
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Éditorial 

À l’été 2021, nous, personnes étudiantes de 2e et 3e cycles, avons eu la chance d’être la première 
cohorte de la nouvelle école d’été en mobilisation de connaissances (MdC) de l’Université de 
Sherbrooke. Enrichies par cette expérience, nous nous sommes interrogées sur une question 
primordiale : quelle place devrait occuper la formation en MdC à l’université? Cet éditorial regroupe 
ainsi nos réflexions et nous espérons qu’il sera porteur de notre vision : considérer la formation en 
MdC à l’université comme essentielle pour la société et non plus seulement optionnelle. 

En effet, le besoin que les connaissances et expertises issues de la recherche soient davantage 
considérées dans les décisions, les politiques et les pratiques des milieux est souligné dans les plans 
stratégiques des Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC, 2021) et des Fonds de recherche 
du Québec (FRQ, s. d.). Les universités occupent un rôle central dans cette stratégie, puisque l’une 
de leurs missions consiste à apporter des solutions innovantes aux divers enjeux et défis en société 
(Gontcharov et al., 2021; Gouvernement du Québec, 2018; Van den Akker et Spaapen, 2017). L’une 
des principales orientations des FRQ (s. d.) en MdC est même de soutenir les activités des 
personnes étudiantes et chercheuses dans ce domaine. Cette orientation est fort pertinente, 
puisque l’un des obstacles potentiels contribuant au fossé entre la recherche et la pratique est le 
manque de connaissances et compétences en MdC (p. ex. en vulgarisation) des personnes 
chercheuses, alors que ces compétences sont essentielles (IRSC, 2018; Mallidou et al., 2018). Les 
méthodes traditionnelles de MdC (p. ex. publications scientifiques, communications dans les 
congrès) ne permettant pas à elles seules de combler efficacement ce fossé (Schipper et al., 2015; 
Tkachenko et al., 2017; van Dalen et Henkens, 2012), nous croyons que nous devons rechercher 
d’autres solutions pour compléter ces méthodes. Pour cela, nous partageons nos réflexions au 
regard de : (1) la pertinence de la formation en MdC aux études universitaires, (2) nos constats 
concernant cette école d’été, (3) les obstacles à la MdC durant les études et (4) des pistes de 
recommandations pour l’avenir.  
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1. Pertinence de la formation en MdC aux études universitaires 

Pour notre part, nous sommes convaincus que la formation en MdC aux études universitaires est un 
apprentissage essentiel. En effet, nous sommes très bien placés pour effectuer de la MdC étant 
donné nos intérêts et nos idées novatrices. Notre présence comme stagiaires dans les milieux de 
pratique nous permet aussi d’être en contact avec leurs besoins réels. Ceci favorise le 
développement de collaborations et de projets de recherche ancrés dans leur réalité, et donc la 
coproduction des connaissances (Gubbins et Rousseau, 2015; Tkachenko et al., 2017). Il est 
également reconnu qu’au doctorat, nous contribuons de façon significative aux avancées 
scientifiques (Larivière, 2012). Cependant, même si nous sommes exposés aux méthodes 
traditionnelles de MdC dès le baccalauréat, peu d’entre nous viennent à connaître les autres 
méthodes et concepts en MdC. Pour ces raisons, nous croyons qu’accroître la formation en MdC 
dès le baccalauréat pourrait initier et sensibiliser le corps étudiant – et donc les futures personnes 
chercheuses et praticiennes – à ce domaine, à sa raison d’être d’avoir un impact social et à certains 
de ses concepts centraux. Nous pourrions donc apprendre tôt comment réaliser des activités 
efficaces de MdC, mais aussi pourquoi, c’est-à-dire reconnaître la mission sociale des personnes 
chercheuses et réaliser que la MdC est la principale finalité d’un projet de recherche (Gubbins et 
Rousseau, 2015). Cette initiation précoce pourrait mener à des personnes chercheuses et 
praticiennes possiblement plus ouvertes, mieux comprises et davantage outillées face à la MdC. 

2. Constats sur l’école d’été en MdC 

À la suite de notre expérience à l’école d’été en MdC, nous avons identifié plusieurs éléments 
centraux pour une telle formation. Notre principal constat est la réalisation de l’importance d’une 
formation en MdC. En effet, celle-ci permet de déconstruire certaines perceptions que la MdC est 
un exercice simple et facile à effectuer en nous initiant au processus multifactoriel et complexe sous-
jacent qui soutient son efficacité, lequel est tout un domaine de recherche en soi. Concrètement, 
un élément incontournable d’une telle formation est d’apprendre une structure bien définie pour 
planifier et réaliser efficacement les activités de MdC. Par exemple, connaître les différentes 
approches en MdC (p. ex. experte, interactive), les étapes d’un plan de MdC, les questions centrales 
à poser (p. ex. public cible, barrières et facilitateurs, retombées recherchées) et l’évaluation des 
activités. Explorer diverses stratégies au-delà des méthodes traditionnelles de MdC (p. ex. médias 
sociaux, infographies, vulgarisation, notes de politique), ainsi que leurs conditions d’application, 
nous permet de sélectionner les plus pertinentes selon nos objectifs. Les mises en pratique à même 
nos projets de recherche sont primordiales pour consolider nos acquis et faire progresser nos 
activités. Se voir offrir des ressources additionnelles nous permet également de continuer à 
progresser suite au cours (p. ex. MOOCs sur la MdC [Équipe RENARD, 2020]). Enfin, le format 
condensé est grandement apprécié, puisqu’il est parfois plus réaliste de suivre une telle formation 
à l’été en raison du cursus universitaire très chargé durant l’année scolaire. 

3. Obstacles à la MdC durant les études 

Durant nos études universitaires, nous pouvons cependant rencontrer certains obstacles vis-à-vis la 
MdC, principalement le manque de formation et de ressources disponibles. En effet, rares sont les 
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formations pour enseigner les façons efficaces de faire de la MdC. Les directions de recherche n’ont 
pas toujours le temps ni les connaissances pour nous accompagner et les services en MdC à 
l’université sont soit absents, limités ou méconnus. Également, au-delà du curriculum universitaire, 
il ne nous reste que très peu de temps pour nous investir en MdC. De même, comme la réalisation 
de publications et de communications scientifiques est encouragée, ce qui se reflète dans les 
critères des bourses étudiantes, nous nous engageons davantage dans ces méthodes. Cette réalité 
nous divise entre des exigences parfois trop nombreuses ou même incompatibles, soit d’un côté le 
curriculum universitaire traditionnel (p. ex. cours, thèse) et de l’autre la MdC (p. ex. coproduction 
des connaissances, vulgarisation). Cette double pression ne contribue de plus pas toujours 
directement à la complétude de nos études ni à un dossier compétitif pour les bourses. Enfin, 
quoique le financement s’accroît en MdC, le volet « formation » y est souvent limité, ce qui ne mène 
pas au développement optimal de nos connaissances et compétences. 

4. Pistes de recommandations pour l’avenir 

Pour promouvoir la formation en MdC aux études universitaires, nous proposons quelques pistes 
de recommandations pour les universités et organismes subventionnaires, complétant ainsi celles 
d’autres auteurs (Cooper et al., 2018). 
 
Universités 
 
Tout d’abord, nous soulignons le besoin d’être formés tôt à la MdC et même dès le baccalauréat. 
Différentes activités formatrices peuvent être offertes, par exemple un cours ou une école d’été 
crédités. Cette formation pourrait même se dérouler sous forme de stage pratique où les personnes 
étudiantes réalisent chacune des étapes pour concrétiser un véritable projet de MdC. Ensuite, 
davantage de ressources en MdC pourraient être développées à l’université, par exemple un centre 
de services où nous pouvons être guidés et accompagnés. Les personnes courtières de 
connaissances – ces intermédiaires favorisant la liaison entre les personnes productrices et 
utilisatrices des connaissances (Munerol et al., 2013; Ridde et al., 2013) – pourraient occuper un rôle 
formateur plus important, entre autres par des présentations lors de midis-conférences. Les 
directions de recherche, quant à elles, pourraient continuer d’être sensibilisées à l’importance de la 
MdC et informées d’opportunités de formation et d’activités à relayer aux personnes étudiantes. 
 
Organismes subventionnaires  
 
Nous considérons également qu’il est important de poursuivre le financement des activités en MdC 
(p. ex. Projet Dialogue des FRQ). Il pourrait être bénéfique d’étendre l’admissibilité à ce 
financement (p. ex. maîtrise), tout en y ajoutant ou bonifiant le volet « formation ». Ceci permettrait 
de développer des compétences chez la relève étudiante qui perdureront pour ainsi favoriser la 
pérennité des activités en MdC. Ces personnes boursières pourraient être transformées en 
multiplicatrices des connaissances en offrant ensuite des ateliers formateurs en MdC. Nous 
recommandons également de poursuivre l’initiative des organismes subventionnaires de valoriser 
dans les bourses étudiantes et les subventions de recherche non seulement les méthodes 
traditionnelles de MdC, mais aussi les autres activités de MdC afin d’être encouragés à y investir 
dava 
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davantage de temps, sans être pénalisés (Aguinis et al., 2014; Brownson et al., 2018; Rynes, 2012; 
van Dalen et Henkens, 2012). Faire évoluer ces mécanismes de « récompenses » pourrait de plus 
potentiellement diminuer les impacts négatifs (p. ex. santé de la communauté universitaire) d’une 
culture nommée « publier ou périr » (Aguinis et al., 2020; Forrester, 2021; Galdino et al., 2016; 
Haven et al., 2019).  
 
Pour terminer, nous aimerions clore cet éditorial avec une réflexion : comment mettre l’accent sur 
la formation en MdC aux études universitaires au sein d’un cursus déjà très chargé, et cela, tout en 
protégeant la santé physique et mentale de la communauté universitaire? Comme personnes 
étudiantes, cette question nous semble centrale pour notre avenir à tous et toutes. 
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