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un nouveau mode d 'in tenlen tion éducative 
auprès des adultes au niveau collégial 

par Jeanne Le Roux et Daniel Campeau 

Dans le présent article, les auteurs reprennent les 
grandes lignes de leur rapport de recherche sur la for- 
mation sur mesure publié en avril dernier. Cette 
recherche, due à l'initiative de la Fédération des 
cégeps, de la Commission des coordonnateurs de I'édu- 
cation des adultes et du cégep de Valleyfield, et sub- 
ventionnée par la D.G.E.C. et la D.G.E.A., avait 
pour but de dresser un bilan-évaluation des expériences 
de formation sur mesure pour tannée scolaire 1973- 
1974. Six équi,ves de recherche-action travaillent cette 
année, dans le prolongement de cette recherche, au 
développement de la formation sur mesure. 

La formation sur mesure: expression qui a de 
quoi faire rêver ! Elle est audacieuse comme le mou- 
vement qui, autour de 1970, poussa les coordonna- 
teurs des services d'éducation des adultes des cégeps 
à se libérer de certaines contraintes pédagogiques et 
administratives d'un système conçu et orienté pour 
une clientèle de jeunes, à sortir des sentiers battus, 
c'est-à-dire de la brique des programmes de la 
D.G.E.C., à mettre sur pied de nouveaux contenus 
ajustés aux besoins des adultes, à tailler sur mesure ! 

Au point de départ : stimuli ... 
Dans les textes de la commission des coordonna- 

teurs de l'éducation des adultes qui, dès ce moment, 
tentent de la définir, la formation sur mesure paraît 
naître de la nécessité de trouver de nouvelles clien- 
tèles au moment de la disparition progressive de la 
formation des maîtres au collégial. La définition du 
cégep accordant une importance accrue à la vocation 
des collèges en formation professionnelle, c'est de ce 
côté que les nouvelles clientèles seront cherchées. La 
formation sur mesure correspond aussi à une prise de 
conscience des caractères spécifiques des clientèles 
d'adultes, suffisamment marqués pour différencier ces 

clientèles de celles des jeunes et exiger certaines 
adaptations ou certaines inventions. Les débuts de la 
formation sur mesure sont enfin reliés à un courant 
qui conçoit l'éducation d'abord comme un soutien à 
l'apprentissage et qui, par la participation, situe 
l'adulte ou le groupe d'adultes au cœur du processus 
d'intervention éducative. 

Reliée aux exigences d'une économie de recrute- 
ment et à la recherche d'une adaptation pédagogique, 
la formation sur mesure se définit en un premier temps 
par deux notions qui commanderont dans la pratique 
éducative deux opérations. Apparaissent d'abord les 
notions de besoin et de programmation adaptée ou 
i~ouvelle en fonction des besoins découverts. Il est à 
remarquer qu'on parlera davantage de l'opération 
recherche des besoins et de l'opération programmation 
conséquente à cette recherche, que de la notion même 
de besoin, de son sens ou de l'orientation à lui donner 
dans la pratique. La notion de besoin apparaît prio- 
ritaire et manifeste le rapprochement plus ou moins 
désintéressé des services d'éducation des adultes de 
clientèles à dkcouvrir et à satisfaire. Elle consacre 
aussi l'immédiateté économique, sociale ou culturelle 
de la formation des adultes. La formation doit deve- 
nir immédiatement efficace et rentable même si on ne 
précise pas de quelle efficacité et rentabilité il s'agit, 
au profit de qui elle doit l'être et en quel sens. 

La notion de participation des adultes et des 
groupes d'adultes aux phases d'un processus d'inter- 
vention intégré et unifié apparaît en second lieu, 
comme une greffe que l'organisme premier reçoit plus 
ou moins. De fait, entre le souci de satisfaire une 
clientèle pour la mieux conserver et le souci de situer 
l'adulte ou le groupe d'adultes au cœur du processus 
ci'intervention, il y a place pour une simple adapta- 
tion pédagogique, pour une nouvelle théorie de 
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l'apprentissage ou pour une conception globale d'une 
éducation renouvelée. Il semble qu'en formation sur 
mesure, la participation se soit située autant à un pôle 
qu'à l'autre dans une variété d'orientations et 
d'applications. 

... et résistances 

Recherche des besoins, programmation nouvelle, 
participation, cet ensemble de « nouveautés 3 souhai- 
tées s'inscrit toutefois dans un système complexe 
d'éducation déjà établi qui constitue davantage une 
limite qu'un support au développement de la forma- 
tion sur mesure. Les principales résistances emprun- 
teront la logique de l'auto-financement et de In qualité 
à assurer dans la formation à donner. Au nom des 
contraintes financières, on refusera le personnel de 
cheïcheurs et d'animateurs qu'exige la formation sur 
mesure. Pour sauvegarder la qualité de Iû formation, 
on résistera au changement de programmation, iî 
l'introduction d'une participation trop poussée, aux 
transformations des temps, de la durée, des formats. 

Issue d'un problèmc de développement à forte 
consonrince financière et d'une nécessité d'adapter ou 
d'inventer des programmations et de mettre en œuvre 
une pédagogie plus adéquate, In formation sur mesui-e 
se heurte à deux objections miijeurcs qui ont une 
parenté évidente avec les problèmes qui l'ont fait 
naître. Nec de I'riutofinancement, on lui reproche 
de coûter trop cher et de n'être pris rentable. Née d'un 
souci d'adaptation ou de renouvellement pédiigogique 
pour une formation plus efficace, on lui reproche 
I'immédiiiteté de son approche fondéc sur la mesure 
des besoins ct la trop grande importance qu'elle iiccor- 
de au vécu et à I'cxpérience des ridultes qui compro- 
mettrriient I'iidministrrition de standrirds éprouvés, gii- 
ranties d'une formcition sérieuse et à long terme. 

Stimulée prir I'cxpérience accumulée en formation 
des adultes, contrôlée prir un systkme organisé en 
fonction d'une clientèle autre, orientée par l'inspira- 
tion du moment, en somme prir les projets rendus 
possibles à cause d'un financement disponible, In for- 
mation sur mesure cherche sri voie ii travers plusieurs 
chemins. Les tcxtes qui soutiennent les premieres é1:i- 
boriitions de Iri forniation sur mesure comme concept 
et comme expérience, la présentent comme iine adap- 
trition ou un renouvellement diversifié des pratiques 
éducatives que liniitciit les résistiinces intégrntionnistcs 
du système établi et l'absence d'une clarification des 
objectifs et des orientritions. 

C'est dails ce contexte qu'apparaît le projet d'une 
recherche sur Iri formation sur mesure. 

La recherche sur 
la formation sur mesure 

Au début de 1974, iine recherche sur la forma- 
tion sur mesui-c est entreprise à l'initiative de la Fé- 
dération des cégeps, de la commission des coordon- 
nateurs de l'éducation des adultes et du collège de 
Valleyfield et grâce aux subventions de la D.G.E.A. 
et de la D.G.E.C. Le rapport en a été publié ail 
printemps 1975 à la Fédération des cégeps. 

L'objectif premier de la recherche était de cerner 
le chiinip dc la formation sur mesure, de faire ressor- 
tir les caractéristiques du processus de formation mis 
cil œuvre et d'étudier les implications de la formation 
sur mesure sur Ic régime administratif et le régime de 
formation actuels. II apparut rapidement que le ques- 
tionniiirc était I'instriiment qui permettait le mieux de 
tenir conipte dc toutes les interventions de formation 
sur mesiirc. Le questionnaire construit, basé sur les 
opérations des interventions de formation sur mesure, 
leurs objectifs et leurs criractéristiques organisation- 
iicllcs, devait répoiidi-c riux questions « qu'est-ce qui 
sc fait en forniation sur mesure ? 3 et « comment ça 
se fait ? W .  Plus largement, à partir de ces données, 
i l  s'iigissait aussi de se demander « pourquoi ça se fait 
de telle façon ? B, « à quoi ça sert ? w et a à qui ça 
profite ? B. C'est-à-dire, intégrer au prcmier schème 
descriptif une. dimension d'évaluation des expériences 
ct de In formation sur mesure dans son ensemble. 

Objet et méthode 

Dans les textes antérieurs à la recherche, il appa- 
ruissriit clairenicnt que l'ensemble des coordonnateurs 
tics services de l'éducation des adultes retenaient trois 
critèrcs pour désigner la formation sur mesure, soit 
iine définition des besoins, l'élaboration d'un pro- 
gramme en fonction de ces besoins et la participation 
cles étudiants iiu processus d'intervention. Dans la 
rccherche, on s'est basé sur ces critères pour cir- 
conscrire le champ des interventions à analyser. Pour 
qu'une intervention soit reconnue de « formation sur 
niesure r, ct qu'elle soit retenue pour les fins de la 
rccherche, elle devait présenter riu moins deux de 
ccs trois critères, c'est-à-dire : 

iivoii. donné lieu A une recherche des besoins ; 
avoir donné lieu i\i une ridriptation des progrrimmes 
cxistiints ou à l'élaboration d'un nouveau pro- 
gramme ; 
avoir permis la prirticipation des étudiants à nu 
moins dcux des cinq phases suivantes du pisocessus 
d'intervention : expression des besoins, définition 
des objectifs de formation, élaboration du pro- 
gramme. rérilisi~tion dcs activités éducatives, 
évaluation. 



Un sondage téléphonique suivi d'une série de sept 
rencontres régionales ont permis de dénombrer cent 
quatre-vingts (1 80) expériences de formation sur 
mesure. Cent soixante-qua tre (1 64) questionnaires 
ont été retournés dûment complétés. Lc matériel ana- 
lysé dans la recherche décrit donc, sous ses aspects 
opérationnels et organisationnels, l'univers des inter- 
ventions de formation sur mesure au cours de l'année 
1973-1 974. 

La recherche a permis d'inventorier, de décrire 
et de dégager les types d'opérations que supposent les 
expériences de formation sur mesure. Par une étude 
des objectifs visés et par la relation établie entre opé- 
rations et objectifs, on a pu dégager des types de for- 
mation sur mesure et rechercher, en particulier du 
côté de l'organisation, les facteurs explicatifs de cette 
réalité nouvelle dans les cégeps. 

Quelques résultats 

Les limites de cet article ne nous permettent pas 
de rendre compte de tous les résultats de la recherche. 
C'est pourquoi, après avoir noté brièvement les coor- 
données générales des interventions de formation sur 
mesure, nous porterons notre attention sur les typolo- 
gies élaborées à partir des opérations et des objectifs 
de la formation sur mesure, typologies qui permet- 
tent une meilleure vue d'ensemble de ces interven- 
tions. Nous nous attarderons enfin sur les significa- 
tions sociales qu'il est possible de dégager de la 
description de ces types. 

La clientèle de la formation sur mesure repré- 
sente 16.7% des personnes inscrites dans les services 
d'éducation des adultes des cégeps et 14.2% des ins- 
criptions. Ces proportions globales sont sujettes à des 
variations selon les cégeps mais on peut dire que la 
formation sur mesure est présente dans toutes les 
régions du Québec. 

La formation sur mesure est largement profes- 
sionnelle (80%). Ses interventions se répartissent 
également entre les techniques humaines, les techni- 
ques administratives et les techniques physiques, chi- 
miques et biologiques. On rencontre autant de cours 
rattachés à des programmes que de cours isolés. Les 
premiers ont davantage tendance à être certifiés par 
une attestation d'études collégiales (A.E.C.), alors 
que l'attestation locale seulement est plus fréquente 
parmi les seconds. 

La clientèle touchée par ces interventions est 
surtout homogène par le caractère de l'occupation 
commune ; pour la moitié elle forme déjà un groupe 
avant l'entrée en formation. Sur l'échelle socio-occu- 
pationnelle de Blishen, cette clientèle occupe un ni- 
veau moyen. En effet, elle se compose, en majorité, 

Regroupement de la clientele 
par catégories professionnelles : 

1 Agriculteur, pêcheur, auxiliaire, gardien, ouvrier 
de métier, ouvrier spécialisé, pompier, policier 
(indice30A35) .................................................... 28.0% 

2 Vendeur, employ6 de bureau, cadre interme- 
diaire, contremaître, gérant de petits commerces 
(indice 41 à 48) ..................................................... 24.3% 

3 Technicien spécialise, enseignant, cadre supe- 
rieur, profession libérale (indice 52 & 70) ......... 20.1% 

Non-réponse (il s'agit de personnes inscrites B 
des cours généraux de culture populaire ou de 
groupes dont l'occupation des étudlants était 
hétérogéne) ........................................................... 27.4% 

100% 

de travailleurs actuellement à l'emploi de sociStés suf- 
fisamment imposantes pour être préoccupées de for- 
niation du personnel et pour offrir des salaires con- 
venables (voir Tableau). 

Les typologies 

La formation sur mesure étant d'abord et avant 
tout une libre expérimentation, moins soumise à des 
normes générales contraignantes (régime pédagogique 
et administratif) qu'aux besoins et ressources du milieu 
Iccal, on pouvait s'attendre à une grande variété d'ex- 
périences. L'analyse des diverses dimensions des 
opérations et des objectifs a conduit à la construction 
empirique de typologies permettant de dégager, à 
partir de la variété des opérations, des objectifs et 
ultérieurement des interventions elles-mêmes, des 
schémas d'ensemble cohérents et différenciés. 

Ire typologie, celle des opérations : quatre types opé- 
rationnels ont été construits à partir des axes de fonc- 
tionnalité ' dégagés de l'analyse des opérations et des 
hypothèses formulées au moment où la problématique 
de la recherche a été définie. 

2" typologie, celle des objectifs : l'analyse de l'orien- 
tation des besoins décelés auxquels veulent répondre 
ces interventions ainsi que celle de l'orientation de la 
participation des individus et des groupes à leur pro- 
cessus d'apprentissage a permis de dégager trois types 
d'objectifs dans les interventions de formation sur 
mesure. 

Or, une intervention concrète est la conjonction 
de certaines opérations en vue de réaliser certains 
objectifs. C'est cette unité que la recherche a per- 
mis de recomposer en mettant en relation les types 
d'opérations et les types d'objectifs pour définir des 
types d'expériences de formation sur mesure. Le sché- 
ma que nous présentons aidera à visualiser le regrou- 
pement des types d'expériences de formation sur 
mesure à partir des deux typologies déjà décrites. 



TYPES D'OBJECTIFS 

Types opérationnels 
111l1 Formation sur 

mesure I 
58 interventions 

Formation sur 
mesure II 
47 interventions 

- - Formation sur 
.- - mesure III 

47 interventions 
..m.. . , , , Catégories résiduelles ..... 12 interventions 

Théoriquement, si les cent soixante-quatre (164) interventions que nous avons étudiées avaient présenté une parfaite 
adéquation entre leurs objectifs et leurs opérations, nous devrions les trouver sur la diagonale réunissant le point l -A  et le 
point 4-C. En fait, on s'aperçoit que les cases qui sont les plus éloignées de cette diagonale (l-Cl 2-Cl 3-A, 4-A) contien- 
nent trés peu d'interventions (12). Cet éloignement témoigne, dans ces interventions, d'un fort décalage entre les objectifs 
qu'elles poursuivent et les opérations qu'elles mettent en œuvre pour les réaliser. Leur nombre restreint établit qu'elles 
sont exceptionnelles et que la plupart des interventions atteignent une meilleure adéquation entré objectifs vises et moyens 
utilisés. C'est pourquoi nous avons classé ces expériences dans une catégorie résiduelle. 

La signification sociale 
de la formation sur mesure 

Le cndre d'analyse utilisé dans la recherche réfé- 
rait à la théorie de l'intervention éducative dans le 
système social. Aussi devenait-il possible d'étudier 
les processus d'intervention sous l'angle de la cohé- 
rence des opérations entre elles et les opérations par 
rapport ii leurs orientations psycho-pédagogiques. Un 
tel cndre permettait &galement d'aller au-delà de la 
signification immkdiute de I'intervention et de ses 
opérations : i l  favorisait l'étude des fonctions de cette 
intervention dans le système social. Tdentifiant trois 
possibles fonctions, soit celles de l'intégration, de 
l'adaptation ct de la sociiilisation critique, on avançait 
l'hypothèse que la formation sur mesure était princi- 
palement orientée vers I'adaptation au changement 
technologique et vers une certaine forme de sociali- 
sation critique par l'introduction de la phrticipation 
conçue comme une fin. 

Ainsi, toute activité éducritive peut être considé- 
rée comme une intervention organisée d'un ou de 
plusieurs agents auprès d'un individu ou d'un groupe 
pour favoriser le développement d'attentes, I'acqui- 
sition d'un savoir ou d'habiletés, l'intériorisation de 
valeurs, le changement d'attitudes et l'apprentissage 
de nombreux modes de fonctionnement qui permet- 
tront d'exercer de manière plus ou moins critique ou 
créatrice des rôles dans la société. 

L'ensemble des opérations d'une intervention a 
ilne signification sociale que l'analyse des résultats de 

cette intervention permet dc déceler. L'orientation 
d'une intervention éducative dépasse largement la 
mécanique de ses opérations et le sens de ses objectifs 
pédagogiques. Elle se rattache toujours à des valeurs 
et à des modèles sous-jacents qui sont en relation avec 
les rapports sociaux qu'elle implique. 

La formation sur mesure 
et la nouveauté de 
ses fonctions éducatives 

L'éducation des adultes peut être définie comme 
l'ensemble structuré et ordonné des actions humaines 
~rientées par les attentes des différents agents impli- 
qués, par les rôles qu'ils accomplissent, par les mo- 
dèles, les règles et les valeurs qu'ils respectent, 
ensemble qu'une société se donne pour encadrer, 
soutenir et orienter le processus par lequel les per- 
sonnes et les groupes d'âge adulte feront I'apprentis- 
sage des éléments socio-culturels de leur milieu, les 
intégreront à la structure de leur personnalité, s'adap- 
teront à leur environnement social et deviendront des 
éléments dynamiques dans la reproduction, la trans- 
formation ou la ré-invention du fonctionnement et du 
développement de cette société. 

L'éducation des adultes peut devenir facteur de 
changement social, et non seulement facteur d'adapta- 
tion au changement, si elle contribue à la transforma- 
tion effective de I'ordre social ou culturel dans un 
de ses éléments ou dans son ensemble. 



LE TABLEAU QUI SUIT VOUS PRESENTE DE FAÇON COMPARATIVE LES TROIS TYPES DE FORMATION SUR MESURE 
PAR RAPPORT A LEURS ORIENTATIONS GENERALES, LEURS OBJECTIFS PSYCHO-PEDAGOGIQUES, LEURS CARACTE- 
RISTIQUES GENERALES, LEURS OPERATIONS ET LEUR 0RGANlSAtlON. 

TYPe 1 Type II Type III 

ORIENTATIONS GENERALES Productivité de l'industrie -, 
adaptation mécanique des 
travailleurs au changement 
technologique Auto-finance- 
ment du S.E.A. + renouvelle- 
ment du marketing et des 
programmations + maintien 
du mode pddagogique auto- 
ritaire. 

Adaptation de l'institution 
éducative aux exigences du 
changement technologique et 
maintien de sa tradition per- 
sonnaliste + souci des be- 
soins de l'entreprise et du 
travailleur + renouvellement 
du marketing et des program- 
mations lié à une adaptation 
pédagogique caractérisée par 
une participation instrumen- 
tale des étudiants. 

Adaptation et participation du 
travailleur au changement 
technologique + socialisa- 
tion critique par un proces- 
sus d'intervention centré sur 
le processus d'apprentissage 
d'adultes en situation en vue 
d'une compréhension ou 
d'une maîtrise du change- 
ment. 

OB JECTIFS Transmettre des connaissan- Connaître la situation du tra- Favoriser l'auto-détermination 
PSYCHO-PEDAGOGIQUES ces et des habiletés qui pro- vailleur et de I'entreprise, dé- et l'esprit critique en rela- 

duiront mdcaniquement une velopper des habiletés et tion directe avec la situation 
adaptation des travailleurs. changer des attitudes en fai- vécue et les intérêts du tra- 

sant appel à l'expérience du vailleur par une participation 
travailleur et à sa participa- étendue et décisionnelle. 
tion en vue de son adaptation. 

CARACTERISTIQUES S'adresse A une clientéle 
GENERALES autant hétérogéne qu'homo- 

géne, non regroupée, venant 
de I'industrle, dans des 
grands centres urbains. 
Cours-maison non crédités 
en techniques physiques, chi- 
miques, biologiques surtout, 
financés par les gouverne- 
ments et par les étudiants. 

S'adresse à une clientéle 
homogéne regroupée par 
I'industrie dans les régions 
extérieures aux grands cen- 
tres. Cours-maison ou pro- 
grammes, crédités ou non en 
techniques physiques et hu- 
maines, financés par les gou- 
vernements. 

S'adresse à une clientéle ho- 
mogéne regroupée par les 
services publics et para- 
publics dans les réglons 
extérieures aux grands cen- 
tres. Surtout des program- 
mes crédités en techniques 
humaines et administratives, 
financés par les commandi- 
taires. 

Initiative de I'exp4rience 

Recherche des besoins 

lnformation et recrutement 

Expression des besoins 

Définition des objectifs 

Programmation 

Décision sur la pédagogie 

lnformation sur la pédagogie 

Techniques pddagogiques 
Evaluation 

Participation des 6tudiants 

Par les industries. 

Absente ou informelle par les 
industries. 

Par pu blicité. 

Absente ou informelle par le 
personnel administratif du 
S.E.A. et par le commandi- 
taire. 
Par I'industrie. 

Pas de priorité aux besoins 
exprimés. Par des spécia- 
listes ou par I'industrie. 
Par le S.E.A. et les profes- 
seurs. 
Par annuaire et échange en 
début de cours. 
Cours magistral. 
Examen par professeurs. 

Absente et trés faible. 

Par le S.E.A. 

Egalement informelle et for- 
melle par le S.E.A. en colla- 
boration. 
Par rencontre d'information. 

Surtout Informelle par le com- 
manditaire et le S.E.A. 

Par I'industrie et quelques 
étudiants. 
Priorité aux besoins expri- 
més. Indifférent. 

Par les professeurs surtout. 

Par échange en début de 
cours. 
Diversif iées. 
Examen par professeurs, dis- 
cussion par professeurs et 
étudiants associ4s. 
Moyenne. 

Par les services publics ou 
para-pub1 ics. 
Formelle par les services. 

Par rencontre d'expression 
des besoins. 
Formelle par des animateurs. 

Par tous les étudiants. 

Priorité aux besoins expri- 
més. Par tous les étudiants. 

Par les professeurs et étu- 
diants associés. 
Par rencontres où les étu- 
diants décident. 
Animation. 
Discussion par professeurs et 
étudiants associés. 

Etendue. 



La formation sur mesure qui s'est définie commc 
un effort d'adaptation et de renouvellement des pra- 
tiques en éducation des adultes en se fondant sur le 
diagnostic des besoins de sa clientèle, sur le respect 
de ces besoins diins la définition de scs objectifs et 
de ses programmes et parfois sur la participation des 
individus et des groupes qu'elle implique à l'ensemble 
de ses opérations, se situe au centre d'une dynamique 
des rapports sociaux. 

On peut émettre l'hypothèse que la formation sur 
mesurc et les nouveaux modes d'intervention éducative 
auxquels elle donne lieu sont caractérisés majoritai- 
remcnt par des visées d'adaptation des clientèles au 
changement technologique. Définies en fonction du 
perfectionnement professionnel, centrées sur la con- 
naissance des besoins de formation et sur le renouvelle- 
ment des pratiques éducatives, les expériences de for- 
mation sur mesure se caractérisent par une recherche 
et une expérimentation de nouveaux moyens éduca- 
tifs en vue d'une meilleure adaptation, donc d'une 
plus grande efficacité, des acteurs sociaux impliqués 
dans l'exercice des nouveaux rôles que le changement 
lcur inipose. Cette adaptrition, par I'i~mpleur accordée 
à Iti participation - surtout si on la définit comme 
une fin h poursuivre et non seulement commc lin 
instrunlent pédagogique - pourri1 conduire à une 
nouvellc définition des situritions auxquelles on vou- 
Iriit d'abord s'adapter, ct comrnandcr, par la ~ociiilisii- 
tion critique, des transformations autant du côté de la 
situation qiic du côté dcs acteiirs sociaux. 

L'impact social 
des caractères différenciés 

Les types de formation sur mesure sont la résul- 
tante dc la combinaison des caractères communs ct 
des ciirrictères différenciés de cent soixante-quatre 
( 1 64) interventions éduciitives. 

Le type 2 dc fornintion sur niesure cst le produit 
de la rencontre dc trois groupes (industrie, servicc 
d'éducation des adultes, professeurs) ct dc leur con- 
ception de la forniation. 11 est fondé sur un diagnos- 
tic dc la situation et sur une dbfinition dcs objectifs 
de formation formulés par Ics industries (ct non piir 
les services publics oii para-publics) sclon leur peie- 
ccption des besoins. Cet cnscmble de données, rripi- 
dcment recueillies, constitue I'esscnticl dc 111 comniun- 
de que pourri1 recueillir le servicc d'éducation dcs 
adultes grâce à une politique efficace de rel* .I t' loris 

publiques. Le S.E.A. consultera quclqucs volumes et 
spéciiilistes pour iidiiptcr une progrrinimation existantç 
ou pour en inventer iinc au besoin. LC tout serti 
transmis à la clientc'le piir mode pirblicibiire et 1-éalisé. 
diins un format de cours-maison non crédités, par lc 

corps professoral dans le respect intégral du modèle 
pédagogique traditionnel. Chacun des trois groupes 
cherchera au-delà de ses objectifs respectifs de trans- 
formation technologique, d'autofinancement et de 
transmission de connaissances ou d'habiletés, à adap- 
ter méciiniquement des travailleurs à des changements 
de situa'ion qu'ils n'ont pris à définir. Dans le même 
sens, on n'associera pas ces derniers à la définition 
du perfectionnement qu'on attend d'eux. 

Ce type reproduit sur le plan social les rapports 
que détermine la structure économique. Centrée sur 
la productivité dont les conditions sont définies par 
les dirigeants de l'industrie et dont le développement 
est recherche par les gouvernements, la formation de 
ci: type 1 est assumée mécaniquement par les institu- 
tions éducatives. Ces institutions se sont libérées des 
normes administratives pédagogiques pour mieux se 
soumettre aux demandes de l'industrie et 21 l'auto- 
finrinccmcnt. La formation de ce type est alors diffu- 
sée par un corps professoral fidèle au mode pédapo- 
giquc traditionnel de transmission des connaissances, 
même s'il s'agit de programmations nouvelles ou 
:idaptées. 

Les interventions du type 1 rassemblent une 
clicnt6le hetérogènc ou regroupée par l'industrie dans 
des secteurs d'activitks techniques qui font appel aux 
sciences chimiques, physiques, biologiques et admi- 
nistratives. Cette clientèle se situe surtout au plus 
bas niveriii de l'échelle socio-professionnelle de notre 
population. 

II est à noter qu'on retrouve dans ce type la 
majorité des interventions en éducation populaire et 
cn forniation générale. 

En définitive, si ce type remplit une fonction 
d'adaptation au changement technologique, il le fait 
d'une façon mécriniquc ct autoritaire qui respecte le 
modèle Cconomique des riipports sociaux d'une société 
orientée piir la productivité. 

Lc) rypc II de forniiition sur mesure appartient 
à l'institution éducative tout autrint soucieuse des 
besoins des individus et des groupes que de ceux de 
l'entreprise. Les interventions que regroupe ce type 
rendent conipte de In difficile position dc l'institution 
éducative qui vcut être présente au pluralisme social 
çt ciilturcl dc groupes dont les rapports sont souvent 
tendiis sinon conflictuels. Lri formation sur mesure. 
qui mainticnt ici son indifférence face aux nornies du 
i.éginie pédagogique et son respect de 1':iction du corps 
professorril, inipose net tcnient une préocciipation pt- 
dugogiquc ccntrec sur Ic processus d'apprentissage de 
I:i personne. Di.s le point de départ, l'initiative de 
I'iiitervcnt ion ~ipprirticiit au service d'éducation des 



adultes et elle est réalisée en collaboration, tantôt avec 
l'entreprise (industries, services), tantôt avec les étu- 
diants, si ce n'est avec les deux. Si l'industrie définit 
toujours ses besoins, elle le fera souvent avec le 
support du collège et en consultant quelques étudiants. 
L'univers pédagogique de ces interventions manifeste 
nettement l'influence de l'institution éducative par 
l'introduction d'une participation moyenne des étu- 
diants aux phases du processus d'intervention. 

Si la clientèle est de même niveau socio-profes- 
sionnel que celle du type 1, elle est plus homogène et 
plus souvent regroupée. Elle appartient à des sec- 
teurs du travail qui feront appel autant aux techniques 
humaines qu'aux techniques physiques, chimiques et 
biologiques. 

Dans l'ensemble de ce type II, l'institution édu- 
cative demeure toujours orientée vers l'adaptation de 
ses clientèles au changement technologique. Si elle 
apporte la préoccupation de la personne et des dimen- 
sions psychologiques de son apprentissage par l'intro- 
duction de la participation des étudiants et l'utilisa- 
tion du potentiel de groupes homogènes, cette partici- 
pation demeure instrumentale et ne constitue qu'un 
moyen de mieux répondre aux finalités de l'entreprise 
et de satisfaire les individus qui recherchent, par un 
perfectionnement professionnel, une promotion ou une 
meilleure satisfaction au travail. En dernière analyse, 
ce type correspond sans doute aux attentes et au 
modèle de promotion individuelle de la classe moyenne 
dont la clef appartient aux dirigeants d'entreprise tant 
dans les industries que dans les services. Ce modèle 
entretient sans doute plusieurs liens avec les visées 
éducatives d'institutions qui ont dépassé une approche 
élitiste de la culture en se préoccupant toujours de 
valoriser la personne et de remplir leur fonction de 
socialisation transformée par les exigences du chan- 
gement. 

Le type III de formation sur mesure réunit une 
clientèle homogène et regroupée, provenant surtout 
des services qui en ont l'initiative et qui le financent. 
Les interventions de ce type réfèrent au champ des 
techniques humaines et un peu à celui des techniques 
administratives par rapport à des problèmes de gestion 
du personnel. Elles font intervenir un personnel spé- 
cialisé en animation, qui agit dans un processus con- 
tinu, tant au niveau des phases axées sur la défini- 
tion des besoins et des objectifs, qu'à celui des phases 
traditionnellement pédagogiques. 

Le type III, qui demeure orienté vers l'adaptation 
au changement technologique, se distingue des deux 
premiers par le rejet d'une vision mécanique de 
l'apprentissage, du travail et de la société, et par 
l'intégration de la participation à l'univers des objec- 

tifs ii atteindre. Si le changement impose des trans- 
formations, ces transformations peuvent être définies, 
du moins en partie, par les groupes en formation. La 
situation même du changement devient l'objet de 
I'appren t issage étroitement lié à l'action des groupes 
iiu travail. Tout n'est pas prédéterminé. 11 y a plrice 
pour la créativité, pour l'exercice d'un esprit critique 
et pour I'autodétcrmination, et ce tant dans l'action 
qu'à chacune des phases du processus d'intervention. 

II est à noter qu'une telle conception se réalise 
surtout dans le champ des sciences humaines, dans les 
sçrviccs et dans la catégorie moyenne de l'échelle 
socio-professionnelle. C'est dans ce type également 
que se trouve 1c faible pourcentage d'aveu de conflits. 
Et ces conflits s'expriment autant avec l'institution 
éducative et le groupe en formation qu'avec le com- 
~nanditaire. 

Lu participation, telle qu'entendue dans ce type, 
oriente l'intervention vcrs une fonction de soci a 1' isa- 
tion critique qui repose sur l'acceptation du pluralisme 
sociiil et culturel, de l'existence de rapports sociaux 
conflictuels et sur la dynrimisation possible des ressour- 
ces humaines en présence. Toutefois, cette participa- 
tion n'est pas sans conserver une certaine ambiguïté 
à travers les interventions du type III. Si elle déclare 
un objectif de transformation des situations qui font 
l'objet du processus d'apprentissage, clle annonce tout 
autant un objectif de satisfaction des intérêts person- 
nels qui, à la limite, pourrait la ramener au niveau 
instromental 'qu'elle détenait dans Ic type TI. 

Le sens de quelques 
caractères communs 

En dépit des différenciations marquées dont nous 
venons de rendre compte, la formation sur mesure est 
déterminée, tant dans ses orientations que dans ses 
(!pérations, par quelques caractéristiques fondamen- 
tales dont elle est tributaire même à travers la diver- 
sité de ces types qu'on peut situer sur le plan d'un 
continuum. 

La formation sur mesure regroupe une clientèle 
que l'échelle socio-professionnelle de Blishen permet 
d'identifier nettement comme étant de classe moyenne. 
Cette clientèle est habituellement d'une homogénéité 
définie par l'occupation commune. Elle est souvent 
regroupée avant l'entrée en formation par la structure 
même de l'organisation de travail. Elle s'inscrit dans 
une démarche de perfectionnement professionnel en 
cours d'emploi. Les premières phases du processus 
d'intervention qui opérationnalisent la notion de besoin 
sont d'ailleurs largement dkterminées par l'entreprise. 



Et La définition des besoins réfère constamment à la 
situation de travail. La formation sur mesure se dé- 
veloppe dans un rEgime d'autofinancement qui l'oblige 
à la diversification des sources de financement et à la 
recherche d'activités ct de commanditaires qui ont un 
financement disponible. Elle se situe dans des institu- 
tions éducatives dont elle ne semble pas subir Ies 
normes de l'administration pédagogique. Elle subit 
toutefois l'impact de l'action pédagogique du corps 
professoral et de I'encridremen t traditionnel des disci- 
plines. Ses programmations sont entièrement adaptées 
ou nouvelles en fonction d'une perception des besoins 
qui, elle, variera considérablement. 

Ces quelques caractéristiques communes à l'en- 
semble des interventions éducatives définissent déjà 
le cadre général des fonctions sociales de la formation 
sur mesure. 

a) L'adaptation au changement technologique 

La formation sur mesure ne s'adresse pas à une 
clientèle défavorisée même si la diversité des condi- 
tions de cette clientèle existe. Si les études de la 
classe moyenne sont justes, la formation sur mesure 
devrait subir l'impact du modèle de formation indi- 
viduelle propre à cette classe. Elle ne touche de plus 
qu'une dimension propre à l'ensemble des activités 
humaines de sa clientèle, celle du travail. Et il s'agit 
d'un travail qu'on exerce déjà, qui est soumis aux 
cxigences multiples du changement technologique, qui 
commande un perfectionnement professionnel dont la 
fonction sera beaucoup plus de maintenir une position 
acquise dans la mouvance de la structure des emplois 
que d'assurer une ascension ou une promotion dans 
l'échelle que représente cette structure. La formation 
sur mesure, dans ses tentatives de rejoindre la 
conscience collective des groupes au travail, devrait 
rencontrer la résistance des travailleurs eux-mêmes 
dans leur quête de sécurité et de promotion indivi- 
duelle, commandée par la structure même de l'emploi 
et de son changement. Ce modèle de comportement, 
largement respecté dans la classe mbyenne, est 
d'ailleurs renforcé par l'initiative des entreprises dans 
la définition des interventions et par les exigences de 
l'autofinancement. La définition du changement 
n'appartient pas aux travailleurs mais aux proprié- 
taires d'entreprises, qui déterminent les besoins de 
formation et qui financent les projets de formation en 
fonction du changement technologique qu'ils maîtri- 
sent. La politique des gouvernements va d'ailleurs 
dans le même sens. TI suffit d'une lecture des ententes 
fédérales-provinciales pour la formation profession- 
nelle des adultes et des ententes entre les ministères 
provinciaux de l'Éducation et du Travail pour s'en 
convaincre. 

Commandé par le changement technoIogique que 
subissent largement les travailleurs de la classe moyen- 
tic, que définissent les entreprises et que soutiennent 
les gouvcrncments, le perfectionnement professionnel 
sur mesure est fortement orienté vers la satisfactjon 
des besoins d'adaptation de la main-d'œuvre aux exi- 
gcnccs du changement structurel des emplois. Cette 
orientation majeure semble toutefois être nuancée, 
sans être transformée profondément, par deux autres 
car;ictères généraux de la formation sur mesure. 

b) Vers une socialisation critique 

L'homogénéité occupationnelle et le regroupe- 
ment de la clientèle autour des fonctions de travail, 
liés à la libération de l'administration pédagogique 
du système éducatif et au respect de l'action péda- 
gogique du corps professoral sont autant de facteurs 
susceptibles de modifier l'orientation fondamentale de 
la formation sur mesure. 

L'homogénéité et le regroupement de la clientèle, 
associés au recours constant à la situation de travail 
pour la définition des besoins de formation, repr6sen- 
tent deux caractéristiques nouvelles en éducation des 
adultes au collégial. Ces facteurs connexes pourront, 
quand d'autres circonstances le favoriseront, faire sur- 
gir une conscience collective des groupes liés à des 
conditions communes de travail. Tout en continuant 
de poursuivre une fonction d'adaptation, la formation 
sur mesure pourra favoriser, harmonieusement ou con- 
flictuellement selon le contexte, une socialisation cri- 
tique. Cette nouvelle orientation se manifeste, entre 
autres, dans les interventions par une participation des 
personnes et des groupes à la définition de la situation,' 
riu diagnostic des besoins de formation et ultimement 
h la transformation totale ou partielle de la situation. 

En se libérant ou en s'accommodant des normes 
du régime de l'administration pédagogique (standardi- 
sation, certification, admission, etc.), la formation sur 
mesure a pu s'assurer des conditions qui lui permettent 
de se dégager des conceptions traditionnelles des insti- 
tutions éducatives, particulièrement élitistes, et de se 
rapprocher du milieu et de ses clientèles en se cen- 
trant sur leurs besoins définis en fonction de situations 
vécues dans l'immédiateté du quotidien. En agissant 
ainsi, elle peut orienter ses interventions dans le sens 
d'une socialisation critique. 

Toutefois, cette libération et ce rapprochement 
peuvent tout autant l'assujettir aux conceptions et 
aux orientations, tout aussi exclusives que la concep- 
tion élitiste, de groupes dominants extérieurs aux insti- 
tutions éducatives. Elle risque de fait - et on le 
confirmera plus loin - de s'enfermer dans une con- 



ception mécaniciste, répandue en milieu d'entreprises 
économiques, qui définit le travailleur comme un fac- 
teur de production parmi d'autres qu'il faut perfection- 
ner au même rythme qu'on transforme les machines. 

En respectant l'action pédagogique du corps 
professoral et son cadre de référence aux disciplines 

académiques 3 ,  la formation sur mesure respecte la 
distance et l'autonomie traditionnelles des institutions 
éducatives par rapport au milieu ambiant immédiat. 
Cette distance et cette autonomie ont toujours défen- 
du une conception plus ou moins personnaliste de 
l'éducation malgré des positions autoritaristes. L'uni- 
vers de la pensée et de l'action pédagogique a toujours 
été orienté par la valorisation de l'individu, même 
si cet univers répondait à des modèles unitaires dans 
une société qui ne connaissait ou qui n'admettait pas 
encore le pluralisme social et culturel. 

Le respect de l'action pédagogique du corps 
professoral, tout autant que la libération des normes 
de l'administration pédagogique, revêt un caractère 
d'ambiguïté quant à la signification sociale des inter- 
ventions de formation sur mesure. Ce respect pourra 
dans certaines circonstances préserver l'intervention 
éducative des seuls intérêts d'un groupe dominant qui 
pourrait se l'approprier. Il pourra même maximiser 
I'orientation personnaliste qui sous-tend l'action tra- 
ditionnelle des .institutions éducatives en l'associant 
à une approche collectiviste qui implique la dynamisa- 
tion des ressources de tous les acteurs en présence, 
au risque d'un éclatement conflictuel. À l'opposé, par 
le cloisonnement de son approche disciplinaire, par le 
recours exclusif à certaines méthodes et techniques 
pédagogiques et par le refus de mêler la pureté du 
savoir aux problèmes de la pratique quotidienne, le 
recours à l'action pédagogique du corps professoral 
pourra neutraliser les efforts d'adaptation de la forma- 
tion sur mesure ou, assez curieusement, favoriser un 
type d'intervention qui pourrait, à long terme, ne satis- 
faire les intérêts d'aucun des groupes impliqués. 

La formation sur mesure, par les caractéristiques 
communes de ses interventions éducatives, est globale- 
ment orientée vers la satisfaction des besoins de per- 
fectionnement professionnel de travailleurs de la classe 
moyenne. Ces besoins sont commandés par le chan- 
gement technologique que définissent les entreprises 
en fonction de leur productivité. Cette orientation 
majeure peut être modifiée par le recours à la conscien- 
ce collective de groupes homogènes centrés sur la 
situation du travail, par le rapprochement de I'institu- 
tion éducative des intérêts de ces groupes ou par 
l'action pédagogique différenciée du corps professoral. 
La combinaison et l'orientation des facteurs précé- 
dents pourront transformer les finalités, les opérations 
et l'organisation des interventions de formation sur 

mesure dans le sens d'une socialisation critique ou, à 
l'opposé, d'une adaptation mécanique des travailleurs. 

La formation sur mesure 
et le rapport Nadeau 

En s'inspirant de la formation sur mesure dans 
sa définition du programme, le rapport Nadeau lui 
accorde une publicité inattendue, susceptible d'en 
populariser du moins le mot, sinon la réalité. Notre 
propos n'est pas de faire ici, en fin d'article, une cri- 
tique exhaustive du rapport Nadeau ; plus simplement, 
à l'heure où le concept de formation sur mesure est 
de plus en plus répandu, recouvrant parfois des con- 
tenus fort différents, il nous apparaît important de 
souligner la réduction que le rapport Nadeau fait de 
ce concept tel qu'il se pratique dans les services d'édu- 
cation des adultes des collèges du Québec. TI nous 
apparaît également utile de pointer les difficultés que 
suscite, à notre sens, le fait d'étendre à la clientèle des 
15-1 9 ans une pratique conçue et expérimentée auprès 
des adultes. 

La formation sur mesure apparaît comme un 
processus systémique par lequel les institutions édu- 
catives interviennent dans le processus d'apprentissage 
d'individus au sein de groupes homogènes, qui ont en 
commun l'expérience et le vécu d'une même situation, 
en y intégrant les préoccupations des différents agents 
des organisations qui regroupent ces individus et qui 
interviennent dans la définition, la transformation et 
I'orientation de cette situation. La formation sur 
mesure ne se définit nullement par l'originalité ou la 
spécificité de son univers pédagogique et ne saurait 
se réduire au moment pédagogique. 

L'apport original de la formation sur mesure, en 
privilégiant la mesure locale du besoin et la situation 
vécue, est de permettre l'expression, en partenaires 
relativement égaux, de l'étudiant, du commanditaire 
et de l'institution éducative dans la définition d'un 
besoin de formation et dans la recherche des éléments 
pertinents à mettre en œuvre dans le processus d'inter- 
vention. II est évident que cette relative égalité des 
partenaires qui est visée par la participation de l'étu- 
diant à toutes les étapes du processus d'intervention 
est limitée au type TTT et ne se réalise pas dans cha- 
cune de ses expbriences. Dans la situation du module 
tel que décrit par le rapport Nadeau, il est permis de 
douter que la participation de l'étudiant lui assurerait 
une voix comparable à celles du milieu socio-écono- 
mique et de I'institution éducative dans l'élaboration 
du programme. 

Le rapport Nadeau ne voit au collège que des 
adultes. Ce que l'adulte, en formation sur mesure, 



apporte à la définition de son besoin professionnel est 
fortement coloré par l'expérience concrète de sa situa- 
tion de travail. II est certes des situations dont le 
jeune adulte a une expérience aussi concrète et à par- 
tir desquelles il peut formuler des besoins. Cepen- 
dant, compte tenu de la représentation du milieu 
socio-économique à I'intérieur du module, compte 
tenu aussi des résultats que nous révèle la recherche 
ASOPE sur la perception qu'ont les étudiants de leur 
avenir et de leur vie professionnelle, il est permis de 
douter que ces derniers puissent apporter dans la défi- 
nition de leurs besoins professionnels des éléments qui 
puissent avoir un poids déterminant dans la constitu- 
tion du programme. 

L'expérimentation de la formation sur mesure 
déjà réalisée chez les adultes a permis d'identifier les 
points charnière de la réussite desquels dépend celle 
de tout le processus. Ainsi en est-il du lien à faire 
entre recherche des besoins et expression des besoins 
à l'intérieur de la définition des objectifs de I'inter- 
vention, qui est en fait la confrontation des points de 
vue du travailleur et de l'employeur, de l'étudiant et 
du milieu économique sur un même besoin de forma- 
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tion. Ainsi en est-il de la traduction de la situa- 
tion vécue à I'intérieur du programme. La formation 
sur mesure chez les adultes, dans une de ses variantes 
du moins, répond à ce dernier problème en faisant 
kclater le moment pédagogique qui commence alors 
avec I'expression des besoins. En plus d'une partici- 
pation aux activités éducatives, l'étudiant est aussi 
associé i la définition des objectifs et à l'élaboration 
du programme, phases jalousement gardées par I'insti- 
tution éducative à I'intérieur d'un système traditionnel 
au nom de la logique et des impératifs des disciplines 
et auxquelles le rapport Nadeau associe plus facile- 
ment les représentants du « milieu socio-économique 3 
que les étudiants eux-mêmes, au nom de la logique 
et des impératifs du marché du travail. 

1. Le terme fonctionnalité désigne ici l'ensemble des relations 
fonctionnelles entre les opirations. Il s'agit d'établir s'il y 
a cohérence entre les diverses opérations. 
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