici encore cette question a ite effleurie en debut de thbe, au premier chapitre. On y faisait 

ressortir que, dans plusieurs recherches, on traite du capital social comme s'il s'agissait d'un 

concept associi a des individus alors que d'autres I'associent a du (( collectif n. Dans le cadre 

des conceptions fonctionnelles du capital social, le caractere collectif de ce dernier provient 

soit du fait qu'il correspond a une caracteristique de la structure sociale, comrne les normes, 

le sentiment de confiance, ou qu'il implique une certaine capacitk des agents - souvent 

collectifs, comrne diffdrents organismes qui cc regroupent D une plus une moins gmde quantitC 

d'individus et qui foment une entiti sociale particulitre - it agir (Putnam, 1993% 1993b ; 

Fukuyarna, 1995a. 1995b ; Coleman, 1987,1990 ; Brown et Ashman, 1996 ; Evans, 1996 ; 

Fox, 1996, Hadenius et Uggla, 1996 ; Heller, 1996 : Ostrom, 1994). 

Cette question du caractere individuel ou collectif du capital social est d'une grande 

importance pour la poursuite du diveloppement du modkle prdsente ici. Mais avant de 

discuter de ces developpements il convient de rappeler Ies problemes que le modele permet 

deja de risoudre. Tout d'abord, il possede le grand avantage de concevoir Ie capital social 

comme une ressource, de sorte que le fait qu'elle soit utilisee par des agents de differentes 

natures nYimpIiquent pas une transformation de la ressource en tant que telle, ce qui a pour 

consequence que collectifet individuel deviennent des epithetes accolis au capital social 

plutdt qu'un attribut de la ressource. Deuxiemement, cette ressource demeure distincte de 

la structure sociale ce qui n'exige pas de faire une foule de distinctions associees aux 

diverses fonctions attribudes au capital social qui conduisent a definir autant de formes de 

capital social qu'il y a de fonctions ou d'avantages comme le font par exemple Sandefiu et 

Laurnann (1998) ou Coleman (1990). 

I1 faut cependant ajouter quelques prtcisions qui peuvent apparaitre triviales mais qui 

ne sont pas sans importance pour eclairer cette question du caractere collecti Windividuel du 
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capital social. Situer le lieu de production du capital social dam les riseaux sociaw 

n'implique en rien que I'on pale de capital social individuel, et encore moins me 

individualisation du capital social. Par definition, les rkseawc sociaux n'ont pas de caractkre 

individuel, au contraire i1s impliquent I'existence d'interactions sociales qui instituent les 

participants a ces riseaux comme des agents sociaux participant a diffirents rapports 

sociaux. Mtrne lorsqu'on opere une anatyse sur la base de rQeaux egocentriques comrne 

dam cette thbe, les individus au centre de ces reseaux appartiement a un groupe, ici les 

prestataires ou ex-prestataires de I'aide sociale, qui modele en partie l e u  situation, et qui est 

sournis aux contraintes et possibilitb inherentes a la societk a laquelle ils participent. 

Lorsqu'on parle de reseaux constitub d'acteurs collectifs, mZme si les rnkcanismes concrets 

de production du capital social peuvent h e  differents et plus complexes probablement que 

ceux impliques dam des reseau., centries sur des acteurs individuels, il n'y a pas de raison 

de croire que la ressource capital social en soit transformie, bien que sa valeur, et la faqon 

dont elle s'exprime puisse prendre des formes differentes. Si on peut faire une distinction 

empirique et descriptive entre capital social ct individuel >) et (( collectif )r sur la base des 

caracteristiques des agents impliquis, il ne faudrait pas en conclure automatiquement qu'il 

s'agit de formes diffirentes de capital social. 

Une autre dimension, pass& sous siience dans le premier chapitre qui discute de cette 

question, merite d'etre abordee ici. La reflexion qui s'est poursuivie depuis la redaction de 

cet article conduit a prendre enconsideration une forrne differente de capital social. Celle-ci, 

inscrite dans des organisations structurees, implique une certaine forme d'institutionnalisa- 

tion du capital.social. On park ici principalement d'organismes dont la principale fonction 

est de faire valoir les intCrZts de ses rnembres en utilisant ses relations sociales, Ies grandes 

organisations patronales en sont le meilleur exemple. On parle de capital social institutionna- 

lisie pace  que ces organisations ont acquis une certaine piremiti qui fait en sorte qu'elles 

rendent disponibles au groupe qu'elle (t reprksente H un capital social construit sur m e  

longue duree. Une autre particularite est qu'elles fournissent un capital social ii des acteurs 
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qui ne font pas partie de I'organisation tout en etant membre du groupe au nom duquel elle 

parle. On peut concevoir ces organisations cornme un reservoir de capital social accumule 

avec le temps qui peut Ctre transmis de generation en generation tant et aussi longtemps que 

l'organisation existe. 

Cela dit, on doit prendre garde de considerer toutes les organisations qui font la 

promotion sociale de certains groupes comme du capital sociat en tant que telle. Les gmndes 

centrales syndicales par exemple constituent ce genre de rtservoir de capital social mais on 

ne saurait considerer qu'elles ne sont que cela. Les fonctions multiples qu'elles exercent 

interdisent de les considerer uniquement a ce titre. I1 en va autrement de groupe dont les 

fonctions sont plus cibles : les Chambre de Commerce, les groupes de defense des droits 

collectifs, etc. 

On voit ici que l'on parle en fait d'une forme diffirente de capital social que celle 

qui est impliquee dam les relations sociales activies au quotidien. D'une certaine faqon cette 

forrne est apparentke a la ripurntion qui fait, qu'avant d'agir, un acteur est repute agir dans 

un sens ou un autre, et qui perrnet aux acteurs d'agir en pouvant tabler sur ses actions 

passees en etant reconnus comme un acteur legitime (ou non). 

Du point de vue de l'evolution du modele, l'enjeu est de discerner de quelle f a ~ o n  

cette accumulation du capital social se rialise concretement. Si un groupe de representation 

se maintient, c'est qu'il est en mesure de produire ia riputation qui lui assure les bases de 

la production de sa peremite. I1 faut donc preciser le processus de conversion en mettant 

17accent non seulement sur la conversion d'une forme de capital a une autre, mais aussi en 

terme d7accumulation du capital social : de quelle faqon une ressource produite principale- 

ment dans le cadre d'interactions sociales possidant une certaine fluiditi peut-elle acquerir 

des propri6tC.s de stabilite plus grande pernettant son accumulation. 
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Cornme son titre l'indique, cette thQe voulait operer une reconstruction d'un quasi- 

concept pour en faire tine construction conceptuelle plus rigoureuse et tester cette 

reconstruction dans le cadre d'une analyse ernpirique d'un phenomene social tres etudie. 

L'ensemble de la dimarche et des resultats prisentis atteignent dans une tris large mesure 

ces deux objectifs. 

La these comporte par ailleurs une certaine forme de  plus-value. Le test critique 

effectui a en effet un double statut : il permet une validation du travail theorique, tout en 

fournissant des comaissances nouvelles relatives a la dynamique de I'aide sociale. Ces 

connaissances se sont avirees tres utiles pour reexaminer le statut du concept central utilisi 

dans les analyses de la dynamique de I'aide sociale, le capital hurnain, et identifier des voies 

nouvelles pour poursuivre, sous un angle different et prometteur, les recherches sur ce sujet. 
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AWE- 
LE QUESTIONNAIRE 

Compte tenu des particularids de chaque groupe de personnes a I'etude (prestaraires actuels 

ou personnes en insertion precaire), deux versions du questionnaire ont ite produites pour 

s'adapter a la situation de chacun. La version presentee ici, celle utilisee pour les personnes 

en insertion precaire, comprend l'ensemble des questions utiliskes aupres des dew groups 

et les questions specifiques au second groupe. 

' Le questionnaire qui a C t i  utilise pour la collecte etait imprirni en format ligal. Le passage au format 
lcare a necessite beaucoup de msformation i la mise en page, par exemplc certaines questions sont prisenttes 
ici sur deux pages alors que cc n'itait pas le cas dans la version originale du questionnaire. 



Annexe 1 : Qucstionnaire pour Its personnes en insertion prbirc 

Questionnaire pour les personnes en insertion prkcaire 

Section A : Caracteristiques de la personne 

Je vais d'abord vous poser des questions sur vos caracteristiques personnelles et votre situation 
+ de vie. 

Note : - ~trilisea le firmlilaire #Section A : Caracce'ristiqlies de la personne en insertion pricairer 

A 1 . Inscrire le genre de la personne. 

feminin ....................................... 1 
mascuIin ...................................... 2 

A2. Quel Age avez-vous ? 

A3. Quel est le plus haut niveau de scolarite que vous avez acteint ? 

....................................... prirnaire 

secondaire incomplet ............................ 
secondaire professionnel compl&O ................. 
secondaire gtndral complOt6 ....................... 
colIegial incomplet (ou Pcole de mitiers, 
collige commercial prive', institlit technique. Pcole normale, 

kcole de techniques infirmiires incomplet) ............ 
colligial professionnel complOtt! (014 Pcole de me'tiers, 
collgge commercial privt!, instittrr technique, 
Pcole normale, e'cole de techniques infirmiires complite') 

collegial ghkral complkt4 ........................ 
ler cycle universitaire incomplet ................... 
l er cycle universitaire complCtO .................... 
22me cycle universitaire et plus incomplet ........... 
2itme cycle universitaire et plus complOtO ............ 



Anncxc 1 : Questionnaire pour les pcrsonnes en insenion prkairc 

A4. Avez-vous toujours habit6 dam la dgion de [Montrdal] ou [Quebec] ou [Laval] ? 
(considdrez ici la rdgion et non la ville b proprement parler, c 'est-bdire 1 Yle de Montrdal, 
l'ile Jisus el la RPgion mdtropolitaine de Quibec) 

oui . ; ......................................... 1 @we ci la qmsticm A7b) 
n o n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . .  2 

AS. A quel endroit avez-vous passe le pIus de temps avant la fin de vos itudes (oir avant la 
premigre interniption des hrudes) ? 

A6. En quelle annCe ites-vous diminage-e dans la rigion de [Montrial] ou [Quebec] ou [Laval] 
pour la derniire fois ? 

inscrivez 1 'nnnie ; OU encerclez 99 si la personne ne sait pas 

A7. Au cows des cinq dernitres annkes, combien de fois avez-vous diminage 

a) en changeant de region ? 

b) en changeant de quartier ? 

inscrivez le nombre de fois ; OU encerciez 99 si la personne ne sait pas 

* 
AS. Quel est votre StaNt civil olficiel ? 

marii-e (ligalement) ............................. 1 @mrealaqwtionAlU) 
separe-el divorce-e (ligalement) .................... 2 
veuve ou veuf .................................. 3 
cilibataire Cjamais marie) ......................... 4 
sdpare-e de fait ................................. 5 

* A9. Actuellement, avez-vous une relation affective stable (srelarion de couple)) sedemenr) 

oui et j'habite avec cette personne .................. 1 
oui, rnaisje n'habite pas avec cette personne ........... 2 @mte= a lo questim A! I) 
non ........................................... 3 @ a s s e r c i l a ~ m A I l )  

A 10. Votre conjoint ou votre conjointe (oti lapersonne avec qtri vous vivez tine relation afective 
stable) souffre-t-il ou soufie-t-elle d'un probleme chronique de santt physique ou 
psychologique ou d'un handicap ? 

oui ........................................... 1 
non........................................... 2 



Annexc 1 : Questionnaire pour les penonnes en insertion pdcaire 

A 1 1. Avez-vous des enfants ? 

oui . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . 1 
n o n . . . . . . . . . . . . . . .  ...............,.....,........ 2 ~ d l a q u e s n q u e s n o n A 1 5 )  

A 12. Habitent-t-ils avec vous ? 

enpermanence .................................. 
environ Ia moitie du temps . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
une tin de semaine sur dew (ouformules similaires) . . . . 
non ou rarement (vacances annuelles de qtrelques 
semaines par aemple, enfants en institution, erc.) . . , . . . 
certains habitent avec moi et les autres avec leur 
auaeparent .................................... 
certains habitent avec moi et d'autres ont quitte 
la rnaison a cause de Ieur Age.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
ils ont tous quitte la maison a cause de leur age . . . . . . . . 

A 13. En commenpnt par te plus vieux, quel est I'lge et le sexe de vos enfants ? 

A 14. Avez-vous un ou des enfants qui souffient d'un probleme chronique de s a d  physique ou 
psychologique, ou d'un handicap ? 

oui . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
non. ........................................... 2 @arreliloqtrmkmAl5) 

A 14a. Habitent-t-ils avec vous ? 

ou i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
non............................................... 2 

A1 5 .  Quel est votre poids ? 

A 16. Quelle est votre grandeur ? 

A 17. Comparativement a d'autres personnes en bonne sante et du mime ige que vous, 2tes-vous 
lirnite dans ie gn re  ou la quantitd d'activitb que vous pouvez faire a cause d'un probkme 
chmnique de santi physique ou psychologique ou d'un handicap ? 

oui . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
non........................................... 2 



Annexe 1 : Questionnaire pour Ies pcrsonnes en insenion prdcaire 

k A1 8. Cornparativernent a d'autres personnes de votre Age, diriez-vous que votre santd est, en 
gkniral : 

excellente ...................................... 1 
trks bonne ..................................... 2 
bonne ......................................... 3 

...................................... moyenne 4 
mauvaise ...................................... 5 

- 
Je vais maintenant vous poser des questions sur la ou les pdriodes pendant lesquelles vous avez 
ete prestataires de I'aide sociale 

A1 9. En quelle annee avez-vous fait votre premihre demande d'aide sociale ? 

inscrivez 1 'annee ; OU encercle? 99 si la personne ne suit pas 

A20. Dans quelle(s) circonstance(s) avez-vous fait votre premihre dernande d'aide sociale ? 
(inscrire toutes les sitlrations qui s 'appliquent) 

AprLs un emploi ou les etudes : 

aprk avoir perdu rnon emploi ...................... I 

apres avoir panicipe a un PAIE ..................... la 

apres avoir quitte un emploi qui ne me permettait pas 
de subvenir B mes besoins ......................... 2 

aprks avoir quitte un emploi a cause de ses conditions 
ou de son contenu ............................... 3 

apris avoir quiffe un ernploi pour des raisons familiales . . 4 

apds avoir Cpuid mes prestations d'assurance 
ch6mage ...................................... 5 

lorsque j'ai quitti ou tennine rnes etudes ............. 6 



Annexe 1 : Questionnaire pour les personnes en insertion pdcaire 

Raisons financiims : 

j'itais travailleur ou travailleuse autonome et mon 
revenu dtait insufisant ........................... 7 

apres la fin d'un travail autonome ................... 7a 

j'dtais salarid-e et mon revenu etait insuffisant ......... 8 

mon conjoint ou ma conjointe (ou un autre soutien 
Jnancier) ne pouvait plus ewe une source de revenu 
pour moi (sans siparation) ........................ 9 

apes une faillite ................................ 10 

I'aide sociale me permetrait d'assumer des depenses 
incontournables (maladies, problkmes juridiques, etc.) ... I I 

rnes prestations d'un rdgime d'assurance public ou privd 
etaient insufisantes ou interrompues (CSST, MQ, 
assurance chdmage, ou assurance prive'e etc .......... 12 

Raisons personnelles ou ccsituationnelles>~ : 

... lorsque je suis devenue enceinte ou a I'accouchement 13 

aprks une sipatation ou un divorce .................. 14 

suite au decks de ma conjointe ou de mon conjoint ...... 15 

suite a des problkmes familiaux qui m'ont oblige ou 
amend a quitter le domicile de mes parents ............ 16 

lorsque j'ai eu 18 ans ............................. 17 

suite a un ddlit, un emprisonnement, etc. ............. 18 

pendant une pCriode d'incapacitk relike A une maladie 
ou un accident (exclure les grossesses) ............... 19 

suite a une pdriode d'incapacitb relide A une maladie 
ou un accident (exclure les grossesses) ............... 20 

A2 1. En comptant votre premiisedemande, cornbien de demande d'aide sociale avez-vous faite 
au total? 
inscrivez le nombre de demande ; OU encerclez 99 si la personne ne sail pas 

POUR L ES PERSONNESQUIO~FAITPLUSD'UNE DE~CIANDE, POSEZLESQUESTIO~YSA~~  ETA^^ POUR 
LES AUTRES PASSEZ A LA QUESTIONA24 

A22. Quand avez-vous fait votre dernihe demande d'aide sociale ? 

inscrivez I bnne'e ; OU encerclez 99 si la personne ne sair pas 



Annexe I : Questionnaire pour les personnes en insenion prdcaire 

A23. Dans quelle(s) circonstance(s) avez-vous fait v o w  dernike demande d'aide sociale ? 
(inscrire toures les sirrrations qui s 'appliquenr) 

Apres un emploi ou les Ctudes : 

...................... aprQ avoir perdu mon emploi 

..................... apres avoir participd a un PAIE 

apris avoir quittd un emploi qui ne me permettait pas 
de subvenir 4 mes besoins ......................... 
aprks avoir quitti un emploi B cause de ses conditions 
ou de son contenu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
apres avoir quitti un emploi pour des raisons familiales . . 
aprhs avoir CpuisC mes prestations d'assurance 
chamage ...................................... 
lorsque j'ai quittd ou termin4 mes h d e s  . . . . . . . . . . . . .  

Raisons financihes : 

j'itais travailleu; ou travailleuse autonome et mon 
revenu ttait insuffisant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
apds la fin d'un travail autonome ................... 
j'etais saIarie-e et mon revenu etait insuffisant ......... 
man conjoint ou ma conjointe ne pouvait plus Qre une 

.......... source de revenu pour moi (sirns sipararion) 

................................ aprts une faillite 

l'aide sociale me permettait d'assumer des dipenses 
... incontournables (maladies, problemes juridiques, etc.) 

mes prestations d'un rtgime d'assurance public ou privi 
etaient insufisantes ou interrompues (CSST, RAAQ, 

......... osszrrance cho'mage, orr assurance privie erc.) 

Raisons personnelles ou rdtuaiionnelles~~ : 

... lorsque je suis devenue enceinte ou a L'accouchement 

aprts une stparation ou un divorce .................. 
...... suite au deces de ma conjointe ou de mon conjoint 

suite a des probl6mes familiaux qui m'ont obligt ou 
............ amene a quitter le domicile de m a  parents 

lorsque j'ai eu 18 ans ............................. 
............. suite a un delit, un emprisonnement, etc. 



Anncxc I : Questionnaire pour Ics personncs en insertion prdcairc 

pendant une ptriode d'incapacitt reliCe b une maladie 
ou un accident (exclure les grossesses) ............... 19 

suite a une ptriode d'incapaciti relide a une maladie 
ou un accident (exclure les grossesses) ............... 20 

Pendant combien de temps au total avez-vous dtt prestataire de ['aide sociale ? (inclure les 
pe'riodes de participation aux divers programmes de 1 'aide sociale, sauf au programme 
PAIEI 

inscrivez le nombre d'anne'es ; OU encerclez 99 si la personne ne sail pas 

a) Connaissez-vous le programme : si oui, posez la question B 
b) Avant octobre 1993 avez-vous participi au programme X => combien de fois 

(ne tenez pas compte des programmes similairesfinancPs par d'autres rigimes, re1 que 
1 'assurance clt6mage par exemple) 

connaissance participation nombre de fois 
ne sait non oui = > ne sait non oui = > avant 
Pas Pas octobre 1993 

(N. B. date du dibur) 
RADE (reconnaissance des 
activites de developpement 
de I'ernployabilit&) 3 2 1 => 3  2 1=> 

EXTRA (expdr.de travail) 3  2 1 => 3 2 1 => 

stage en milieu de travail 3 2 1 => 3 2 1 => 

SEMO (services extemes de 
main-d'oeuvre) 3 2 1 => 3 2 l = Z  

PAIE (programme d'aide A 
I'intkgration en emploi) 3 2 1 => 3 2 1 => 

soutien emploi autonome 3 2 1 => 3 2 1 => 

AGlR (activitt de groupe pour 
l'intdption par la recherche 
d'emploi) 3 2 1 => 3 2 1=> 

rattrapage scolaire 3 2 1 = > 3  2 I=>  



Annexe 1 : Questionnaire pour les pemnncs en insertion pricaire 

i) retour aux etudes post- 
secondaires pour tes chefs 
de famille monoparentale 3 2 1 => 3 2 1 => 

POUR LES PERSONNES QUlOMSUlVIAU MOINS UN PROGRArllbIE 

A26. De quelle Bqon avez-vous procidi pour participer au(x) programme(s) que vous venez de 
mentionner ? (inscrire t o m s  les situations qui s 'appliqttent) 

mon agent-e m'a suggCr4 un programme qui me 
convenait et j'ai accepte d'y participer ............... I 

mon agent-e m'a suggirt un programme et j'ai accept6 
d'y participer mime s'il ne me convenait pas (pour des 
raisons inrrinsiqrtes at1 programme uniquement) ....... 2 

j'ai fait des dimarches auprks de mon agent et j'ai 
obtenu un programme ............................ 3 a 

j'ai fait des demarches aupres d'un organisme ou d'un 
employcur pour participer A un programme puis j'ai 

................. demand6 I'autorisation a mon agent 

je ne vouhis pas participer mais j'ai accept& pour des 
...... raisons financieres ou j'ai Ctd ctobligh d'accepter 4 

@? POUR TOUTES LES PERSONNES 

A27. Vous a-t-on deja rehsi  le droit de participer a un ou des programmes offerts par I'aide 
sociale ? (inscrire toutes les situations qui s 'appliquenf) 

. . .  oui, par manque de place (011 a w e  raisons similaires) I 

oui, je n'y avais pas droit selon les regles administratives . 2 

non, j'ai toujmrs obtenu une participation lorsque 
je I'ai demandi ................................. 3a 

non, je n'ai jamais demand6 A participer Q un programme 3b 



Annext I : Quesrionnain pour I t s  personnes en insertion pdcaire 

Section B : Histoire professionnelle 

Avant octobre 1993 
Note : - utilisez le formuhire #Section 8-1 : Hisfoire professsionnelle avant ocrobre 1993: personnes en 

insertion prkairsw et, paw Bl6 er B22, utiliser le formulaire usecrion 3 : Idenr$carion des 
membres du rheau Plargi : personna en insertion prdcaireu 

le  vais maintenant vous poser des questions sur votre situation d'emplois depuis que vous avez quittd ou 
termink vos etudes pour la premiere fois et avant octobre 1993. Pour rkpondre aux questions que j e  vais 
vous poser. je vous dernmde de considdrer les programmes PAIE, EXTRA et Stage en miiieu de travail 
(SMn ainsi que les Programmes de dkveioppement de I'emploi (PDE) du gouvernemenr federal et les 
(tart ides 2.51) de I'assurance chhmage cornrne des emplois. 

B 13. Entre la fin de vos ltudes et octobre 1993 aver-vous occupti : 
a) un ou des emplois salaries a temps complet d'une dude de 6 mois conshcutifs et plus. (les 

emplois crti camrnissionlr ou crb pourboirew son! considiris comme des emplois solotiis) 

oui ........ 1 => si 0111, combien quelle est la dude totale de tous ces emplois 
a temps complet que vous avez occupes 

nombre dlannCe(s) etfou mois 

n o n . . . . . . , . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 
n'a jamais occupe d'emplois ctstabIes)) avant I'aide sociale 3 (passez a la question B19) 

b) un ou des ernplois salaries a temps partiel d'une duke de 6 mois consCcutifs et plus. (lorsque 
la personne ocqa i r  plusiertrs emplois ir temps partiel, considire: chaque empfoi isolitnent) 

oui ........ 1 => si OUI, combien quelle est la d u r k  totalc de tous les emplois 
i temps partiel que vous avez occupds 

nombre d7ande(s) ettou mois 

non ........................................... 2 
n'a jarnais occupe d'emplois crstablesr) avant I'aide sociale 3 (passer B la question B19) 

C) un ou des emplois a votre compte d'une dude de 6 mois consdcutifs et plus, (ces emplois 
pewen! Ptre indisfinctemenz ti remps cornpier orr a remps partiel, et petwent itre occtrpis en mime 
temps que des emploir ccraiariisslr on nu commissionu ) 

........ oui 1 => si OUI, combien quelle est Ia du& totale de tous les emplois 
a votre compte que vous avez occupds 

nombre d'annCe(s) etlou mois 

non..............................,,........... 2 
n'a jarnais occupt dTempIois ctstablesn avant I'aide sociale 3 (passez -h la question B19) 



Annexe 1 : Questionnaire pour les personnes en insertion prdcain 

B 14. Par quel(s) moyen(s) avez-vous trouve ces emplois ? (inscrire routes les situations qui 
s 'appliquent, on parle ici des emplois mentionnds a la question 813) 

Note : on doit tenter de remonter le plus prks possible de I'origine de la demarche qui a conduit A I'obtention 
de I'ernploi et distinguer les situations dans lesquelles la repondante ou le repondant ccreqob de 
I'information de celles ou elle ou iI en demwde. Par exernple : poser sa candidature pour un emploi 
offert implique que I'on comait I'existence de cette eoffre d'emploi)), c'est donc la source de cene 
infonation que I'on doit identifier. Dans cette optique une dponse comme cfai pose ma candidature 
sur un emploi et je I'ai obtenuw n'est pas peninente ou suftisante ici. 

Par un orgnnisme : 

une personne d'un organisme 
gouvememental, prive, ou 
cccommunautaireu, m'a informi 

............ de la disponibiliti d r  I'ernploi 1 => 

j'ai fait des demarches aupres 
d'un organisme gouvernernental, 
prive, ou cccommunautairen ................. 2 => 

Par des personnes : 

j'ai ete informe par une ou des per- 

5 1 5 . k  quel(s) organisme(s) s'agissait -il ? 
(inscrire touter ies r6ponses qui s 'appliqtrent) 

unCTQ ............................. 1 
.... un Centre de main-d'oeuvre du Canada 2 

........... une institution d'enseignement : 
un bureau de placement prive h but lucratif. d 

un oqanisme de placement prive sans 
but lucratif .......................... ! 

...... un bureau de placement d'un syndicat t 
.......... un organisme ccconununautaire)~ ; 

sonnes qu'un emploi etait offert 
(sans que l'initiative de l'information 
provienne du ripondant ou de la ripondante, on 
exclrct ici les personnes des organismes rerenues 
err 1 ci-lraut) ................................... 3 => quel est leur prhnorn (B16) 

une personne que je connaissais rn'a contact6 pour 
rn'offrir un emploi (ilsJagit icide la personrre 
quiembauclre) ................................. 4 => quel est son prdnorn (816) 

une personne que je ne connaissais pas rn'a contact6 
en disant que je lui avais 6th recommandi pour 
un emploi (il s'agit ici de laperso~ne qui embnuclre) . . 5=> quel est son prhnom (816) 

Dimarche personnelle : 

j'ai fait des ((applications)) au hasard (envoyer son 
curricul~im vitae c i  des entreprises, ailer poser so 
candidature directement chez 1 'employeur potentiel, etc. 
sans savoir au prialable qu'il y a des emplois oflerts) . . 

.......... j'ai consult6 les annonces dans les journaux 7 
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j'ai demand6 a des personnes si elles connaissaient 
des endroits oh des emplois Ctaient offer& ............. 8=> quel est Leur prtnorn (816) 

Autres : 

la O H  le ripondant considire que I 'emploi h i  a dte! 
impose' par le CTQ, 1 'assurance chdmage etc. ......... 9 

ne s'en souvient plus ............................. 10 

Parrni les emplois que vous avez occupCs avant octobre 1993, celui que vous avez occupe 
le plus longtemps sans aucune interruption a ete de quelle duke ? 

inscrive-. le nombre d'annies edou de mois ; OU encerclez 99 si la personne ne suit pas 

Cet ernploi etait : 

a temps cornplet ................................. 1 
a temps partiel .................................. 2 
a votre compte .................................. 3 

Entre la tin de vos etudes et octobre 1993, vous est-il arrive dc faire de petites cjobsn ou 
des ctjobinea) c'est-$dire des emplois qui durent seulement quelques heures, quelques jours 
ou, au plus, quelques semaines, comme de la peinture, de la couture, garder des enfants, 
distribuer des journaux, etc.? (N B. on parle ici d 'emplois re'mune'r6s) 

oui ........................................... I 
non................................ . . . . . . . . . . . .  2 (passall la question B23) 



Annexe 1 : Questionnaire pour Ics personnes en insenion prdcairc 

B20. De quelle fa~on trouviez-vous ces ((jobines), ? (inscrire routes lessittra~ions quis 'appliquenr) 

Nore : id encore, on cherche a connaitre l'orighte tie la ddmarche qui conduit aux ujobines)~ en 
faisant rtne distinction entre les situations dans lesquelles la rkpondarrte ou le r tondant 
sreqoim de I'information et celles ori elle ou il en hmande. 

- 

Par un organisme : 
des personnes d'un organisme 
gouvernemental, privd, ou 
cccomrnunautaire)), m'inforrnaient 
des opportunitis pour ce genre 
de ((petites jobs)) ................................... I => 

je faisais des demarches 
aupris d'organismes gouvernemental, 
prive ou {(communautairen, pour 
connaitre les opportunitCs pour ce 

........................ genre de {(petites jobs)) 2 => 

Par des personnes : 

I 82 1. De quel(s) organisme(s) s'agissait 41 ? (inscrire 
routes les riponres qui s 'appliquenr) 

. un CTQ ............................. I 
............................ unCLSC 2 

un bureau de placement prive A but lucratif . 3 
un organisme de placement privd sans 
but lucratif .......................... 4 

.......... un organisme cccommunautaire)) 5 
une institution d'enseignement . . . . . . . . . . .  6 

.... un Centre de main-d'oeuvre du Canada 7 

des personnes m'informaient de I'existence de 
ccs c(jobines)) (sans qrre ce soit la 
persorrne qui embauche ou des personnes d'un 
organismeconsid~r~aunumdro-1 ci-haut) ........... 3 => quel est leur pdnom (B22) 

des personnes que je connais me contactaient 
pour me les offrir (ils'agit ici de la 
personne quiembauche) .......................... 4 => quel est leur prenom (B22) 

des personnes que je ne connais pas me 
contactaient pour me les offrir ( i l  s'agit ici tie la 
personne quiembauche) .......................... 5 => quel est lew pknom (B22) 

Demarche personnelle : 

je demandais a des penonnes si elles 
connaissaient des opportunites 
pour ce genre de ccpetitesjobsn .................... . . 6 => quel est leur prenom (B22) 

j'offrais mes services au hasard (placer des annonces 
duns des lieu. publics, etc.) ........................ 7 

... j'ai lu, vu ou entendu une publicitd, une annonce, etc.. 8 

Autres : 

ne s'en souvient plus ............................. 9 
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Depuis octobre 1993 
Note : - utilisez le formulaire rSection 9-2 : Histoire professionnelle depuis ocrobre 1993 : personnes en 

insertion pricaireu el. pour B28, B35 et 339. utilisez ie formuIuire nSection B : Identijkation des 
membres du rbeau ilargi : personnes en insertion pricaireu 
- si une personne a occupt! plus de 7 statuts pendant la piriode. utilisc d e ~ ~ r  series de formulaires, 
en adaptant la numirotation des ptiodar 

Ir rl 
[ ~ e s  questions suivantes vont porter sur votre situation depuis octobre 1993 11 * B23. En octobre 1993 que faisiez-vous ? OU 

Et apris, qu'avez-vous fait ? 

j'etais en emploi ................................. I => B2J puis 

j'itais a I'aide sociale ............................. 2 => B2J puis B30 

j'etais a l'assurance chbmage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
j'etais (<sun) la CSST, la SAAQ ou d'autres types 
d'assurance ..................................... 
j'etais itudiant-e (srir une base autonome. pas sur des 
programmes gouvernernentat~r) .................... 
j'etais a la maison sans travail et je n'avais pas 
droit ii I'aide sociale parce que mon conjoint ou ma 
conjointe s'est trouve un emploi .................... 
j'etais a la maison sans travail et je n'avais pas 
droit a I'aide sociale pace que mon nouveau conjoint 
ou ma nouvelle conjointe occupe un emploi . . . . . . . . . .  
j'etais a la maison sans travail et sans aucun revenu . . . . .  
j'itais dans une institution de santC (hospiralisarion 
de longue duree), en cure de ddsintoxication ou autre 
situation similaire, et je recevais de I'aide sociale ....... 
j'itais incapable d'occuper un emploi pour des raisons 
de santd et je recevais de I'aide sociale (sans 
hospitalisation de long~re durie) .................... 
j'itais incapable d'occuper un emptoi pour des raisons 

.......... de sante et je n'avais pas de revenu autonome 

je ne residais pas au QuCbec ....................... 
j'etais emprisonne ............................... 
j'ai requ un heritage ou j'ai gagne ii la loterie etc. ce qui 
m'a permis de quitter I'aide sociale ou mon emploi ...... 
j'ai pris ma retraite ............................... 

14 

I => passez a la section C 



Annexe 1 : Questionnaire pour les pcnonnes en insertion p&airc 

... 624. Jusqu'a quel moment avez-vous i t6 823 => indiqriez la dare dejin de la 1'"pir ide 
011 

la dare des piriodes subsPquen~es 

POUR LES PLRIODES D~EMPLOI.  

B35. Cet emploi etait-il un emploi subventionnt par le gouvernement (par evemple un emploi du 
programme PAIE, un article 25 de I'assurance chbmage, un projet PDE du gouvernernent 
fidiral ou un autre type d'emplois subventionds) ou non. 

oui => etait-il : a temps complet .................. 1 
.................. A temps partiel 2 

non => etait-il : a temps complet .................. 3 
.................. a temps partiel 4 

. . . . . . . . . . . . . .  un travail autonome 5 

BZ6. Par quel(s) moyen(s) avez-vous trouvt cet emploi ? (inscrire toutes les situations qlii 
s 'appliqtrent) 

Note : on doit tenter de remonter le plus prPs possible de I'origine de la ddmarclre qui a conduit 
ri I'obtention de I'emploi et distirrguer les situations duns lesquelles la rPpondante ou le 
rkpondanr ctreqoih de I'information de celles oh elle ou il en demnrrde. Par exemple : 
poser sa ca~didarure pour urr emploi o m  implique que I'on connait ['existence de cene 
noffre d'emplob, c'est donc la source de cene information que ['on doit ident~fter. Duns 
cette optique une rdponse comme cfai pod  ma candidature sur un emploi et je IJai 
obrenu,) n 'est pas pertinente ou suffi~ante ic i  

Par un organisme : 
une personne d'un organisme 
gouvernemental, prive, ou 
ctcornmunautaire~), m'a informe 

......... de la disponibiliti de  l'emploi I => 

j'ai fait des dimarches aupris 
d'un organisme gouvernemental, 

.............. prive, ou ctcommunautaire)) 2 => 

B27. De quel(s) organisme(s) s'agissait -il ? (inscrire 
routes les riponses qui s 'appliqtrenl) 

un CTQ ............................. 1 
un Cenne de main-&oeuvre du Canada .... 2 
une institution d'enseignement ........... 3 
un bureau de placement prive B bur lucratif . 4 
un organisme de placement prive sans 

.......................... but lucratif 5 
un bureau de placement d'un syndicat ...... 6 
un organisme ctcommunautaire)) .......... 7 



Annext 1 : Questionnaire pour les penonnes cn insertion prtcairc 

Par des personnes : 

j'ai it6 inform6 par une ou des personnes 
qu'un emploi etait offert (sans que I'iniriative de 
I 'information provienne du ripondant ou de la 
rhpondante, on exclut ici les personnes des orgrmismes 
retenus en 1 ci-haul) ............................. 3 => quel est leur pknom (828) 

une personne que je connaissais m'a contacte pour 
rn'offrir unemploi(personnequi embauche) .......... 4 => quel est son prenom (828) 

une personne que je ne connaissais pas m'a contacte 
en disant que je hi avais i t i  recommandi pour 

. . . .  un ernploi (ils'agiricide la personne qui embauche) 5 ==> quel est son prinom (B28) 

Demarche personnelle : 

j'ai fait des ctapplications)> au hasard (envoyer son 
curriculum vitae b des entreprises, aller poser sa 
candidature directemenr chez l'employeur potentiel, erc. 
sans savoir au prt!alabir qu 'il y a des emplois offem) . . 6 

.......... j'ai consultC les annonces dans les journaux 7 

j'ai demand6 a des personnes si elles connaissaient 
des endroits oh desimploisetaient offerts .............. 8 => quel est leur pdnom (B28) 

Autres : 

la oti le ripondant considire que l'emploi hi a &ti 
imposi par  le CTQ, I'asszrrance chdmage efc. . . . . . . . . .  9 

ne s'en souvient plus ............................. 10 

829. Pour quelle(s) raison(s) avez-vous quittd cet emploi ? (inscrire routes les situations qui 
s 'appliquent) 

fin du contrat (dam le cas de contrat ci dwe'e dPterminQ . 1 
j'ai CtC mis A pied (d~rre'e indiremini) . . . . . . . . . . . . . . . .  2 
j'ai eu un accident ou j'etais malade . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 

.................................. j'Ctais enceinte 4 
le salaire offen ne me permettait pas 
de subvenir h mes besoins ......................... 5 
le travail ne me convenait pas a cause de son contenu 
ou de ses conditions (awes que salariales) ........... 6 
pour m'occuper de mes enfant. ..................... 7 
pour m'occuper d'un rnembre de ma famille qui 
Ctait malade, handicap& etc. ....................... 8 
j'ai pris ma retraite ............................... 9 => passez B la section C 
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E t aprhs, qu'avez-vous fait ? = > recommencez a B23 pour les piriodes suivantes 
ou passez a B36 

B30. Pendant cette periode a I'aide sociale, avez-vous participe a un programme de formation ou 
d'employabiliti ? 

83 1. De quel programme s'agit-il ? 

oui ........................................................ I 
non ....................................................... 2 

inscriver le nom ; OU encerclez 99 si la personne ne sail pas 

non, j'etais consider6 comme 
ccnon-disponible)) ................................. 3 
non, j'etais ctinapte)), inscrit au 
programme Soutien financier.. ........... 4 

B32. De quelle facon avez-vous procide pour participer a ce programme ? (inscrire routes les 
situations qtii s 'appliquent) 

Et apds, qu'avez-vous fait? =;* B23 ou B36 

mon agent-e m'a suggere ce programme 
qui me convenait et j'ai accepti d'y . . 
parttclper ............................................... I Et apds ,  qu'avez-vous fait? => B23 ou B36 

rnon agent-e m'a suggCre ce programme 
et j'ai accept6 d'y participer meme 
s'il ne me convenait pas (pour des 
raisons intrinsiques all programme 
miqriement) ........................................... 2 E t  apl+s, qu'avez-vous fait? => B23 ou B36 

je ne voulais pas participer mais j'ai 
accept6 pour des raisons financieres 
ou j'ai etk ctobligh) d'accepter ............. 4 Et ap*, qu'avez-vous fait? => 823 ou B36 

j'ai fait des demarches aupris de rnon agent 
et j'ai obtenu un programme ....................... 3a 

j'ai fait des demarches auprks d'un organisme ou d'un 
employeur pour participer a un programme puis j'ai 
demandi I'autorisation a rnon agent ................. 
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3 De quelle f a~on  avez-vous connu ou ccentendu parlem de ce programme ? 

Par un organisme : 
1 

une personne d'un organisme 
gouvernernental, 
privi, ou <ccommunautaire)), m'a 
informi de l'existence du 
programme ............................... 1 => 

j'ai fait des dimarches aupks 
d'un organisme gouvemernental, 
privi, ou cccommunautaire)) pour 
m'informer sur l'existence de 
programme ..................................... 2 => 

834. De quel(s) organisme(s) s'agissait -il ? (inscrire 
toutes les rdponses qtti s 'appliquenr) 

unCTQ ............................. I 
un Centre de main-d'oeuvre du Canada .... 2 
une institution d'enseignement ........... 3 
un bureau de placement privt h but lucratif . 4 
un organisme de placement prive sans 
but lucratif .......................... 5 
un bureau de placement d'un syndicat ...... 6 
un organisme cccommunautairer, .......... 7 

Par des personnes : 

j'ai i te informi par une ou des personnes que ce 
programme existait (sans que I'initiative de l'inforn~atior~ 
provienne du rkpondant ou de la rdpondante, on 
exclut ici les personnes des orgaaistnes retenus 
en l ci-lraur) ................................... 3 =>quelest leur pdnom (B35) 

une personne que je connaissais m'a contact& pour 
m'o ffrir ce programme (on exclut ici les personnes 
desorganismesrerenusen 1 ci-haut) ................. 4=> quel est son pdnom (B35) 

une personne que je ne connaissais pas rn'a contacte 
pour m'offrir ce programme (on exclut ici Ies 
personnesdesorgonismesretet~usen 1 ci-/tacit) . . . . . . . .  5 => quel est son prinom (835) 

DCmarche personnellc : 

j'en ai entendu parler dans les midias (journaux, 
telivision, radio, etc.) ............................ 6 

j'ai vu ou lu une annonce qui ofiait de participer 
au programme (dans les journaux ou ailleun) .......... 7 

Autres : 

ne s'en souvient plus ............................. 8 

Et aprks, qu'avez-vous fait ? = > recommencez B B23 pour les periodes suivantes 
ou passez a B36 
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B56. Depuis octobre 1993, vous est-il arrive de  faire de  petites cdobsn ou des ajobinesn c'est-A- 
dire des emplois qui durent seulement quelques heures, quelques jours ou, au plus, quelques 
semaines, comme de la peinture, de la couture, garder des enfants, distribuer des journaux, 
etc.? (N.B. on parle ici d 'emplois rPmunPrPs) 

oui . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
n o n . . . . . . . . . , . . . . . .  ........................... 2 (passez8laquestion840) 

B37. De quelle f a ~ o n  trouviez-vous ces wjobines)) ? (inscrire routes Ies situarions quis 'appliquent) 

Note : ici encore, on cberche a connaftre I'origine de la dPmarche qui conduit a tu  crjobines)) en 
foisarrt rrrre distinctiot~ entre les situations duns lesquelles la rPpondanre ov le rt!pondant 
ccrepir~ de I'i,.#orntarion et celles or5 elle or, il en &man&. 

- 

Par un organisme : 

des personnes d'un organisme 
gouvernemental, privd, ou 
cccommunautaire)~, m'informaient 
des opportunitb pour ce genre 
de ((petites jobs)) ................................ I => 

j e  faisais des demarches 
auprbs d'organismes gouvememental, 
privi ou cccommunautaire)), pour 
connaitre les opportunitCs pour ce 
genre de ((petites jobs)) ..................... 2 => 

- - 

B38. De quel(s) organisrne(s) s'agissait -il ? (inscrire 
toufes les ripnrrses qtti s 'appliquen) 

un CTQ ............................. I 
un CLSC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 
un bureau de placement prive b but lucratif. 3 
un organisme de placement prive sans 
but IucratiC .......................... 4 
un organisme ~ccommunautairer~ .......... 5 
une institution d'enseignement ........... 6 
un Centre de main-d'oeuvre du Canada .... 7 

Par des personnes : 

des personnes m'informaient de I'existence de 
ces ciobines)) (sans que ce soit la 
personrte qui embaudre ou des personnes d'un 
orgn~t ismeco~rs id~r~a~~~~umdro~l  ci-/taut) ........... 3 => quel cst leur prinom (839) 

des personnes que je connais me contactaient 
pour me les offrir ( i l  s'agit ici de la 
persontte quiembauche) .......................... 4 => quel est leur prenom (B39) 

des personnes que je ne connais pas me 
contactaient pour me les offrir (ils'agit id de la 
personnequiembauche) .......................... 5 => queI est leur pdnom (B39) 
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DCmarche personnelle : 

je demandais a des personnes si eiles 
connaissaient des opportunit6s 
pour ce genre de ((petites joba ...................... 6 => quel est leur pdnom (839) 

j'offrais mes services au hasard (placer des annonces 
duns des liet~r publics, etc. ) ........................ 7 

... j'ai lu, vu ou entendu une publicite, une annonce, etc.. 8 

Autres : 

ne s'en souvient plus ............................. 9 

B 1 1. Selon vous, quelle est la meillewe taqon de se trouver un (wain emploi ? (la norion de 
nvraiw emploi renvoir ci 1 'id& de rcsens commlmv que I'on a de cette dernidre : c 'est-&dire 
rrn emploi Ir temps compler otr i temps parlie1 qui esr dttrde inddterminie et n'est pas 
associi, d 'tme faqon otr d 'une airtre, a des programmes gotrvernementaxr de soutien a 
1 'emploi otr de rdinserrion profssionnelle. Son& donc excltres totrres les nmestrres d'inser- 
rionu, ainsi qtre les ccemploislr nrbventiannis pas les p r o g r a m m e s ~ r a ~ ~ r ,  par exemple). 

Note : m e  seule rPporrse est permise ici. 

Demarche aupres d'organismes : 

utiliser un CTQ ................................. L 

utiliser un Centre de main-d'oeuvre du Canada ........ 2 

utiliser un service de placement privi h but lucratif .... 3 

utiliser un service de placement privi sans but 
lucratif ....................................... 4 

utiliser les services d'un organisme wommunautairea . . .  5 

Par des personnes : 

i l  faut avoir des cccontacts)) ........................ 6 
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Demarche personnelle : 

faire des ccapplications)) au hasard (envoyer son 
c~rrricullrm vitae Ir des entreprises, aller poser sa 
candidature direclement cher I 'employeurporenfiel, etc. 
sans savoir au prialable qu 'il y a des empi03 oflerts) . . 
faire des ctapplications)) sur tous les emplois 
dont on entend parler ............................. 
consulter les annonces dam les journaux . . . . . . . . . . . . .  
faire savoir aux personnes que I'on connait que I'on 

......................... est en recherche d'emploi 

i l  faut ((itre fonceum, avoir une attitude positive, ctc... ... 

Develop per ses compCtences : 

suivre des coun de formation a la recherche d'emploi ... 
participer h des stages en milieu de travail ............ 
paniciper a des programmes institutionnels de formation 
professionnelle ................................. 
participer a des programmes aon-institutionneb de 
formation professionnelle ......................... 
retourner aux etudes (exclure lesprogrammes deformation 
professionnelle offer1 par les CTQ, 1 'assurance 
chdmage, etc) .................................. 

Autres : 

i l  faut se crier son propre ernploi ................... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ne sait pas 
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812. A votre avis, quel est le ou les principaux obstacles que vous rencontrez lorsque vous 
cherchez un emploi ? (inscrire routes les situations qui s 'appliquent) 

Raisons relikes au march4 du travail ou aux qualifications de la personne : 

mes compdtences ou mon experience professionnelle, 
sont trop faibles . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 

ma scolariti est trop faible ou inappropriec . . . . . . . . . . . . I a 

ma scolaritd est trap elevee ou inappropride . . + . . . . . . . . lb  

tous les emplois que je pourrais trouver (compre untr de 
mes compdtences, de mon dge, de mon m e ,  eic ...) ne sont 
pas asset remundnteurs pour me pennettre de vivre . . . . . 2 

ne pas parler I'anglais . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 

le manque d'emplois en general . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 

le fait d'etre une femme, ou de hire partie d'une 
minoritin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 

Raisons reliies B la personne ou ii son entourage : 

rnon etat de santi ou mon handicap . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

I'Ctat de santi ou le handicap d'un enfant, du conjoint, 
ou d'un autre membre de la famille, etc. . . . , . . , . , . . . . . 
le fait de ne pas avoir de ((contacts>) . . . . . . . . . . . . . . . . . 
le fait d'avoir ete sur I'aide sociale . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
le fait d'itre responsabte d'une familk monoparentale . . . 
le coQt ou la disponibiliti des services de garde . . . . . . . . 
Ir cause de caractPrisriques ozr aprirudes personnelles . 

Autres : 

je n'ai pas les moyens financiers pour faire de la 
recherche d'emplois de faqon convenable . . . . . . . . . . . . . 
considere ne pas avoir d'obstacle particulier it surmonter . 
ne sait pas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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Section C : Identification des membres du riseau Clargi 

Je vais maintenant vous poser une sdrie de questions portant sur des activites que vous pouvez 
faire dans votre vie de tous les jours. De plus, j e  vais vous demander le  prenom et la premiere 
lettre du norn de farnifle des adultes avec qui vous faites ces activitis. 

A 

Note : - rrtiiisez le formulaire ((Section C : Idenr$cation des mernbres dri riseall Plargi : personnes 
en insertion pricaireu 

- pour cerre parrie ne prendre en compre que les adulres (plus de 18 ans ou qui ont quilti 
1 'icole). 

- rorrres les acriviris d'ichange (aide maririelle, ere.) menrionne'es dans cerre partie sonr des 
acriviiis ccgraruitest) ou nvolontairesu , volrs ne devez pas renir compre des acriviris pow 
iesquelles les personnes son[ rimlme'ries, par exemple, garder les enfunts de la voisine 
conrre rim miration. 

C la. Au cours de la dernitre annbe, y a-t-il des personnes qui vous ont rendu de petits services 
comme vous aider a faire des travaux domestiques, vous donner des ctiibn, vous peter des 
jouets, des outils, garder vos enfants, etc. ou tout autres ctservices,, de ce genre ? 

oui . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
non. . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . .  . . . . . . .  2 (pasezti IaquesdonClc) 

C 16. Quel est le prinorn de toutes les personnes qui vous ont aide pour ces travaux, dtplacements 
ou services ? 

Clc. Au cours de la dernihre annCe, avez-vous aid6 des personnes pour le meme genre de 
travaux ou rendu ce type de services A des personnes ? 

oui . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I 
non.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  2 (passe2 il laqmbn C2a) 

C ld. Quel est le prCnom de toutes les personnes que vous avez aidks pour ces travaux ou h qui 
vous avez rendu ces services ? 

* C2a. Vous arrive-t-il de visiter des personnes Ieur domicile ? (excIure, dvidemmenr, les visites 

de type commercial oit de sollicitorion, etc.) 

sorivent ....................................... I 
parfois ........................................ 2 
rarement ou jamais ............................... 3 (paaaiila +on C2c) 



Annexe 1 : Questionnaire pour les personnes en insertion pdcaire 

C2b. Quel est le prinorn de toutes les personnes a qui vous render visite ii leur domicile (de temps 
en temps). 

* C2c. Vous arrive-t-il de recevoir des personnes B votre domicile ? (exclure, Pvidemment, les 
renconrres de commercial ou de sollicitation, erc.) 

....................................... souvent 1 
.................................... parfois .. 2 

rarcment ou jamais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 (passetila psion C3a) 

C2d. Quel est le prenom de toutes les personnes qui vous visitent (de temps en temps). 

* C3a. Vous arrive-t-il de faire des ctsoniesu comme aller dam un bar, au bingo, faire du sport, aller 
au cinema, au restaurant. etc. ? 

....................................... souvent 1 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  parfois 2 

rarement ou jamais ............................... 3 @awtahquestianC4a) 

C3b. Quel est le prenom de toutes les personnes avec qui vous faites ce genre de sorties. 

h C4a. Cenaines personncs ont tendance a se confier a d'autres lorsqu'elles ont des probltrnes ou 
des chases qui ne vont pas bien dam leur vie. Lorsque vous rencontrez des dificultis darts 
votre vie, avez-vous tendance a en parler Q quelqu'un ? 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  souvent 1 
parfois ........................................ 2 
nrement ou jarnais ............................... 3 ~ ~ l a ~ o n C 4 c )  

C4b. A qui  parlez-vous de vos difficuk4s personnelles ? 

C4c. Y a-t-il des personnes qui vous parlent de leurs probkmes personnels ? 

oui . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I 
non.......... ................................. 2 (pawet A la @on CSa) 

C4d Quel est leur pdnom ? 

* C5a. Vous arrive-t-il de discuter du march& du travail, de la dificulti a trouver un emploi, une 
(<job)> ou une c{jobine)> ? 

souvent ....................................... 1 
parfois ........................................ 2 
rarement ou jamais ............................... 3 (passezBlaquestmCSc) 

Cjb.  Avec queIIe(s) persor(.ne(s) discutez-vous de ces sujets ? 
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CSc. Connaissez-vous des personnes qui, d o n  vous, pourraient vous aider a trouver un emploi, 
une ((job)) ou une cjobine)). Pensez P des penonnes avec qui vous avez des contacts 
actuellement ou avec qui vous avez eu des contacts daas le pass& (N. B.: I )  le fait que 
ce ou ces contacts aienr finctionni ou non duns le passt! n 'a pas d'imporrance ; 2) il slugit 
de personnes qrri purroient rtaider)) ri muver un emploi el non imiqlrement de personnes 
qiriportrraienr alrouveru un emploi) 

oui ............................ .............. 1 
n o n . . . . . . . , . . . . . , , . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 2 (pez&laquestionC6a) 

C5d Quel est leur prenom? ( si on nomme ii la fois une personne el Irn organisme (par exemple, 
Michel qtti rravuille ir Ernpbis illimiris) inscrire le nom de la personne seulemenr, er, si 
possible. tenrer de revenir Li I 'organisme d la qriesrion F2a) 

C6a. Certaines personnes ont des amis, des connaissances ou des ccpersonnes-ressources)) avec qui 
elles peuvent avoir des contacts reguliers ou non mais qu'elles consulrent lorsqu'elles ont 
besoin d'informations ou des problimes a rCgler comme, par exemple, reparer un objet, 
rernplir un formulaire, etc.. Connaissez-vous ce genre de personnes ? 

ou i ........................................... I 
n o n . . . . . . . . . , . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 (Fasseza laquestionC6c) 

C6b. Quel est leur prenom ? 

C6c. Y a-t-il des personnes qui viennent vous voir pour ce genre de services ou des personnes qui 
vous considerent comme une ctpenonne-ressource)} pour elles-m0mes ? 

oui ........................................... I 
non............................................ 2 (passeza la C7a) 

C6d. Quel est leur prCnom ? 

C7a. Certaines personnes ont des amis ou des connaissances qu'elles ne voient que trks rarement 
soit parce que I'occasion de les rencontrer ne se pksente pas souvent, soit puce qu'ils 
habitent loin, ou tout simplernent faute de temps. Avez-vous des amis ou des connaissances 
avec qui vous avez ce genre de relation ? 

ou i ........................................... 1 
non....,........................................ 2 @assezhlaguesticnC8a) 

C7b. Quel est leur prenom ? 
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C8a. Avez-vous conserve des contacts avec des personnes qui ont travailli avec vous dam le 
pass6 ? 

oui ........................................... I 
non........................,.................... 2 (passez A la queston C9a) 

C8b. Quel est leur prinom ? 

C9a. Y a-t-il d'autres personnes qui sont presentes dans votre vie et que vous n'avez pas nornmees 
jusqu'ici ? 

oui ........................................... I 
non........ ..............,...................... 2 (passez It I '&ape 

d 'idenfification 
des personnes) 

C9b. Quel est leur prenom ? 

I )  iiietrt~fiez les personnes quionr kt& nornm&esplus d'unefois (avec I'aide du rhpondanf ou 
iie la rdpondanfe). 

2) nnribuer un numdro unique a chacune des personnes idenrifTiPe. 
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Section D : Caractiristiques des relations avec les membres du riseau ilargi 

Je vais maintenant vous lire une sdrie d'inoncds qui ddcrivent diffdrents types de relations que des 
personnes peuvent avoir entre elles. Pour chacun de ces dnoncds, j'aimerais que vous m'indiquiez, 
dans la liste des noms que je vous ai remise, le numdro de laou des penonnes avec qui vous vivez 
ce type de relations. 

Note : - urilisez le formulaire ((Section D : Caracte'ristiqlies des relations avec les membres du 

Dl. 

DZ. 

D3. 

D4. 

D5. 

D6. 

D7. 

D8. 

D'habitude je me sens a I'aise avec cette personne, libre de m'exprimer sans rien cacher. 

Cette personne a tendance a s'ingdrer dans ma vie penonnelle, a vouloir me dire ce que je 
devrais faire, a me critiquer ou me juger. 

C'est une personne qui me motive, qui m'incite a entreprendre de nouveaux projets. 

Avec cette personne j'ai tendance a me sentir inferieure, moins ((bien qu'elle)) . 

Cene personne a tendance a Ctre trop exigeante envers moi, a me demander beaucoup plus 
que ce que je peux faire. 

Nous nous considdrons I'un-e et I'autre sur un mime pied d'igalite (comme des personnes 
Pgoles) 

Parmi toutes Ies personnes que vous avez mentionntes jusqu'ici, quelles sont les plus 
importantes pour vous ? (recrieillez fes numiros, selon 1 'ordre dans leqtrel la personne les 
nomme) 

Parmi toutes les personnes que vous avez mentionnees jusqu'ici, quellrs sont ceILes qui, 
selon vous, pourraient vous i tre les plus utiles dam la recherche d'un emploi ? 
(recileillez les nlrme'ros, selon 1 'ordre dans lequel la personne les nomme) 

3) pow IVtape suivante (Section E), sdectionnez 10 personnes di/fPremtes parmi celles 
mentio~taies aux questions : B28-1 A B28-7, B39,B16, 822, C5d, CSb et D8 Failes la 
sklection en comnlenqant par la question B28-1 et continuez en srrivnnt I'ordre des 
questions jusqu'd la question D8, mais ne ddpassez pas le nombre de I0 personnes. 
Reportez le numiro des personnes sdlectionnt!es duns la colonne ((N Z du formulaire 
c(Sectiort E : Caractiristiques des membres du riseau d'appui~. 

4) posez routes les questions de la Sectiom E pour chacune des IOpersonrres sCIecIiona~es. 
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Section E : Caractiristiques des membres du rCseau d'appui 

Nore : - utilisez leformulaire nSection E : Caractiristiques des membres dzi rPseau d'appuiu 

Je vais maintenant vous poser une serie de questions pour chacune des personnes que je viens de 
silectionner. Ces questions visent a connaitre certaines caractiristiques de ces personnes et des 
relations que vous avez avec elles. 11 se peut que vous ne connaissiez pas toujours la reponse 
precise a chaque question, dam cene situation rdpondez au meilleur de votre connaissance. 

* 

E I. Quel est I'iige approximatif de la personne X 

> 

EL S 'agir-il d 'me  femme (1) ou d 'un homme (2) ? (s 'il y a lieu) 

E3. Selon vous, quel est le niveau de scolarite de X ? 

primaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
secondaire incomplet ............................ 
secondaire professionnel complett .................. 
secondaire gCneral compl0td ....................... 
collegial incomplet (ou icole de me'tiers, collige 
commercial privi, insritut [echnique, k o l e  normale, 
Pcole de techniques infirmiires incomplez) ............ 
collegial professionnel compl4tC (ou dcole de me'riers, 
collige commercial privk institur technique, 
Pcole normale, icole de techniques injrmiires compliw 
colligial general complQtC ........................ 
1 er cycle universitaire incomplet ................... 
ler cycle universitaire cornplit4 .................... 
2ikme cycle universitaire et plus incomplet ........... 
2ikme cycle universitaire et plus compMtC . . . . . . . . . . . .  
ne sait pas ..................................... 
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€4 Actuellement, quelle est I'occupation principale de la penonne X ? 

elle occupe un emploi salarie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
elle est travailleuse autonome . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
elle vit de ses revenus de placement, d'entreprise, etc. , . . 
elle est prestataire de I'assurance ch6mage . . . . . . . . . . . . 
elle s'occupe de la maison et des enfants a plein temps . . 
elle est dtudiante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
elk est a la retraite ou invalide (c'estddire qtr 'elle touche 
des prestations de retraite ou d'invalidite' comme RRQ, 
Pensions dtr Canada, CSST. RAAQ, etc.) . . . . . . . . . . . . . 
ne sait pas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , , , . , . . , . . . . . . . 
elle est prestataire de I'aide sociale et elle 
participe l une rnesure d'insertion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
elle est prestataire de I'aide sociale et 
n'est pas ccparticipante)) . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
elle est prestataire de I'aide sociale et 
est considtrte ctinapte au travails . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
elle est prestataire de I'aide sociale mais 
je ne connais pas son statut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

9 (parse= a !a question E6) 

1 0 (parse= a la question E6) 

I 1 (parcic a lo question Ed) 

E5. A votre connaissance, la personne X a-t-elle ddja kt6 prestataire de I'aide sociale ? 

oui . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I 
non............................................ 2 
ne sait pas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 

E6. Depuis combien de temps connaissez-vous X ? 

inscrivez le nombre d'anne'es edou de mois ; OU encerclez 99 s i c  'est depniscr toujourm 
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E7. De quelle facon avez-vous rencontri la personne X pour la premiere fois ? 

Note : I) on cherche a connaitre I'origine de la rencontre. Par exemple si unepersonne est 
rencontrde upar hasard duns une activitt! de loisirs, le chotr 24 s'applique. Par conire si 
la personne estpr4sent4e au rdpondant ou ti la ripondante par un-e ami lors d'une acriviti 
de loisirs c'est le choir 18 qui doit Ptre retenu ; 2) si la rencontre a eu lieu au travail de 
la personne lorsque celle-ci travaillait dans un organisme nommi ici, inscrire le code I 
(travail). 

Au travail ou Ctude : 

elle etait un compagnon ou une compagne de travail 01 
compris mesures d'inserfion) ..................... 

....... elle itait mon ((patron)) ou rcsupirieur immidiao) 

le contact s'est itabli au travail mais sans que la personne 
soit de la m6me entreprise (client de 1 'enrreprise, 
employe' d 'une outre entreprise, etc.) ................ 
le contact s'est itabli dans le cadre d'un travail autonorne 
(s 'assurer ici qu 'if s 'agit bien de la source du contact) . . 
lorsque j'allais a I'icole (cigep, tmiversite? ........... 

Mcmbre de In famille : 

i l  ou elle est ma fille, mon fils ...................... 
elle est de ma famille proche @re, mire, beau-fiire, 
beau-pere, erc.) ................................. 
elle est de ma famille ilargie (cousin, oncle, erc.) ....... 

Organismes : 

par le biais d'un organisme crcommunautairen relii 
...................................... au travail 

par Ie biais d'un organisme ctcommunautaire)) non relii 
...................................... au travail 

par le biais d'un syndicat .......................... 
par le biais d'une association ou organisme prive ....... 
par le biais d'un groupe religieux ................... 
par le biais de rnon CTQ .......................... 
par le biais d'un organisme public (aurre qtie CTQ) ..... 
lors d'un cours ou activite de diveloppement personnel . . 
par besoin ou obligation (sante'physique ou 
psychologique, services sociaux, systime judiciaire, etc.) 
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Persoones : 

par le biais d'une connaissance ..................... 
par le biais d'un-e ami-e .......................... 
par Ie biais de rnon ou ma conjointe ................. 
par le biais d'un rnembre de ma famille proche ......... 
par le biais d'un membre de ma famille blargie . . . . . . . . .  
par le biais de ma fille ou mon fils .................. 
par le biais d'un ou d'une professionnel-le (de lo sunti. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  de 1 'idmztion. erc. ) 

Autres : 

par hasard (sur la me. dons tin commerce. tm bar. iors 
d 'tine acriviti sociale ori de loisirs. etc.) . . . . . . . . . . . . . .  

elle etait man ou ma voisine ....................... 
par une annonce. une publicid que la prsonne a 
faite ti, compris de la sollicitorion pour du rravail) . . . . . .  
par une annonce. une publicid que la ou le rdpondant-e a 
faite (y compris de la soliicitutionpour du travail) ....... 
nous avons grandi ensemble ....................... 

............................. ne s'en souvient plus 



Annexe I : Questionnaire pour les pcrsonnes en insertion prtcairc 

E8. DCcrivez moi tous les types de relations que vous avez actuellement avec X ? Par exemple, 
X peut etre B la fois un-e voisin-e et ttre un-e ami-e ou votre soeur ou frere. Ou encore X 
peut etre une ctconnaissance)) mais aussi un contact qui vous donne de l'information pour 
trouver des emplois ou des ccjobinesn. J'airnerais donc connaitre toutes les relations que vous 
avez avec X. (inscrire torrtes les situations qiri s 'appliqiient) 

Note : vir~yez la prisence de tous les types de relations rnentiontrt!~ 
il s'ngit de caracthriser la relation telle qu'elle se vit actuellement, et non le genre de 
relatiort qui e.ristait lorsque les personnes se sont connues. I1 esr inrportant de faire une 
distincriort entre les circonstances de la rencontre (E7) et les caractPristiques de la 
relation. POUR LES PERSONNES A VECQUI IL N'YA PLUS DE CONTACTS, ON DOlT UTILISER LE 
CODE24 ETCHERCHERA CONNA~TRE LE TYPE DEREU TIONQUI EXISTAITLORSQU'IL YA VAIT 
DES CONTiiCTS. 

Relations reliks au travail du ou de la dpondante : 

i l  ou elle est un compagnon ou une compagne de travail O, 
compris nresures d'insertion) ..................... 1 

i l  ou elle est mon ccpatronn ou ccsuperieur immddiats .... 2 

i l  ou elle est un-e client-e ou un-e employee d'une autre 
entreprise, une ((relation d'affaire)), etc ............... 3 

i l  ou elk est un ctcontacn) pour trouver des emplois, 
jobs, ccjobines)) .................................. 4 

Mernbre de In famille : 

i l  ou elle est ma conjointe, mon conjoint . . . . . . . . . . . . . .  5 

il ou elle est ma fille, mon fils ...................... 6 

i l  ou elle est mon ex-conjoint-e (sans prisence d'enfants) 7 

i l  ou elle est la mere ou le pere de mon-mes enfant(s) . . . .  S 

i l  ou elle est de ma farnille proche (frere, mere, etc.) ..... 9 

il ou elle est de ma famille elargie (cousin, oncle, etc.) . . .  10 

Organismes : 

il ou elle est mon agent-e d'aide sociale .............. 11 

il ou elle est un-e intervenant-e ou un-e permanent-e 
.................. d'un organisme cccommunautaire)) 12 

il ou elle est un-e employe-e d'un 
................................ organisme public 13 

i I  ou eIle est un-e employti-e d'un 
................................. organisme privd I4 



Anncxe I : Questionnaire pour les personncs en insenion prdcaire 

il ou elle est mon thirapeute. mon ddecin. mon travailleur 
...................................... social. etc 

Relations ccpersonaelles : 

il ou elle est une ctconnaissance)) .................... 
i l  ou elle est un-e ami-e ........................... 
i l  ou elle fait partie de rnes meilleurs-es amis-es ........ 
i l  ou elle est un-e ami d'un-e ami .................. 
il ou elle est le ou la conjoint* d'un-e ami ............ 
i l  ou elle est mon voisin ........................... 
i l  ou elle frdquente le mime organisme que moi (mem- 
bre. bhdvole. militants. usager ou usaglre) ........ 
i l  ou elle est un-e co-locataire ...................... 

Autres : 

nous n'avons plus de contacts ..................... 

E9 . De faqon gdnirale. vous voyez ou parlez a X : 

i chaque jour ................................... 
......................... plusieurs fois par semaine 

............................. une fois par semaine 
quelque fois par mois ............................ 

................................ une fois par mois 
quelque fois par annCe ............................ 
une fois I'an ou rnoins ............................ 
au besoin. de faqon tpisodique. fiequence variable. etc . . .  
i l  n'y a plus de contacts ........................... 

POURSUIVEZ A VEC LINE A UTRE PERSONWE OU PASSEZ A U SECTION F 
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Section F : Identification des organismes et ca ract4ristiques des relations 

Nous sommes maintenant arrives a la dernidre partie du questionnaire. Je vais vous poser des 
questions sur les organismes ou les groupes avec qui vous avez des contacts et les raisons qui vous 
arnknent a avoir des contacts avec ces gtoupes ou organismes. 

- utiiisez le formulaire nSection F: Les organismesw 

Au cours des cinq demKres am&, avez-vous eu des contacts suivis avec : (le contact 
mivi implique qite I 'organisme est perpi par la personne comme [me nressoiirceu qii 'elle 
peur uriliser en cas de besoin, oli qrre 1 brganisme fait partie du risealr de ressorirces ou de 
soutien de la personne) 

contacts contacts 
non poncrueb suivis 

un CLSC 1 2 3 

I'aide juridique 1 1, 3 

un Centre d'emploi du Canada I 2 3 

un CPEJ (Centre de protection de 1 'enfince et de la Jeunesse, 
anciennemenr les CSS, Centre de services sociala) 1 2 3 

un autre organisme gouvernemental (exemple : SQDIM, 
CEGEP, ecole, ere.), lesquels 1 2 3 

IMPORTANT : I )  POUR LES QUESTlONS F2 A FS ON PARLE A U FOIS D'ORGA:WMES PUBLICS, 
(f COMM UNA UTAIRESII, P R I Y ~ S ,  RELIGIEUX, ETC. 2)POUR CDQUESTIONS, rVE TE1~EZPASCO1CfPTEDES 
ORGA~VIS~~IES  Q C I ~  O~VTCESS~ D 'EXISTER DEPUIS PLUS D 'UNAN 

F2a. Connaissez-vous des organismes gouvernementaux ou des groupes comrnunautaires, privds 
ou reiigieux qui, selon vous, pourraient vous aider a trouver un emploi, une c(jobn ou une 
{Gobine)). Pensez h des organismes ou des groupes avec qui vous avez des contacts 
actuellement ou avec qui vous avez eu des contacts dam le passi. ( X  B.: 1) lefii t  que 
ce ou ces contacts aientfinctionne' ou non duns ie pass6 n 'apas d'importance ; 2) il s 'a@ 
d 'organismes qui pourraient craider~ a [rower un emploi et non uniqriernent d 'organismes 
qiri portrraienr ntrouveru im emploi) 

ou i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . I => quel est leur nom (F2a) 
non .............................,............,. 2 (passe= a la qiafion F3) 
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F2b. Au caurs des cinq dtrnihres annks, avez-vous utilise les services de ces organismes ou 
groupes ? 

oui ........................................... 1 => quel est leur nom (FQ 
non... .  ....................................... 2 

* F3. Lorsque vous eprouvez des problhes personnels ou familiaux, des difficultis de logements, 
de nourriture, de vCternents ou encore avec I'assurance chbmage, Ia CSST ou l'aide sociale, 
avez-vous tendance a demander de I'aide a des organismes communautaires au gouveme- 
mentaux ? 

(on park ici d'utiliser Ies services desgroupes, celo n 'inclutpas I'implicution militante ou 
btfnivole prtse en compte u FI) 

souvent ....................................... 1 => quel est leur nom (F6) 
parfo i s  . . ..................... .... .. .. ...... 2=> quel est leurnom (Fd) 
rarement ou jamais ..................... .... ... .  3 
aimerair mais ne connait pas ce genre de grutipes ...... 4 
considhe ne pas en avoir besoin ................... 5 

F4. Faites-vous du bendvolat ou 6tes-vous impliqui dans des groupes communautaires, religieux 
ou un parti potitique ? @rendre garde a la redoda~~ce avec F3,J 

oui ........................................... 1 => quelest leur nom(F6) 
non .......................................... 2 

F5. Avez-vous des contacts riguiiers avec d'autres organismes ou groupes que vous n'avez pas 
nommb jusqu' ici ? Pensez des organismes comme des cornitks logernents, I'ADDS, des 
comptoirs alimentaires ou vestimentaires, des groupes de femmes, de parents ou 
d'hornrnes, les AA, des groupes qui s'occupent de loisirs ou de sports, etc. 

oui . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 => quel est Ieur nom(F6) 
non . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 
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POUR LES ORGANISMES DONT VOUS NE CONNAISSEZ PAS U ((MISS~ON)J POSEZ LA QUESTION 

SUlVANTE : 

F7. De quel genre d'organisrne ou de groupe s'agit-il ? 

et inscrivez le code qui correspond b la ((missions de 1 'organisme. En cas de doute quant d 
la catigorie ci utiliser, icrivez sujisamment d'informations sur 1 'organisme pow pouvoir 
faire cette itape ultrieurement 

des organismes non-gouvernementaux relids au travail tels que : 

groupe de developpement des habiletes de 
travail (par exemple CIT, etc. OSBL seulement) . . . . . . . . 1 

groupe de soutien a la recherche d'emplois (SEMO, eer.) . 2 
syndicats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
entreprise de vente en ccreseaun (Amway, Tuppenvare, etc.) 4 

service de placement privi (ci but lucratfi . . . . . . . . . . . . 5 

des groupes qui intewiennent sur les conditions de vie ou pour la ddfense des dmits tels que : 
cooperative d'habitation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
comptoir ou cooperative d'alirnentation . . . . . . . . . . . . . . 
comptoir vestimentaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
banque alirnentaire . . . . . , , . , , . , . , . . . . . . . . . . . . . . . . 
groupe de defense des droits sociaux (ADDS, ou a w e s )  . 
associations ou comitCs de locataire . . . , . . . . . . . . . . . . . 
cuisine collective . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
association ou regroupernent de b6ndvoles . . . . . . . . . . . . 
organismes de soutien et d'infomation en rnatiere de 
gestion financiere (ACEF, etc.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

des groupes de soutien aux individus, 4 la famille, etc. tels que : 

groupe de soutien a la famille (parents, mires, etc.) . . . . . 
groupe de fernmes . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . , . . . . . . . . . 
groupe d'intervention ou de soutien aupds des hommes . 
association de soutien aux individus (les diflirents 
gro tipes ccanonymes), AA, etc.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
association ethno-culturelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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des groupes de Ioisirs tels que : 

groupe sportif (la personne elle-mdme es; membre ou 
elle esr active dans un groupe auquel ses enfanrs 
participent. par exemple) ......................... 
groupe de jeunes (scour. jeannette. etc.) .............. 
Chevalier de Colomb (ou groupe similaire. Moose. 
Filies d 'Isabelle. etc) ............................. 
autres groupes de loisin (ligue de qtlilies. 
club social. regroupement de locataire. etc.) .......... 

organismes gouvernementaux tels que : 

......................................... CLSC 

................................... aide juridique 
Centre d'emploi du Canada ........................ 

......................................... CPU 

CTQ (securitd du revenu) ......................... 
Centre d'accueil (de tous types) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
ecole. institution d'enseignernent ................... 

autres organismes tels que : 

........................................ YMCA 

....................................... YWCA 

cornitd de parents dans une icole ou dans une garderie ... 
.................................. parti politique 

................................ groupes religieux 

centre cornmunautaire ............................ 

II Je vais maintenant vous poser une sdrie de questions pour chacun des organismes ou groupe que 
vous avez nornmes . Ces questions visent a savoir depuis cornbien de temps vous connaissez 

[I chaque organisms. la frequence des contacts que vous avez avec hi. etc . 

Pos~z  TOUTES LES QUESTlONS QUl SUIVENT POUR CHACUN DES ORGANISMES IDE~TIFI~S EN F6 
(marirntim 8. dans 1 'ordre dans lequel ils ont e'td nommis par la orr le ripondant-e) 
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F8. De quelle fason avez-vous connu X ? 

Note : on cherche ti connuifre l'origine de la dJmarche qui conduit d I'orgunisme. 

Au travail ou Ctude : 
par le biais d'un compagnon ou d'une compagne de travail (y 
compris mesures d'insertian) ..................... 1 

par It biais de rnon ccpatron)) ou ccsupdrieur immidiab) Cy 
compris mesures d'inserrion) ...................... 2 

par le biais d'un-e c!ient, d'un-e employe-e d'une autre 
entreprise, d'une ((relation d'affairw, etc. ............. 3 

j'en ai entendu parler a I'kole (dgep, uuniversiti, nepas 
tenir compre des informu!ions dondes par des 
anris-es, corrnaissances, etc., ne rerenir qua I'informaiion 
ccinstitutionnelle>,) ............................... 3 

Organisms : 
par le biais d'un organisme ctcommunautaireu relie 
au travail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 

par le biais d'un organisme cicommunautaire~) non relie 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  au travail 6 

par le biais d'une association ou organisme prive . . . . . . .  7 

par le biais d'un groupe religieux ................... 8 

par le biais de mon CTQ .......................... 9 

par Ie biais d'un organisme public (awe qiie CTQ) ..... 10 

lors d'un coun ou activiti de deveioppement personnel . . I t  

par besoin ou obligation (santdphysique ou psychologique, 
sewices socianx, sysdme jttdiciaire, erc. renvoie aussi ti 
I'icide de connuitre ~depuis roujours~ ............... 12 

Personnes : 
par le biais d'une connaissance ..................... 13 

par le biais d'un-e ami-e .......................... 14 

par le biais de rnon ou ma conjointe ................. 15 

par le biais d'un membre de ma fmil1e proche ......... 16 

par le biais d'un membre de ma farniIIe elargie ......... 17 

par le biais de ma fille ou mon fils .................. 18 
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par le biais d'un ou d'une professionnel-Ie (de la sunti, 
de 1 'idtcution, etc.) .............................. 19 

Autres : 

paruneannonce ................................. 20 

c 'est l'orgonisnre qui a pris contact uvec la ou le 
ripondant ..................................... 2 1 

ne s'en souvient plus ............................. 22 

la connaissance de I'organisme est tcautomatiquen parce 
qu'eIle est reliie a des dgles administratives, 
judiciaires ou rtsociales~) .......................... 

F9. Pour quelles raisons ites-vous entree) en contact avec X pour la premikre fois ? (insmire 
turrtes les situations qui s 'oppiiqtient) 

Note : virwez la prisence de tous les Wpes de situations menrionm?~ 

a cause de difficuItCs financiires .................... 1 

pour chercher un emploi .......................... 2 

pour participer ii une mesure d'insertion .............. 3 

pour obtenir de la formation professionnelle ........... 4 

a cause de problimes avec I'aide sociale .............. 5 

a cause de problkmes avec un autre rdgime public (CSST, 
RAAQ, mstirance chdmage, etc.) ................... 6 

Problhes psycho-sociaux : 

pour des probkmes de toxicomanie (de routes sortes) ... 7 

pour des p rob lhes  de sante physique Cycompris 
la grossesse, sauf taxicomunie) .................... 8 

pour des problkmes d e  santd psychologique 
(saufio.ricomanie) .............................. 9 

pour des problimes familiaux ...................... 10 
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Loisirs, insertion sociale : 

pour m'intdgrer socialement ....................... 
pour rencontrer des personnes ...................... 
pour des activitds de loisirs, du sport ................. 
pour mes enfants ................................ 

Contacts involontaires : 

pour faire plaisir a quelqu'un (conjoint-e, 
ami-e, famille, etc.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
le contact Ctait imposC par des rnesures 
judiciaires (CPEJ, acre criminel, emprisonnernent, erc) . . 

le contact etait associC a des rkgles administratives 
ou legales (syndicnt, divorce, etc.) .................. 

Autres : 

pour me sentir utile, pour aider Ies gens (impiiqtie tine 
conception de binkvolar ou d 'engagement volonraire) . . .  
par implication ccpolitique),, par militantisme (implique tine 
dimension politique d l 'engagement) ................ 
a cause de croyances religieuses etlou spirituelles ....... 

F 10. Avez-vous encore des contacts avec X ? 

oui ........................................... 
n o n . . . . . . .  .................................... 
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F I I .  Actuellement, est-ce que vous maintenez les contacts avec X pour les mimes raisons qu'au 
debut ou s'est-il ajoute de nouvelles taisons qui font que vous rnaintenez ce contact ? 

mSme(s) raison(s) que F9 ......................... 99 

orc (inscrire routes les sinfarions qtti s 'appliqtrenf) 

j'ai diveloppi des contacts personnels, des amities, etc . . 1 

j'ai connu d'autres ccservices), ou d'autres activitis de 
t'organisme que je ne connaissais pas au dibut . . . . . . . . .  2 

je suis devenu-e active ou actif au sein du groupe, 
je me suis implique-e, etc. (bbn4volemenr seulenrenr) ... 3 

je suis devenu un-e permanent-e, intewenant-e, etc.. .... 4 

..................... je me sens inti& socialement 5 

F I I. Pendant combien de temps ou depuis combien de temps avez-vous des contacts avec X ? 

inscrive: ie nornbre d'annies edou de mois OU encercle: 99 si la personne ne s'en souvient plus 

F 1 3. En gdnh l ,  a quelle friquence avez-vous ou aviez-vous des contacts avec X ? 

plusieurs fois par semaine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
une fois par sernaine ............................. 
quelque fois par mois ............................ 
une fois par mois ................................ 
queIque fois par annie ............................ 
une fois I'an ou moins ............................ 

.. au besoin, de faqon episodique, frequence variable, etc. 
................. trop ldr pow connailre lafiiquence 

Z I .  Comme je vous l'ai dija mentionne, la recherche cornporte un deuxiime volet dans lequel 
nous allons effectuer des entrevues qualitatives avec differentes personnes. Ces entrevues 
permearont aux personnes de s'exprimer plus librement sur les relations qu'elles ont avec 
leun amis-es et connaissances et sur le rBle que jouent ces personnes dam leur vie. Seriez- 
vous interessi A participer a ces entrevues ? 

oui ........................................... I 
peut-itre ....................................... 2 

........................................... non 3 

NOUS VOUS REMERCIONS DE VOTRE COLLABORATION 



L'ENTENTE DE CONFIDENTIALIT$ 

Je vous rernercie d'avoir accept6 de participer a la recherche ctRCseaux sociaux et insertion 
sociale et professionnelle des prestataires d'aide socialen. Cette recherche est rialisee par 
une equipe dirigee par Mme. Deena White, professeure et chercheure a 1'UniversitC de 
Montreal, et a it6 subventionnee par le Conseil quibicois de la recherche sociale (CQRS). 
Votre nom et vos coordonnees nous ont it6 transmis par le Ministere de la sicuritk du revenu 
suite a une autorisation de la Commission d'accts a I'inforrnation du Quebec. 

L'entrevue devrait durer environ une heme et demie. Nous aborderons avec vous diffkrentes 
facettes de votre vie quotidieme, de vos experiences d'ernplois ainsi que les contacts que 
vous etablissez avec diverses personnes. Afin de faciliter l'analyse des resultats, avec votre 
permission, je vais enregistrer le contenu de I'entretien. 

Je tiens a vous rappeler que toutes les informations que vous me communiquerez 
demeureront strictement confidentielles et seront conservees de telle faqon qu'il ne sera pas 
possible de faire le lien entre vous et ces informations. De plus, ces donnees seront utilisCes 
uniquement par les membres de I'equipe de recherche et ne seront transmises a aucune autre 
personne ou organisme. En guise de remerciements pour votre participation, je vous remets 
la somme de 20 $. Cette s o m e  ne vous engage en rien et, a tout moment, vous pouvez 
mettre fin a l'entrevue. 

Avant de commencer I'entrevue, j'aimerais que vous signiez cette lettre attestant que je vous 
ai fait part de son contenu et que je vous ai rernis la somme de 20 $. 

L'equipe de recherche s'engage a preserver votre anonymat, a assurer la confidentialit6 de 
toutes les informations que vous Iui communiquerez et a ne transmettre ces informations a 
aucune autre personne ou organisme. 

Date Pour ltCquipe, signature de l'interviewer 

J'accepte d'accorder une entrewe enregistree et recomais avoir r e p  la somme de 20 $ 

Date Signature de l'interviewe 




