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Résumé

Le concept de « One Health » a été développé dans les années 2000. Il définit un espace de 
développement sûr et équitable pour l’humanité, basé sur des processus biophysiques qui régulent 
la stabilité de la planète. Nous exposons trois outils qui peuvent être utilisés pour sensibiliser le 
grand public et les médecins généralistes, en particulier, au concept de « One Health » : 1) Les 
ateliers de philosophie, une pratique éducative basée sur la sagesse du public, qui cherche à 
développer une pensée réflexive, créative et critique, en utilisant des discussions démocratiques ; 
2) La Fresque du Climat, un outil de sensibilisation créé en 2018 au cours duquel un groupe découvre 
les liens entre nos activités humaines et leurs conséquences, notamment sur la santé humaine ; 3) 
Le jeu sérieux 2 Tonnes, un atelier immersif pour imaginer le futur et agir ensemble pour le climat. 
Ces outils de sensibilisation continuent d’évoluer, s’adressant à un public toujours plus large. Dans 
cette revue narrative, nous nous sommes intéressés à l’évaluation de l’impact réel de ces pratiques 
sur la prise de conscience et les changements de comportement des personnes ayant suivi ces 
formations. Les premières études semblent indiquer un faible impact de ces formations sur les 
comportements. D’autres outils devront être inventés pour permettre une véritable transition 
écologique et citoyenne, le passage à l’action.

Mots clés
Santé Globale ; philosophie ; formations ; Fresque du climat ; Jeu 2-Tonnes ; actions pro-environnementales

Abstract
The “One Health”  concept was developed in the 2000s. It defines a safe and fair development space 
for mankind, based on biophysical processes that regulate the planet’s stability. We expose three 
tools that can be used to raise awareness of the concept of “One Health” among the general public 
and general practitioners in particular: 1) Philosophy workshops, an educational practice based 
on the wisdom of crowds, which seeks to develop reflective, creative and critical thinking, using 
democratic discussions and narrative manuals within the pedagogical framework of a philosophical 
research community; 2) Climate Fresk, an awareness-raising tool created in 2018 during which a 
group learns about the links between our human activities and their consequences, particularly on 
human health; 3) the serious game 2 Tonnes Set, an immersive workshop to imagine the future 
and act together for the climate. These awareness-raising tools continue to evolve, targeting an 
ever-wider audience. In this narrative review, we raise the question of evaluating the real impact 
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of these practices on the awareness and changes in behavior of people who have followed these 
training courses. The first studies seem to indicate a low impact of these trainings on behaviors 
and other tools will have to be invented to allow a true ecological and civic transition and citizen 
action.

Keywords 
One Health ; philosophy workshops ; Climate Fresk ; serious games ; 2-Tonnes Set ;  Pro-environmental 
action.

Introduction
Le concept de « One Health » a été développé dans les années 2000, notamment promu par l’Organisation 
mondiale de la santé depuis 2011, en collaboration avec la FAO (Organisation des Nations Unies pour 
l’alimentation et l’agriculture), l’OIE (Organisation mondiale de la santé animale) et le PNUE (Programme 
des Nations unies pour l’environnement) [1]. Il consiste à penser la santé à l’interface entre celle des 
animaux humains et non-humains et de leur environnement, à l’échelle locale nationale et mondiale. 
Il s’agit d’une approche intégrée collectant des données dans le domaine des sciences du vivant et 
de la santé, les synthétisant et portant des réflexions sur les enjeux en cours dans ces domaines. 
Cette approche repose sur l’interdépendance entre la santé humaine, animale et environnementale 
[2]. En réponse à la menace croissante des zoonoses (grippe aviaire, SRAS etc…), elle cherche à mieux 
comprendre et à prévenir les maladies infectieuses émergentes à potentiel pandémique, en renforçant 
la collaboration entre les professionnels et les scientifiques de différentes disciplines [3]. Le concept se 
concentre également sur l’amélioration de la sécurité alimentaire, la réduction de l’utilisation abusive 
des antibiotiques et d’autres produits chimiques, et la protection de l’environnement. Initialement plutôt 
vétérinaire et politique, sa définition a récemment évolué sous l’influence de l’OHHLEP (One Health High 
Level Expert Panel) et du Shift Project (un think-tank qui œuvre en faveur d’une économie libérée de la 
contrainte carbone, https://theshiftproject.org) pour inclure une dimension sociale et culturelle [4].

Ce concept définit un espace de développement sûr et équitable pour l’humanité, basé sur neuf processus 
biophysiques qui, ensemble, régulent la stabilité de la planète. Neuf limites ont été définies comme 
des seuils à ne pas dépasser pour ne pas compromettre les conditions de la vie sur Terre1 [5]. Six 
d’entre elles ont déjà été franchies : changement climatique, intégrité de la biosphère/biodiversité, 
perturbation des cycles biogéochimiques de l’azote et du phosphore, changements dans l’utilisation des 
sols, introduction de nouvelles entités dans l’environnement, polluants chimiques, cycle de l’eau douce. 
La prise de conscience de l’impact des activités humaines sur le franchissement de ces seuils a ensuite 
ouvert la voie au concept de «santé planétaire», un domaine de la santé publique apparu en 2015. Il s’agit 
cette fois d’une approche transdisciplinaire auquel s’adjoint un mouvement social axé sur 1) l’analyse 
des impacts des perturbations humaines et de leurs conséquences sur les systèmes naturels et toutes 
les formes de vie sur terre, et sur 2) la recherche de solutions [6]. Cette approche prend en compte les 
impacts des changements environnementaux tels que le dérèglement climatique et du cycle de l’eau, la 
déforestation, la perte de biodiversité, la pollution, les mouvements de population, les conflits, etc.

Dans cette perspective, la médecine et la santé intégratives peuvent améliorer la santé globale en 
contribuant à décarboner les soins de santé, tout en réduisant les coûts associés à la surmédicalisation, 
aux effets iatrogènes, à la pollution liée au cycle de vie des médicaments et à l’utilisation abusive et 
non coordonnée de tests complémentaires et de technologies de pointe. Ainsi, la médecine et la santé 
intégratives visent naturellement à être économes en ressources. La vision des médecins généralistes 
sensibilisés au concept de « One Health » est profondément modifiée et leur éducation à ces concepts 
pourrait bénéficier à la planète en les amenant à la médecine intégrative [7].

Dans cette revue narrative, nous décrivons trois exemples d’outils d’intelligence collective développés 
en France et dans les pays francophones (Belgique, Suisse, Canada, Luxembourg, Maroc ; NB : des 
initiatives similaires existent aussi dans d’autres pays) qui peuvent être utilisés pour sensibiliser le 
grand public et les médecins généralistes en particulier au concept de « One Health » : Les ateliers de 
philosophie sur la thématique du « One Health », La Fresque du climat, et un jeu sérieux : l’atelier 2 
Tonnes. Puis, nous nous interrogeons sur l’impact réel de ces pratiques sur la prise de conscience et 
les changements de comportement des personnes ayant suivi ces formations. Nous faisons un état des 

1.  https://www.stockholmresilience.org/research/planetary-boundaries.html
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lieux de l’évaluation de l’impact de ces pratiques. Enfin, nous montrons que l’impact de ces outils sur les 
changements de comportements est insuffisant et nous suggérons d’autres approches complémentaires 
qui pourraient compléter avantageusement ces outils. 

Ateliers de philosophie sur la thématique « One Health »

Les ateliers de philosophie pour enfants ou adultes sont une pratique éducative fondée sur la sagesse des 
foules, qui vise à développer la pensée réflexive, créative et critique, à l’aide de discussions démocratiques 
dans le cadre pédagogique d’une communauté de recherche philosophique. Créée par Matthew Lipman 
et Ann Margaret Sharp [8], elle constitue un mouvement à la croisée des sciences de l’éducation, de la 
philosophie et de la pédagogie. 

De tels ateliers de philosophie peuvent être adaptés à des sujets visant à sensibiliser au concept de « One 
Health ». Un atelier de philosophie incarne un nouveau paradigme éducatif qui vise à partir de l’expérience 
et des conceptions des participant.e.s, et à leur apprendre à penser à travers une pratique dans laquelle 
ils sont amenés à découvrir par eux-mêmes divers raisonnements élaborés avec leurs propres mots. 
L’objectif de l’atelier de philosophie est de comprendre que penser, c’est dépasser l’opinion et s’inscrire 
dans une dynamique de réflexion, de questionnement partagé dont l’instrument est le raisonnement. 
Il s’agit de faire philosopher les enfants. Les enfants ont l’habitude d’entendre ce qu’ils doivent faire, 
penser, etc… Dans l’atelier, participatif, ils ont l’opportunité d’éprouver la joie d’expérimenter la liberté de 
penser, la liberté de dire, mais dans un contexte rigoureux puisqu’ils sont toujours invités à argumenter 
leurs propos. Cela leur permet aussi d’apprendre à parler pour être compris, et aussi à écouter pour 
comprendre une pensée alternative.

Le cœur de la méthode repose sur la délibération entre les participant.e.s, l’animateur jouant le rôle 
de guide et de facilitateur. Par la rencontre des points de vue et la confrontation des arguments, les 
participant.e.s font l’expérience de leur propre pensée, de celle des autres, de l’écoute et de la discussion. 
Encourager la délibération philosophique, c’est apprendre par la pratique de l’échange démocratique. 
Dans la mesure du possible, les participant.e.s sont disposés en cercle et l’animateur, inclus dans le 
cercle, distribue la parole en veillant à ce que tous les enfants qui le souhaitent puissent s’exprimer. Il 
peut reformuler certains propos ou résumer certains échanges, mais à aucun moment il ne donne son 
avis personnel. Il est là pour permettre aux participant.e.s d’exprimer le plus librement possible leur 
pensée, de recevoir celle des autres et de favoriser un débat respectueux et constructif entre eux. Dans 
les établissements scolaires, lorsque les enfants s’écoutent et construisent leur pensée en groupe, la vie 
de la classe s’améliore généralement. Comme il n’y a pas de bonnes ou de mauvaises réponses, ce ne 
sont pas forcément les «bons élèves» qui participent le plus. Certains d’entre eux peuvent se révéler et 
gagner en confiance.

Les ateliers de philosophie se déroulent aujourd’hui selon des modalités très variées, qui diffèrent 
sensiblement en ce qui concerne les rôles de l’animateur et des participant.e.s, ou le temps consacré à 
la discussion, par exemple. En France, le philosophe Michel Tozzi [9] a proposé une forme d’atelier de 
philosophie dont les spécificités sont de problématiser des concepts, des affirmations et des questions, 
de conceptualiser des notions (analyses, définitions et distinctions conceptuelles), et d’argumenter ces 
notions par des objections et des réponses aux objections.

La pratique de la philosophie avec les enfants se développe dans le monde depuis la fin des années 1960, 
autour de différents points d’influence, dont l’Institute for The Advancement of Philosophy for Children 
aux Etats-Unis, la Faculté de philosophie de l’Université Laval au Canada et les nombreuses actions 
d’associations et de facultés belges (PhiloCité, Laïcité Brabant-Wallon, Université de Liège). La Fondation 
SEVE (Savoir-Être et Vivre-Ensemble, pour Savoir être et vivre ensemble) est l’une des organisations 
développant cet atelier. Elle est née en 2016 en France et dans les pays francophones (Belgique, 
Suisse, Canada, Luxembourg et Maroc) [10] et s’inscrit dans la continuité de cette émergence, tout en 
revendiquant un positionnement spécifique : la complémentarité de la philosophie avec les pratiques de 
l’attention et la nécessité d’une pédagogie résolument centrée sur la relation bienveillante avec l’enfant 
et l’adolescent. Les ateliers de philosophie SEVE durent environ 1h, en commençant par une courte 
pratique de la pleine conscience de 5 à 10 minutes, suivie d’un débat autour d’une question qui dure 
environ 45 minutes et d’une brève synthèse de l’atelier. 

La formation SEVE à l’animation d’ateliers de philosophie est décrite en Document supplémentaire.
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Les ateliers de philosophie visent à développer l’esprit critique des participant.e.s et de sensibilisation, 
car les participant.e.s sont encouragés à poser des questions et à écouter respectueusement les points de 
vue des autres. Concernant le « One Health », les questions qui peuvent être abordées peuvent être sont, 
par exemple : « Qu’est-ce que la santé pour vous ? », « Peut-on être heureux dans un environnement qui 
souffre ? », « Qu’est-ce que la Nature », « Les interdépendances ». Aborder le concept de « One Health » 
et les enjeux sociaux, environnementaux et de santé du vivant et de l’équilibre de la planète avec les 
enfants, les adolescents et les adultes dans des ateliers de philosophie devrait contribuer à sensibiliser 
et conduire à des comportements plus adaptés. 

Plusieurs études basées sur des questionnaires ont été menées par le passé pour évaluer les résultats des 
ateliers de philosophie : une étude réalisée entre 1976 et 1994 à Montréal, a démontré le développement 
du raisonnement logique grâce à la méthode Lipman pour les enfants [11] ; une autre réalisée en 1992 
établissant l’augmentation de l’estime de soi [12] et une dernière réalisée en 2012 pour analyser le rôle 
de la philosophie dans une meilleure compréhension des émotions [13]. Les ateliers de philosophie ne 
visent pas seulement à développer les compétences philosophiques des enfants : ils reposent également 
sur l’idée que la philosophie peut favoriser le développement global des enfants. Ainsi, les effets peuvent 
avoir un impact sur le développement cognitif (raisonnement, sensibilisation aux outils de la pensée, 
capacité de réflexion), le développement éthique et citoyen (esprit critique, ouverture d’esprit, capacité 
de dialogue), le développement psychologique (connaissance de soi, estime de soi, confiance en soi) 
et le développement socio-affectif (gestion des émotions, capacité de dialogue). Une étude visant à 
mesurer l’impact des ateliers philosophiques sur les niveaux cognitifs, éthico-citoyen, psychologique et 
socio-émotionnel des ateliers SEVE est en cours.

Développer des ateliers de philosophie sur des sujets en lien avec le « One Health » dès l’enfance pourrait 
contribuer à des prises de conscience précoces sur les problématiques de durabilité, d’interdépendances 
et de respect de l’environnement. 

La fresque du climat
La fresque du Climat est un outil de sensibilisation créé en 2018 par C. Ringenbach (https://climatefresk.
org/).

Il s’agit d’un atelier de 3 heures, basé sur les rapports du Groupe d’experts intergouvernemental 
sur l’évolution du climat (GIEC) [14], destiné au grand public, au cours duquel un groupe de 6 à 
20 participant.e.s, accompagnés d’un animateur, découvre les liens entre les activités humaines et leurs 
conséquences, notamment sur la santé humaine et planétaire. Plus d’un million de personnes ont déjà 
été formées par plus de 50 000 animateurs (pour la plupart bénévoles), principalement en France mais 
aussi dans 130 pays et en 45 langues. Les animateurs sont formés par des pairs expérimentés dans le 
cadre d’un atelier de 3 heures ou plus et de cours en ligne (MOOC).

Les ateliers de sensibilisation ouverts au grand public sont payants (5 à 10 €) afin de garantir que les 
participant.e.s inscrits arrivent effectivement à l’heure. Ces ateliers peuvent également être déployés à 
plus grande échelle auprès des universités, des entreprises et des collectivités territoriales, auquel cas 
l’association «fresque du climat» organise le déploiement contre rémunération.

L’atelier de sensibilisation est divisé en 3 phases :
Durant la première phase, l’animateur mobilise l’intelligence collective du groupe pour que les 1. 
participant.e.s puissent, ensemble, dans un climat de bienveillance et de respect, mettre en ordre 
un jeu de 42 cartes relatant les causes et les conséquences du dérèglement climatique. Chaque 
carte provient des rapports du GIEC. En établissant des liens entre les cartes, les participant.e.s 
prennent conscience des interconnexions entre les activités humaines, la perte de biodiversité, 
l’épuisement des sols, la pollution, les modifications du cycle de l’eau, l’acidification des océans 
et le dérèglement climatique. La vision est globale, et aborde à terme à la fois la santé humaine 
et planétaire, la réalisation de la fresque ayant montré que les deux sont intrinsèquement liées. 
Un exemple est la corrélation entre la diminution de la biodiversité, l’augmentation de la taille des 
exploitations agricoles et l’émergence de maladies infectieuses [2].
Lors de la deuxième phase, les participant.e.s expriment les émotions que la construction de la 2. 
fresque a fait remonter à la surface. Ils peuvent alors laisser libre cours à leur créativité en décorant 
la fresque pour libérer ces émotions (choc, culpabilité, frustration, tristesse, peur, intérêt, envie 
d’agir, éco-anxiété, etc.), qui sont bien décrites par la courbe de changement de Kubler-Ross [14]. 
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Cette étape est importante car c’est grâce à l’intelligence émotionnelle que les humains ont pu, de 
manière générale et sur de nombreux axes, réagir, agir et s’adapter. Permettre aux participant·e·s 
de se laisser toucher par les maux des autres participant·e·s et par les maux de la nature 
permet également de cultiver l’empathie. Marshall Rosenberg [15] postule que les compétences 
psychosociales empathiques sont innées. L’éducation, selon lui et selon Thorstein Veblen [16], joue 
un rôle majeur dans l’apprentissage de comportements moins individualistes. Il postule que l’être 
humain aime par-dessus tout contribuer au bien-être des autres lorsqu’il se sent libre de le faire 
[17], ce qui va dans le sens des travaux de Nowak et al. [18] sur la réciprocité indirecte et de Bartal 
et al. [18] sur l’empathie et les comportements prosociaux.
Transmettre des connaissances ne suffit pas à induire l’action nécessaire au changement de 3. 
pratiques. La troisième étape est donc très importante : les participant·e·s s’impliquent dans une 
communication engageante et partagent verbalement des étapes d’action actives qui peuvent en 
déclencher d’autres en théorie. Ils ont compris qu’ils devaient réduire leur impact et, avec l’aide 
de l’animateur, ils devraient quitter l’atelier en ayant pris, entre autres, un engagement individuel 
d’action une fois de retour chez eux qu’ils sont capables de tenir. Ils sont également sensibilisés 
au fait qu’ils peuvent ainsi générer du mimétisme d’action : l’humain étant un animal social, tout 
changement individuel finira par induire un changement collectif, le but étant d’atteindre le point de 
bascule sociologique [19].

Dans un contexte de « One Health », les médecins généralistes en France constituent des leviers importants 
car ils sont au cœur des soins de santé. Des études ont déjà montré combien il est intéressant pour les 
médecins généralistes de se former aux questions environnementales [20] même si certains estiment que 
la question dépasse leur sphère de compétence [21]. Il existe pourtant de nombreuses manières d’agir. 
L’écoresponsabilité commence à s’imposer depuis quelques années dans les pratiques des médecins 
généralistes. La sensibilisation conforte également le rôle central joué par les médecins généralistes dans 
la réalisation d’un objectif écologique partagé, comme le souligne The Shift Project dans son rapport 
santé sur la décarbonation de l’économie française [22]. Bien que les médecins généralistes aspirent à 
se former sur ces questions [20] et que des fresques du climat soient régulièrement organisées dans les 
facultés de médecine et dans les hôpitaux, peu d’éléments témoignent d’un changement dans la pratique 
médicale générale suite à la formation aux questions climatiques mise en place.

Une étude est en cours en France par Florentin Boyère Noungouna et Emilie Andres pour tenter de répondre 
à la question suivante : la Fresque du Climat oriente-t-elle les pratiques des médecins généralistes 
vers l’éco-responsabilité et la promotion de la santé globale, et modifie-t-elle leurs comportements 
individuels ? L’objectif principal de l’étude sera d’enregistrer les évolutions professionnelles opérées ou à 
opérer par les médecins généralistes français 6 mois après leur participation à la Fresque du Climat avec 
un débriefing « One Health », en vue de rendre leurs pratiques actuelles ou futures plus favorables à la 
santé mondiale et individuelle. Les objectifs secondaires seront d’enregistrer les changements personnels 
effectués ou à effectuer par les médecins généralistes français 6 mois après la participation à la Fresque 
du Climat.

Le format Fresque Climat s’étend désormais à d’autres thématiques liées au concept de « One Health », 
par exemple la Fresque Numérique (sur l’impact de l’utilisation de l’informatique sur la planète et la 
santé humaine), la Fresque de l’Eau, la Fresque de l’Agriculture et de l’Alimentation, la Fresque de la 
Biodiversité, la fresque sur les limites planétaires et la fresque sur l’activité physique (en cours), etc.

Le format Fresque implique, sensibilise et mobilise l’intelligence collective pour favoriser la transition 
écologique et citoyenne, même s’il n’est pas encore démontré que cette prise de conscience conduise à 
des changements de comportement effectifs.

Le jeu sérieux 2-Tonnes
Outre la Fresque du Climat, conçue pour sensibiliser à l’impact mondial de nos actions et activités, 
l’un des moyens qui peuvent aider à passer à l’action est le jeu effectué sous forme d’atelier intitulé 
2-Tonnes.

2-Tonnes (https://www.2tonnes.org/) est un atelier immersif français, créé en octobre 2019, pour 
imaginer le futur et agir ensemble pour limiter notre impact sur Terre, ce qui est fondamental pour rester 
dans les limites planétaires. En un peu plus de 3 ans, plus de 80 000 participant.e.s ont déjà suivi l’atelier 
(disponible en 8 langues), et il y a actuellement plus de 5 000 animateurs. En 3 heures et en équipes, de 
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6 à 10 participant.e.s formés par un animateur sont amenés à se projeter en 2050, à découvrir les leviers 
individuels et collectifs de la transition bas carbone, et à identifier le rôle qu’ils souhaitent y jouer.

L’objectif est de calculer son empreinte carbone personnelle et de tenter de la réduire à 2 tonnes au lieu 
des 10 tonnes émises en moyenne par une personne vivant en France (une version pays internationale est 
également disponible). Cela implique des choix à la fois individuels et collectifs, mettant les participant.e.s 
à la place de décideurs locaux ou nationaux. Ces choix, tant individuels que collectifs, font également 
appel à l’intelligence collective. Dans le cas de choix collectifs, les participant.e.s discutent, argumentent 
et doivent parvenir à une décision commune. L’atelier 2-Tonnes est une expérience pédagogique basée 
sur des modèles de données et des simulations quantifiées de scénarios de transition bas carbone. Les 
données utilisées comme outil pédagogique s’appuient sur trois modèles principaux en interaction qui 
donnent à l’expérience sa cohérence et sa crédibilité :

 Le modèle d’empreinte carbone [23] calcule l’empreinte carbone des personnes et de la population, 
à partir des données de l’Ademe (Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie), de 
l’OCDE (Organisation de développement et coopération économique), FAO (Organisation pour 
l’alimentation et l’agriculture), etc.
 Le modèle d’action [24] met à jour les données caractéristiques des acteurs (entreprises, citoyens, 
etc…) impliqués dans les émissions de CO2, à partir d’hypothèses issues d’ouvrages de référence 
sur le sujet (réseau de transport d’électricité français : RTE, association française négaWatt, Ademe, 
etc.).
 Le modèle d’influence [25] quantifie les dynamiques sociétales prises en compte dans la 
simulation, en s’appuyant sur des concepts issus des sciences du comportement.

L’atelier s’adresse à un large public : entreprises, pouvoirs publics, écoles, associations... Cet atelier met 
en avant l’importance de la dynamique et du rayonnement social et a pour objectif de responsabiliser les 
personnes (sans pour autant les culpabiliser) et de les rendre conscients de leur pouvoir d’agir, c’est à 
dire leur (re)donner envie d’agir pour un objectif qu’ils soutiennent.

Pour devenir animateur d’atelier 2-Tonnes, il faut d’abord assister à un atelier en tant que participant.e, 
puis prendre part à une présentation du projet à distance de 30 minutes et suivre 3 heures de formation 
en ligne ou en présentiel et environ 1 à 2 heures d’auto-apprentissage. La formation coûte 15 ou 50€, 
selon le choix de la personne.

Un atelier Fresque du Climat ou 2-Tonnes dure chacun 3 heures, ce qui pourrait être une limitation. 
Il existe des formats plus courts (1 heure) sur les mêmes thématiques, pour les entreprises qui ne 
souhaitent pas prendre 3 heures, mais il ne s’agit alors que d’une séance de sensibilisation. Pour aller plus 
loin, il faut réfléchir collectivement aux actions et sensibiliser toute la population, dès le plus jeune âge. 
Adapter ces jeux à tous les aspects du « One Health » et cibler les médecins généralistes et les décideurs 
pourrait par exemple avantageusement réduire les émissions de carbone des produits pharmaceutiques 
et l’utilisation d’antibiotiques pour une meilleure durabilité environnementale [26].

Discussion
Différents outils de sensibilisation se mettent en place en France et dans le monde pour diffuser le 
concept « One Health ». Ces outils innovants (par rapport aux MOOC classiques, conférences ou cours), 
qui font appel à l’intelligence collective avec des petits groupes de participant.e.s et dont nous avons 
donné ici quelques exemples, ouvrent la voie à une réflexion sur des actions possibles pour contribuer à 
la transition. Peu d’études sont actuellement disponibles sur leur impact réel sur le public. Les premières 
études montrent que fournir des informations (verbales, imagées / iconiques), sur ce qu’il est souhaitable 
de faire pour atténuer les risques climatiques et la disparition de la biodiversité (ou s’y adapter) favorise 
insuffisamment les changements de comportements [27-32]. 

Les freins à l’engagement :
Voici quelques freins à l’engagement identifiés : 

 L’ancrage dans des habitudes comportementales est fréquemment identifié dans la 
littérature [33,34], ancrées elles-mêmes au sein de groupes sociaux spécifiques, e.g. les habitudes 
familiales et culturelles. Les informations fournies ne permettent pas de les contrecarrer, à l’instar 
des difficultés rencontrées pour arrêter de fumer ou de consommer des plats tout préparés favorisant 
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le diabète ou l’hypertension [33, 34]. De plus, des observations préliminaires indiquent que la 
majeure partie des personnes ont peur de perdre leur confort et/ou manquent de temps pour 
apprendre de nouvelles pratiques.
 D’autres observations préliminaires indiquent la difficulté de s’identifier à une autre 
communauté en étant isolé. Il est laborieux et décourageant d’appliquer de nouveaux 
comportements appris lors d’ateliers car ils deviennent discriminants aussitôt revenu dans le 
contexte de vie usuel, où les codes sociaux idoines se réactivent. Par exemple, il est difficile de 
manger vegan et d’aller dîner chez des ami·e·s ou au restaurant, difficile de diminuer son revenu si 
l’on veut continuer à participer aux sorties et aux voyages avec ses ami·e·s. Changer peut impliquer 
d’être seul·e, de perdre le lien, de se marginaliser de sa communauté d’origine.
 La reconnaissance sociale : au sein des personnes sensibilisées aux problématiques 
environnementales, nous pouvons émettre l’hypothèse que le fait d’avoir participé à telle fresque, à 
l’atelier 2-Tonnes, ou au récent escape game « code-climat »2 puisse constituer un marqueur social. 
Il se peut donc que s’installent dans ce silo de nouvelles habitudes consistant à consommer des 
ateliers pour avoir de la reconnaissance sociale de ses pairs, sans pour autant que lesdits ateliers 
permettent un réel changement dans les comportements.
 L’éco-anxiété et la solastalgie sont autant de fardeaux psychologiques qui peuvent également 
représenter des freins [35]

Pourtant les travaux du GIEC 3, de l’IPBES 4, de Meadows et al. [36], de Rokström et al. 5, de Chapelle et 
Servigne [37] et de tant d’autres, expriment la nécessité de changements de comportements radicaux 
et rapides. 

Quelles directions envisager pour transformer ces freins ? 
Les différentes pistes envisagées sont insuffisantes pour induire des changements de comportements, 
qu’il s’agisse de nommer les fonctionnements réifiants et les processus qui participent à l’inaction, 
d’identifier et travailler sur la substitution des satisfactions qui participent aux freins pour les rendre 
compatibles pour mieux vivre le changement, d’étudier son rapport au travail et à l’argent pour trouver 
plus de temps ou d’inciter les participant·e·s à suivre un accompagnement thérapeutique en parallèle. La 
littérature révèle néanmoins des directions à suivre pour mobiliser le plus grand nombre. 

Les revues de questions de Bergquist et al. (2023) [27], Marteau et al. (2012) [34] et Osbaldiston 
et Schott (2014) [29] indiquent que mettre en œuvre des interventions basées sur la démonstration 
d’action par une/des personnes modèles est l’approche qui favorise la mise en action. Celle-ci se fonde 
sur l’apprentissage social (e.g. [38, 39]), reposant lui-même sur la contagion motrice supportée par le 
système de neurones miroirs [40]. Il peut s’avérer important de cultiver l’esprit de groupe et l’entraide 
pour s’identifier à un groupe social qui nourrit du sens et de l’espoir. Il est de plus à souligner que des 
émotions positives vécues lors de l’expérience faciliteront d’autant plus le passage à l’action [41-44]. 
Lamontagne et Gaunet (2023) [40] rapportent également de nombreux autres modulateurs sociaux 
facilitant ou limitant cette contagion motrice. 

S’engager à effectuer telle ou telle activité dans le temps est une autre piste. On parle de « commitment » 
[45, 46]. Des études indiquent en effet qu’un engagement officiel dans des activités pro-environnementales 
est efficace pour obtenir leur développement sur le terrain. L’association Shifters (70000 personnes) 
organise un groupe de parole pour les éco-anxieux, au cours duquel ils sont invités à passer à l’action 
grâce aux activités proposées.

Afin de tirer profit des réseaux d’ateliers de sensibilisation existant comme ceux décrits dans cet article, 
il est possible de leur adjoindre un module de type « Travaux pratiques » sur un projet réel, ou à minima 
une simulation d’actions avec engagement social, tel l’atelier de jeu de rôle pour décarboner l’activité de 
la recherche au sein des laboratoires « Ma Terre en 180 minutes »6.

2.  https://www.code-climat.com/
3.  https://www.ipcc.ch/languages-2/francais/
4.  https://www.ipbes.net/
5.  https://pubs.giss.nasa.gov/abs/ro06010m.html
6.  Ma terre en 180 minutes. https://materre.osug.fr/
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Parmi les pistes pour améliorer l’expérience, une autre proposition serait d’inviter à nommer un inventaire 
d’actions possibles et laisser les idées mûrir pendant une durée d’un ou deux ans. Un travail pourrait 
aussi être fait sur leur ordonnancement pour les rendre le plus opérationnels possible. Enfin, encourager 
la confiance en soi notamment avec la reconnaissance et l’appréciation des réussites obtenues pourrait 
aussi s’avérer efficace. Mais cette approche sera lente au regard des enjeux.

Bien évidemment, l’adjonction de ces interventions contribuerait à démultiplier leurs effets et augmenter 
le taux d’investissement mesuré.

Conclusion et perspectives
Cette revue narrative décrit divers outils d’intelligence collectives pour sensibiliser au concept de 
« One Health ». Nous montrons que ces outils sont nécessaires mais pas suffisants pour aboutir à des 
changements de comportements. Cibler les personnes clés, comme les médecins généralistes qui sont 
des acteurs majeurs pour le « One Health » (en limitant la prescription d’antibiotiques, la prescription 
redondante d’examens, etc.) pourrait contribuer à accélérer la transition écologique et sociale. Finalement, 
ces interventions seront effectuées dans un contexte plaisant et positif afin de faciliter leur propagation 
culturelle. Une évolution vers des formations incluant plus d’aspects pratiques et d’engagement dans 
l’action de la part des personnes est nécessaire pour une plus grande mise en mouvement. 
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Document supplémentaire 

La formation SEVE
Les animateurs reçoivent une formation sur quatre week-ends, le parcours SEVE, couvrant 4 thèmes : 

1) comment animer une pratique de pleine conscience avec des enfants ? Ce thème est axé sur la 
posture personnelle de l’animateur et l’acquisition d’outils pratiques à utiliser avec les enfants ou 
les adolescents, selon l’âge et les circonstances. Sont étudiées différentes méthodes pour aider les 
enfants à observer précisément un objet ou une sensation, et à se concentrer pour mieux vivre les 
ateliers de philosophie SEVE. 
2) Comment animer un atelier de philosophie avec des enfants. Ce thème est axé sur comment 
initier les enfants à l’animation d’ateliers de philosophie, avec un choix de méthodologie et de 
supports inductifs (albums jeunesse, vidéo, photolangage, philo-jeux) ? Comment amener les 
enfants à choisir un thème philosophique, à s’y intéresser, à développer leur propre réflexion et à 
écouter celle des autres ? 
3) Notions de philosophie. Ce thème est axé sur la clarification et le questionnement de la définition 
de la philosophie, ce dans l’histoire de la pensée, dans nos esprits, dans la pratique philosophique 
avec les enfants et les adolescents. Ce sont des questions posées depuis des centaines d’années, 
sur lesquelles les ateliers SEVE se penchent avec humilité et discernement pour découvrir l’essentiel 
de la méthode philosophique : le dialogue, la pensée et la réflexion, à travers des exercices, des 
jeux et des échanges en groupe. L’initiation à quelques grands courants de pensée, pour prendre 
goût à la culture philosophique. 
4) Connaître les enfants et les adolescents et établir une relation bienveillante avec eux. En 
s’appuyant sur les découvertes et les études récentes dans le domaine des neurosciences, le 
fonctionnement de l’enfant et l’impact du développement des compétences psychosociales sont 
présentés. Au cours de ce thème, des clés pour établir un cadre relationnel soutenant et une 
communication positive et constructive, sans risque d’humiliation, sont développées. L’objectif est 
de pouvoir adopter une posture visant à créer une relation de soutien et d’empathie avec l’enfant ou 
le groupe d’enfants accompagné. L’un des grands principes fondamentaux de SEVE est de ne jamais 
exclure un enfant. La dimension inclusive parait essentielle puisqu’elle permet à chacun de trouver 
sa place, de participer avec fierté à une communauté de recherche en philosophie. Cela permet 
aussi de les préparer aux futurs métiers qui deviendront des métiers de collaboration, d’intelligence 
collective, beaucoup plus que d’exécution.

La formation SEVE est une formation-action dont l’objectif est d’apprendre à animer un atelier de 
philosophie et de pratique de la pleine conscience. Tous les stagiaires doivent mettre en pratique l’atelier 
en intercession (entre WE3 et WE4). Idéalement réalisé en binôme (ou en trinôme) avec un ou plusieurs 
autres stagiaires, ce stage pratique consiste à animer 3 ateliers de philosophie d’une heure et à observer 
3 ateliers de philo d’une heure environ. Chaque stagiaire est chargé de trouver son propre lieu de stage, 
à l’aide d’un dossier de présentation et d’une lettre d’introduction de l’association pour vous aider à 
démarrer. Ce dossier est remis à mi-parcours.

La formation SEVE comprend également un cours d’e-learning avec visionnage de vidéos en ligne et 
une bibliographie recommandée. A la fin de la formation SEVE, un certificat de participation est remis à 
chaque stagiaire qui a suivi les 8 jours de cours en classe, le cours en ligne et trois expériences pratiques 
(observation et animation) avec des groupes d’enfants. Ce certificat précise le contenu de la formation 
SEVE, les qualifications des formateurs et mentionne l’agrément ministériel accordé à l’association 
SEVE par le Ministère français de l’Education Nationale (https://www.education.gouv.fr/bo/18/Hebdo1/
MENE1700590A.htm). 

SEVE est soutenu par des sponsors publics et privés. Le coût de la formation SEVE était de 650 € en 
2022. Plus de 4 000 personnes ont suivi la formation SEVE dans plus de 20 villes en France. Par exemple, 
en 2021-2022, il y a eu 706 participants à la formation SEVE (https://asso.seve.org/presentation-du-
parcours-seve/).

Les animateurs ayant validé leur formation SEVE peuvent déployer des ateliers de philosophie grâce 
à des partenariats avec des collectivités locales, dans des écoles, des associations, des crèches, des 
bibliothèques et médiathèques, des hôpitaux.... Idéalement, des séries de 10 ateliers de philosophie 
successifs sont proposées (à raison d’une fois par semaine). Les animateurs peuvent être bénévoles ou 
salariés (dans ce cas, des conventions sont signées entre SEVE et les autorités). En général, les ateliers 
philo sont gratuits pour les participants. Eventuellement, une petite participation de 5 à 10 euros est 
demandée. Les ateliers de philosophie peuvent également être proposés à des adultes en général dans 
le cadre de la fête de la science.
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En France, 14 antennes réparties dans différentes régions fonctionnent grâce à l’engagement de près 
de 100 bénévoles. Les antennes SEVE ont une triple vocation : 1) fédérer et coordonner le réseau 
des animateurs ayant suivi le programme de formation SEVE et adhéré à la charte éthique SEVE, afin 
de garantir la cohérence des pratiques et des actions sur l’ensemble du territoire ; 2) promouvoir et 
contribuer au déploiement d’ateliers de philosophie et de pleine conscience auprès des enfants de manière 
durable, responsable et cohérente sur une zone géographique définie ; et 3) représenter, promouvoir et 
faire connaître l’association SEVE localement. Au 30 juin 2017, 422 personnes (sur 1042 stagiaires) ont 
répondu à une enquête indiquant avoir animé 5061 ateliers, impliquant 34428 enfants, dans 480 villes 
ou villages de France ( https://asso.seve.org/).
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