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INTRODUCTION 

A l'automne 8 0 , je suis à Val Morin au colloque sur 

l'alphabétisation. L'expérience de la Commission s c o l a i 

re du Témiscamingue retient mon a t t e n t i o n : les comités 

locaux d'éducation des adultes semblent cette formule con

viviale adaptée à une alphabétisation populaire en m i l i e u 

rural. Je reviens à Québec où je complète quelques é b a u 

ches d'une recherche sur la pensée écologique. 

En février 8 1 , je suis sur la route qui me ramené en 

cette Gaspésie n a t a l e . A R i m o u s k i , je m'arrête pour d i s 

cuter d'animation avec un professeur de l'Université du 

Q u é b e c . Le p r o b l è m e , d i t - i l , c'est que les gens de c h e z -

vous ils ne s'embarquent pas dans les p r o j e t s . Il me sug

gère de commencer par une recherche sur cette passivité 

de la p o p u l a t i o n . 

Arrivé à C a r l e t o n , je rencontre le directeur du ser

vice de l'éducation des adultes de la Commission scolaire 

et le responsable du projet d ' a l p h a b é t i s a t i o n . Les diffi

cultés d'une première expérience alpha ont remis en q u e s 

tion les besoins d'écriture en cette région éloignée 

des centres u r b a i n s . Il me donne carte blanche pour 

faire redémarrer le projet sur de nouvelles b a s e s . 



Fort des idées a u t o g e s t i o n n a i r e s , croyant en la 

n é c e s s i t é d'une r é a p p r o p r i a t i o n du social par la p o p u 

lation et à la création d'une école p o p u l a i r e , je d é 

cide d'élargir l'expérimentation initiale à p l u s i e u r s 

v i l l a g e s . Ma volonté est moins d'imposer les paramètres 

du projet que de m ' a s s o c i e r à la population et de p e r 

mettre l'émergence d'une a l p h a b é t i s a t i o n qui c o r r e s p o n 

drait à cette réalité rurale de la G a s p é s i e . 

Ce que j'oublie un peu trop v i t e , c'est que le ser

vice de l'éducation des adultes (S.E.A.) est construit sur 

une t r a d i t i o n i n s t i t u t i o n n e l l e . Il n'y aura pas de p r o 

blème au début parce qu'on croit plus ou moins à cette for

mule des comités d'éducation populaire ( C . E . P . ) . Les r é 

s i s t a n c e s v i e n d r o n t lorsqu'on s'apercevra que les gens 

s'embarquent et qu'il faudra dorénavant composer avec les 

c o m i t é s . 

Mes rôles de développeur et de r e c h e r c h i s t e me situent 

en marge des intérêts de l'institution. Pour p l u s i e u r s , 

je serai une force subversive qui ne travaille pas dans les 

intérêts de l'école. C'est là une c o n t r a d i c t i o n de la r e 

c h e r c h e - a c t i o n i n s t i t u t i o n n e l l e où l'on doit accepter cette 

s i t u a t i o n précaire entre l'effigie du b u r e a u c r a t e et celle 

de l'animateur intégré à la p o p u l a t i o n . 

Je me souviens de cette nuit du temps des Fêtes à 

P o i n t e - à - l a - G a r d e , le village qui avait connu une première 

e x p é r i m e n t a t i o n douteuse en a l p h a b é t i s a t i o n . L'Age d'or 



avait organisé une soirée dansante avec prix de p r é s e n c e . 

Nous sommes dans la classe de l'école d é s a f f e c t é e , là où 

le S.E.A. donnait des cours de f r a n ç a i s . A deux heures du 

m a t i n , le joueur de v i o l o n , le joueur d'accordéon et le 

chanteur se taisent. Il fait chaud. Il y a de la f u m é e , 

l'air est b l e u . La salle est comble et les mots se c r o i 

sent. Une bouteille roule sur le p l a n c h e r , les autres sont 

vides et restent sur les t a b l e s , les goulots encore m o u i l 

lés de la dernière gorgée. 

Les lumières s'allument. Une femme âgée s'avance au 

micro. Les sueurs coulent entre ses seins. Elle exige 

le s i l e n c e . Elle ne l'aura p a s . C'est un gaillard de six 

p i e d s , un vaillant travailleur qui imposera sa v o i x , " G e -

neva Gin" a i d a n t . Le numéro sort de la b o î t e . Un nom 

est c r i é , un homme se lève. Il s'avance, c'est l'éclat 

de rires. Un cri du fond de la salle: "Ote-toi d'ià, 

t'sais pas l i r e " . Les fêtards se r e t i e n n e n t , il y a un si

lence. Le gagnant s'est retiré. C'était un ancien p a r t i 

cipant au cours de f r a n ç a i s . 



I UNE C O U R T E H I S T O I R E DE L ' A L P H A B E T I S A T I O N DANS LA BAIE DES 

C H A L E U R S 

La G a s p é s i e : un Québec rural qui garde un cran de r e 

tard sur le monde urbain de l'éducation. L'école du rang 

était loin et difficilement a c c e s s i b l e . En h i v e r , plusieurs 

routes étaient souvent b l o q u é e s par les tempêtes de n e i g e ; 

au p r i n t e m p s , les chemins défonçaient et devenaient i m p r a t i 

c a b l e s . A d o u z e , treize ou quatorze a n s , les jeunes tra

v a i l l a i e n t à la f e r m e , aux chantiers f o r e s t i e r s , au moulin 

de s c i a g e . 

La Loi de 1944 sur l'instruction obligatoire force les 

jeunes à d e m e u r e r un peu plus longtemps sur les bancs de 

l'école. L'école du rang et du v i l l a g e , quelques c o u v e n t s , 

écoles n o r m a l e s et séminaires forment l'essentiel du s y s t è 

me é d u c a t i o n n e 1 . 1 9 6 0 , c'est la n a t i o n a l i s a t i o n de l'édu

c a t i o n ; 1 9 6 4 , c'est la création des c o m m i s s i o n s scolaires 

locales (douze) pour l'enseignement primaire et des com

m i s s i o n s s c o l a i r e s régionale (trois f r a n ç a i s e s , une a n g l a i 

se) pour l'enseignement s e c o n d a i r e : le chapelet des poly

v a l e n t e s . Ces quatre co mm issions scolaires régionales 

(C.S.R.) ont le monopole de la diplomatique sur le t e r r i 

toire de la baie des C h a l e u r s : des a t e l i e r s de s o u d u r e , 

m é c a n i q u e , m e n u i s e r i e , art m é n a g e r , c u i s i n e , f o r e s t e r i e , 

é l e c t r i c i t é forment les ouvriers peu spécialisés"'", futurs 

c h ô m e u r s , a s s i s t é s sociaux ou travailleurs de l'exil aux 

g h e t t o s de la baie James et de l'Alberta. 

1 Au Québec, il y a deux types de formation professionnelle et deux 
types de spécialisation: les "ouvriers spécialisés" sont formés 
dans les institutions d'enseignement collégial et les "peu spécia
lisés" sont issus du réseau de l'enseignement secondaire. 



L'EDUCATION DES A D U L T E S : D'HIER A A U J O U R D ' H U I 

Dans le territoire de la Commission scolaire r é g i o 

nale de la baie des C h a l e u r s , les cours aux adultes ont 

débuté à la fin des années c i n q u a n t e . Les agronomes de 

l'Union des cultivateurs catholiques a v a i e n t , dans q u e l 

ques l o c a l i t é s , organisé des cours aux a g r i c u l t e u r s . 

C'était la formation p r o f e s s i o n n e l l e , complétée par q u e l 

ques cours de métiers du Centre de main d'oeuvre. Les 

cours d'arts ménagers du ministère de l ' A g r i c u l t u r e , le 

budget familial des caisses p o p u l a i r e s , les loisirs du 

ministère de la Jeunesse et la préparation au mariage de 

l'Office des oeuvres d i o c é s a i n e s complètent le tableau de 

l'éducation permanente d'avant 1962. 

C'est à partir de cette d a t e , avec l'animation 

sociale du B u r e a u d'aménagement de l'Est du Q u é b e c , que 

l'on oriente l'éducation dans une perspective s c o l a r i s a n 

te. Le ministère de l'Education, en collaboration avec 

les autorités f é d é r a l e s , instaure une formation " p r é e m p l o i " : 

de la cinquième à la neuvième a n n é e . Les cours sont pour 

les adultes qui désirent accéder à la formation p r o f e s s i o n 

n e l l e . Les inspecteurs d'écoles et les commissions sco

laires locales se c h a r g e n t , j u s q u ' e n • 1 9 6 5 , des cours de 

p r é e m p l o i . 

En 1 9 6 6 , c'est la r é g i o n a l i s a t i o n de l'éducation per

manente sous la tutelle de la C o m m i s s i o n scolaire régionale 

de la baie des C h a l e u r s , qui couvre le territoire g é o p o l i 

tique du comté de B o n a v e n t u r e : une quarantaine de m u n i c i p a -



lités et deux r é s e r v e s indiennes sur un littoral de trois 

cent vingt k i l o m è t r e s . Des cours de culture générale sont 

o r g a n i s é s : f r a n ç a i s , anglais et m a t h é m a t i q u e s . C'est une 

formation de base scolarisante qui ouvre la porte aux cours 

de p r é e m p l o i . Les cours de culture p o p u l a i r e , c'est aussi 

arts p l a s t i q u e s , c o u t u r e , art c u l i n a i r e , chant et s o l f è g e , 

o r i e n t a t i o n des a d u l t e s , orientation des f o y e r s , p r é p a r a 

tion au m a r i a g e . . . 

Les plans du développement de l'éducation permanente 

p r o p o s e n t la scolarisation des assistés s o c i a u x , des s a n s -

e m ploi et des jeunes adultes ainsi que la formation d'un 

p e r s o n n e l féminin aux m é t i e r s de serveuse de t a b l e , c u i s i 

nière de r e s t a u r a n t et d'hôtel - bien paraître devant le 

tourisme - m o n i t r i c e de terrains de jeux et aide f a m i l i a l e . 

A temps partiel puis à plein temps, des responsables 

de secteur (entre cinq et neuf v i l l a g e s ) , a ssistés d'une 

secrétaire assument la gestion a d m i n i s t r a t i v e et p é d a g o g i 

que d'un c e n t r e . Cette sous-région a1is ation (quatre sec

teurs) a pour but de rendre fonctionnelle l'organisation 

des c o u r s . Avec les a n n é e s , de n o u v e a u x cours et l'anima

tion se sont ajoutés à la panoplie des a c t i v i t é s o f f e r t e s . 

Somme t o u t e , le service de l'éducation des adultes (S.E.A.) 

a peu changé . 



Le Collège d'enseignement général et p r o f e s s i o n n e l 

de Gaspé, l'Université du Québec à Rimouski et la T é l é -

Université sont les derniers a r r i v é s . A l'exception de 

T é l é - U n i v e r s i t é , ils n'offrent pas de formation c o n t i n u e . 

Tous " v e n d e n t " des cours à la p i è c e . Il est difficile 

(sinon impossible) d'obtenir, sans l'exil, un diplôme 

du p o s t s e c o n d a i r e . 

12% de la population de 15 ans et plus ont, en 1 9 7 6 , 

moins d'une cinquième a n n é e ; 35% ont entre cinq et huit 

années de s c o l a r i t é : des taux de sous - scolaris ation n e t 

tement supérieurs aux moyennes provinciales et surtout 

aux régions u r b a i n e s . A l'Ile Jésus de M o n t r é a l , 3,7% ont 

moins d'une cinquième a n n é e ; à R i m o u s k i , ce taux est de 

8,2%. De m ê m e , la population de 15 ans et plus de niveau 

primaire e s t , à l'Ile J é s u s , de 2 3 , 7 % , de 3 2 , 2 % à R i m o u s 

ki et de 4 7 % dans B o n a v e n t u r e ^. 

Sauf un comité pour la défense des défavorisés (re

lié aux v é t é r a n s ) et quelques associations de n é o - r u r a u x 

a r t i s a n s , les r e g r o u p e m e n t s de l o c a t a i r e s , de f e m m e s , de 

j e u n e s , de c h ô m e u r s , de travailleurs peu et non s p é c i a l i 

s é s , de théâtre d ' i m p r o v i s a t i o n , les coopératives d ' h a b i 

tation, é c o l o g i s t e s . . . sont quasi inexistants dans le com

té de B o n a v e n t u r e . 

1 Les trois régions sont comprises dans les territoires géo
politiques appelés "comté"; l'Ile Jésus est une région ur
baine près d'un grand centre; Rimouski est mi-urbaine, mi-
rurale; Bonaventure est rurale. 



Les F e r m i è r e s , les Filles d'Isabelle, les Dames de 

S a i n t e - A n n e , les Chevaliers de C o l o m b , l'Age d'or, l'Union 

des p r o d u c t e u r s a g r i c o l e s , les L i o n s , la Chambre de commer

ce sont les groupes " o r g a n i s é s " dans ce monde r u r a l . Reliés 

(de près ou de loin) à l'Eglise et à sa m o r a l e , ils sont, 

pour la p l u p a r t , de mèche avec le S.E.A. dans le planning 

du plus grand nombre des activités d'"éducation p o p u l a i r e " : 

décoration de gâteaux, t r i c o t , b r o d e r i e , m a c r a m é , c o u r t e 

p o i n t e , buffet froid, c o u t u r e , lampes en papier de r i z . . . 

Au début des années s o i x a n t e , les spécialistes en a n i 

m a t i o n du B u r e a u d'aménagement de l'Est du Québec avaient 

j u s t i f i é la n a i s s a n c e de l'éducation p e r m a n e n t e par la sous-

s c o l a r i s a t i o n de la population du c o m t é . La n a t i o n a l i s a t i o n 

de l'éducation et le réseau moderne des écoles devaient r é 

soudre le p r o b l è m e de la formation de b a s e . L ' a l p h a b é t i s a 

tion semblait chose r é g l é e . . . jusqu'en 1 9 7 8 , l'année du 

colloque sur l'alphabétisation au Québec : Val Morin ou 

la c o n s c i e n c e des d é f a v o r i s é s . 

UNE R U M E U R . . . 

1978 est marquée par deux événements m a j e u r s : la v o 

lonté de la C o m m i s s i o n scolaire de changer le "macramé p o w e r " 

et le colloque de Val Morin sur l'alphabétisation. En a b a n -

donnant le "macramé power" , le S.E.A. perd une part impor-

1 ALPHA 78, Compte rendu du séminaire (sous la direction de Jean-

Paul Hautecoeur), Gouvernement du Québec, MEO, DGEA, 1979 

2 "Macramé power" c'est l'artisanat - petits points, tricot, tissage, 
tricotage... - relié à une population privilégiée: la classe mo
yenne. C'est ce qu'on appelle l'éducation populaire au S.E.A. par 
contraste avec la "formation générale" 



tante de ses activités d'éducation p o p u l a i r e , dont la plus 

grosse partie du budget est affectée aux cours d'artisanat. 

Les " r u m e u r s " de la Direction générale de l'éducation des 

adultes sont l'occasion d'un n o u v e a u q u e s t i o n n e m e n t sur 

l'éducation p o p u l a i r e . Le directeur du S.E.A. résumait 

ainsi ce tournant: 

"On a senti un mouvement provin
cial; un vent qui venait nous 
dire qu'on faisait pas ça (édu
cation populaire), si bien que 
ça (...) 

En même temps ou presque, on a 
commencé à recevoir la documen
tation de Jean-Paul Hautecoeur 
(...) Le colloque de Val Mo
rin est venu compléter cette 
sensibilisation " • 

A une réunion du S.E.A., l'animateur qui revenait du 

colloque fait part des échanges de Val Morin. L'alphabé

tisa t i on / c on s c ien t i s a t ion de Paolo Freire a retenu l'at

tention des intervenants parce q u e , dit-on, elle peut être 

intégrée à une stratégie globale d'animation. Le processus 

de l'alphabétisation devait conscientiser les a n a l p h a b è t e s 

à la situation de sous - déve1oppement des villages et, en 

même t e m p s , susciter un c h a n g e m e n t . 

"Le but de l'éducateur n'est pas 
seulement d'apprendre quelque 
chose à son interlocuteur, mais 
de rechercher avec lui les mo
yens de transformer le monde dans 
lequel ils vivent" ^ 

1 Paolo Freire, Pédagogie des opprinés, Paris, Maspero , 1 9 6 2 , p. 9 



ENTRE L ' A L P H A B E T I S A T I O N ET LE D E V E L O P P E M E N T C O M M U N A U T A I R E : 

P O I N T E - A - L A - G A R D E 

Point e-à-la-Garde - un village à forte proportion 

d'une p o p u l a t i o n " i m p o p u l a i r e " ^ - devient le territoire 

pilote d'une expérience d'alphabétisation menée par une 

équipe formée d'un animateur c o m m u n a u t a i r e , d'une forma

t r i c e , d'un r e s p o n s a b l e de projet et d'un o b s e r v a t e u r . 

1 Populaire et impopulaire sont employés pour désigner deux cou
ches sociales d'une même réalité: la culture du pauvre. Les 
"populaires" et "impopulaires" ont les points communs suivants: 
sous scolarisation (0-9 ans), emploi précaire, santé chance
lante; l'habitation, l'idéologie de la famille, de la classe mo
yenne et la morale religieuse en sont les distinctions. La ca
tégorie populaire a un habitat avec une cuisine, un salon, des 
chambres simples ou partagées entre deux ou trois personnes; les 
gens vont à l'église et respectent ses règles; ils sont acceptés 
dans les organismes du milieu; la cellule familiale est respec
tée: père, mère, enfants. Ils sont souvent travailleurs à 
temps partiel ou sous-payés. La catégorie impopulaire a un ha
bitat surpeuplé: une pièce séparée par un rideau sert de cuisine, 
salon, chambre à coucher pour quatre, cinq, six... personnes. 
Les gens ne vont pas à l'église et ignorent sa morale: cellule 
familiale, fidélité conjugale, travail... Ils sont rejetés des 
organismes du milieu; ils sont inscrits, pour la plupart, à 
l'aide sociale; ils sont les oppressés de la loi: l'auto n'est 
pas conforme, la maison insalubre, les enfants mal élevés, futurs 
délinquants... Lorsqu'ils ne sont pas mis à la porte ou "drop 
out", les "populaires" et "impopulaires" sont à l'école des "au
tres", orientés à 88,4%* vers les voies allégées et pratiques, 
le métier court ou long. C'est une typologie: elle ne conduit 
pas à un portrait de la réalité mais permet de dégager les ca
ractères dominants d'une population étudiée 

* (Voir Caractéristiques des étudiants du professionnel à partir de 
l'analyse de leur cheminement scolaire, Secteur de la planifica
tion, MEQ, 1981, sommaire 13 p. 



L'alphabétisation / con scientis ation , pour cette é q u i 

pe, c'est la prise en charge, l'autonomie, le " r é v e i l " ju

melés aux apprentissages de la l e c t u r e , de l'écriture et 

du calcul. Le but a v o u é : permettre au S.E.A. de s'inté

grer dans le milieu des démunis - par l'alphabétisation -

et de canaliser des groupes de développement pour une re

fonte de l'économie locale - par l'animation - ... 

. . . "Une prise de conscience de 
leurs potentiels et de leurs pos
sibilités, une prise de conscien
ce aussi des problèmes existants 
afin qu'ils se conscientisent sur 
les moyens à prendre pour résou
dre ces problèmes. Donc, ils 
parviennent a une plus grande au
tonomie et une plus grande indé
pendance, cela débouche sur une 
extériorisation (font part de leurs 
problèmes communs): faciliter la 
communication entre eux; susciter 
une vie sociale. De cette façon, 
ils découvrent leur force, leur 
pouvoir et l'importance du col
lectif, du regroupement^ . 

Le projet d é m a r r e . Les représentants de la b u r e a u 

cratie scolaire s'adressent aux notables de la p l a c e : le 

maître de p o s t e , l'épicier du coin, un p r o f e s s e u r , la res

ponsable du club de l'Age d'or. Ils dressent une liste des 

analphabètes du village: une cinquantaine de noms y appa

raissent. La deuxième é t a p e , c'est la méthode " é 1 e c t r o 1 u x " : 

le porte à p o r t e . La formatrice rencontre une quarantaine 

de p e r s o n n e s : 

1 Voir Projet d'alphabétisation, Commission scolaire régionale de 
la baie des Chaleurs, 30 mars 1979, p. 3 



"Je rentrais dans les maisons, 
je me présentais et je les in
vitais à une soirée rencontre 
pour des cours de français". 

D e u x , puis quatre se présentent à l'ancien collège 

t r a n s f o r m é en un centre communautaire qui regroupe le club 

de l'Age d'or, la Caisse p o p u l a i r e , la salle de tissage pour 

les F e r m i è r e s et un logement à prix r é d u i t . 

Les cours commencent et l'équipe du S.E.A. espère 

qu'il y aura un phénomène générateur de r e c r u t e m e n t . En 

f a i t , il n'y aura que quatre participants pour toute la du

rée de l ' e x p é r i e n c e : trois a n s ! 

Pour l'équipe, ces analphabètes acceptent leur situa

tion, ils ne font pas d'effort pour s'en sortir. Après 

q u e l q u e s v i s i t e s sur le t e r r a i n , je serai à même de consta

ter que les r e p r é s e n t a n t s de l'institution et les notables 

de la place e n t r e t i e n n e n t le même discours sur la classe 

i m p o p u l a i r e : lâcheté reliée à bien-être s o c i a l , a l c o o l i s m e , 

i g n o r a n c e , sans talent, s a l e t é , p r o s t i t u t i o n , etc. 

Cette perception de la classe impopulaire reliée à 

l ' i n d é t e r m i n a t i o n entre développement communautaire et a l 

p h a b é t i s a t i o n s o n t , s e m b l e - t - i l , au centre des difficultés 

de ce projet d ' a l p h a b é t i s a t i o n . En voulant tout faire d'un 

c o u p , on n'a pas fait d'alphabétisation ou si peu. Pour le 

S.E.A., l ' a l p h a b é t i s a t i o n est l'alibi pour entrer dans le 

m i l i e u . Cet objectif est nourri des valeurs fortes en a n i -



m a t i o n , mais aussi des clichés de la classe m o y e n n e : prise 

en charge par le milieu de ses d e s t i n é e s ; développer l'au

tonomie des p a r t i c i p a n t s ; changer la façade des maisons 

parce que ça paraît m a l . . . 

"Le milieu du village est très 
malpropre, peut-être qu'il y au
rait quelque chose à faire dans 
l'aménagement des parterres. 
Qu'est-ce que l'on doit faire 
pour que les cours soient belles? 
Qu'est-ce que l'on pourrait pré
senter à nos touristes pour les 
attirer?" 1 

Dans cette e x p é r i e n c e , le S.E.A. fut incapable de se 

mettre au diapason des impopulaires et de tenir compte de 

leur réalité q u o t i d i e n n e . 

L'éducation des a d u l t e s , au même titre que les poly

valentes et les écoles p r i m a i r e s , dessert de l'éducation 

pour les classes m o y e n n e s : le recalé au primaire en oppo

sition à celui qui a v a n c e , le "drop out" du métier court 

en opposition à l'aspirant ingénieur, le "macramé p o w e r " 

en opposition aux impopulaires en a l p h a b é t i s a t i o n . "A la 

p r a t i q u e , on a bien dû reconnaître que l'école était inapte 

à conquérir toute la " c l i e n t è l e " analphabète c o n v o i t é e " . 

1 Voir "Essai d'alphabétisation rurale dans la baie des Chaleurs", 
dans Pratiques d'alphabétisation (sous la direction de Jean-Paul 
Hautecoeur), Gouvernement du Québec, MEQ, DGEA, 1982, pp 333-395 

2 Jean-Paul Hautecoeur, "L'alphabétisation et l'Etat: Quelle poli
tique d'alphabétisation populaire?" dans Compte-rendu du sémi
naire - Alpha 80 (sous la direction de Jean-Paul Hautecoeur) 
Gouvernement du Québec, MEQ, DGEA, 1981, p. 44 



Les inégalités sociales observées à l'école se re

trouvent dans les ramifications subtiles de l'appareil 

d ' é d u c a t i o n des a d u l t e s . Son discours idéologique est 

o p p r e s s i f lorsqu'il se tourne vers les i m p o p u l a i r e s . A 

l'image de " M a d a m e B l a n c h e v i 1 l e " ^ , il veut débarrasser la 

société d'une culture qu'il regarde avec dédain. Témoin 

cet extrait d'une réunion: 

"En formation générale, c'est 
faux de dire qu'on fait seule
ment de la scolarisation. On 
apprend aux gens à se laver, à 
se tenir comme il faut au ci
néma, à une assemblée publique, 
au restaurant ... " 

Un langage r e s p e c t a b l e , un code de la p r o p r e t é , l'i

déologie de la f a m i l l e , du t r a v a i l . . . sont imposés et dif

fusés par l'appareil d'éducation. Si l'Eglise a cédé (mal

gré e l l e ) du t e r r a i n , le même l a n g a g e , les mêmes c o n t r a i n 

t e s , les mêmes finalités s u b s i s t e n t : o r d r e , p r o p r e t é , p r o s 

p é r i t é , r e s p e c t . . . 

A l'automne 1 9 8 0 , le S.E.A. recevait de la Direction 

générale de l'éducation des adultes une subvention pour re

c h e r c h e r et implanter un modèle d'intervention chez les a n a l 

p h a b è t e s en m i l i e u rural d é f a v o r i s é . Ce sera les débuts 

d'une r e c h e r c h e - a c t i o n et d'une nouvelle o r i e n t a t i o n en a l 

p h a b é t i s a t i o n . 

1 Publicité télévisée pour un détergent. 



II UNE NOUVELLE APPROCHE DE L'ALPHABETISATION 

Le S.E.A. était devant un état de fait: la d i f f i c u l 

té de rejoindre les a n a l p h a b è t e s , les d é t e n u s , les s o u s -

s c o l a r i s é s , les A m é r i n d i e n s , les travailleurs et t r a v a i l 

leuses peu q u a l i f i é s , les c h ô m e u r s , les as sistés - sociaux. . . 

Les populaires et impopulaires forment une part importante 

de la population g l o b a l e . En ce s e n s , une minorité jouit 

de l'éducation. 

Intervenant direct auprès de la population a d u l t e , le 

S.E.A. se donne une p r i o r i t é : l ' a l p h a b é t i s a t i o n . Le m a n 

dat sous-entend un objectif plus large: desservir les popu

laires et i m p o p u l a i r e s . Il ne s'agit pas d'une entreprise 

" f a s c i s t e " qui consisterait à s'immiscer dans cette p o p u l a 

tion pour l'obliger a a p p r e n d r e , mais de lui fournir la 

possibilité de s'approprier les rudiments du p o u v o i r , du 

savoir . 

Partir des p o p u l a i r e s et i m p o p u l a i r e s , de leurs p r a 

tiques et leurs couleurs pour l'affirmation de cette "éco

nomie p o l i t i q u e " (esprit d'échange, de c o m m u n a u t a r i s m e , 

de soutien, d ' e n t r a i d e ) , c'est du même coup chercher à 

freiner l'appareil d'uniformisation et de " b l a n c h i s s a g e " , 

déséquilibrer l'école en tant que monopole de la t r a n s m i s 

sion des savoirs en permettant et en v a l o r i s a n t l'émergen

ce d'une " é c o l e " p o p u l a i r e : 

"La question des alternatives à 
l'alphabétisation se pose main
tenant en terme de transversa-
lité et non de parallél^ité , en 
gestes de subversion, en actes 
de transgression. C'est bien 



une oeuvre d'artiste. Un grand 

jeu, en jouissance d'écriture'. 

Mais avant, il y aura inversion 

de la honte, libération des pa

roles, délivrance. Le geste de 

l'écriture est la périphérie: 

au centre fermente la couleur" . 

La p a r t i c i p a t i o n de l'adulte à ce projet (autogéré) 

d'une école p o p u l a i r e suppose un changement radical dans 

l'idéologie et la gestion de l'éducation au S.E.A. Cette 

a u t o g e s t i o n signifie c o n c r è t e m e n t : assurer aux i n d i v i d u s , 

aux c o l l e c t i f s et aux communes le d é c i s i o n n e l , l'identi

f i c a t i o n des désirs é d u c a t i f s , l'exécution et l'évaluation 

des p r o g r a m m e s . 

Les i n t e r v e n a n t s (S.E.A.) et les acteurs (population) 

c r é e r a i e n t un lieu d'autonomie où ils seraient sur un pied 

d ' é g a l i t é . La gestion d'ensemble deviendrait c o l l e c t i v e : 

les p o l i t i q u e s , les p r i o r i t é s , les décisions seraient l'oeu

vre d'un groupe en constante é v o l u t i o n . 

Cette idée de remettre à la population un pouvoir cédé 

par elle à l'école fut l'une des difficultés fondamentales 

de cette r e c h e r c h e - a c t i o n . L'école ne cède pas un pouvoir 

gagné petit à petit au cours des ans; la population n'est 

pas toujours prête à cette r é a p p r o p r i a t i o n du social dans 

la r e d é f i n i t i o n de l'échange é d u c a t i f . Les intervenants 

1 Cf Jean-Paul Hautecoeur, "Du blanchissage à la couleur: l'al

phabétisation scolaire en question" Alpha 30 (sous la di

rection de Jean-Paul Hautecoeur), Gouvernement du Québec, MEQ, 

DGEA, 1982, p. 45 



du S.E.A. ne sont pas prêts ni volontaires à un détachement 

par rapport à leur propre institution. Cela suppose un ap

prentissage de part et d'autre et une volonté commune de 

sortir de l'idéologie i n s t i t u t i o n n e l l e . 

Un S.E.A., c'est un organisme éducatif au sein d'une 

institution d'Etat: l'école. A ce titre, il est spécia

lement conçu pour appliquer des n o r m e s : un échantillon de 

boîtes où l'on intègre des étudiants lorsqu'ils répondent 

aux critères d'admissibilité. Un groupe en action, en évo

lution et en changement est une source d'insécurité qui a 

pour résultat la résistance des i n t e r v e n a n t s . Nous verrons 

comment le normatif fut développé au détriment d'une stra

tégie d'animation. 

CANEVAS DE L ' A L P H A B E T I S A T I O N / E D U C A T I O N POPULAIRE 

Le projet consistait à amener la population à p a r t i 

ciper à l'élaboration d'un "plan g l o b a l " d'éducation popu

laire. La volonté était d'entamer le "macramé p o w e r " à 

la faveur d'une éducation proche des m a n i f e s t a t i o n s de la 

vie en société: élargir aux catégories populaires et im

populaires une éducation réservée aux couches p r i v i l é g i é e s ; 

réaliser un rapport é c o l e - p o p u l a t i o n où la deuxième est 

placée devant le défi d'imaginer une éducation populaire à 

son rythme, dans son l a n g a g e , dans son v i l l a g e . L'école 

n'est plus d é c i s i v e , mais devient collaboratrice à l'émer

gence de projets éducatifs du m i l i e u . 



Il fallait créer des groupes populaires voués exclu

sivement à l'éducation: des "comités d'éducation p o p u l a i 

r e " . C o m p o s é s des v i l l a g e o i s , ils devaient refléter la 

réalité rurale (plusieurs kilomètres séparent les v i l l a g e s , 

quelques bouts de rang sont de véritables isolats c u l t u r e l s ) . 

La p r o m i s c u i t é rurale et l'identification à son village de

v a i e n t être des assises au développement d'une éducation 

o r g a n i q u e : une prise sur la réalité à l'intérieur de sa 

c o m m u n a u t é d ' i d e n t i f i c a t i o n . 

Il ne s'agissait pas d'un projet d'alphabétisation 

f o n c t i o n n e l l e soumise aux normes et valeurs d'une culture 

de la p a p i é r o c r a t i e : le c h è q u e , la formule d'aide sociale 

et de c h ô m a g e . . . ni d'une al p h a b é t i s a t i o n con s c i e n t i s a n t e , 

cette école de la gauche vouée à l'éclairage de l'exploi

tation c a p i t a l i s t e (l'ouvrier de la grande i n d u s t r i e , les 

q u a r t i e r s o u v r i e r s , le syndicalisme et l'identification à 

un groupe de travailleurs sont des réalités u r b a i n e s ) . . . 

ni d'une a l p h a b é t i s a t i o n s c o l a r i s a n t e , ce souvenir de l'ex

c l u s i o n dans la course folle aux bonnes n o t e s , aux " é t o i 

l e s " , aux r é p r i m a n d e s , aux i n t e l l i g e n c e s , les aspects de 

la classe t r a d i t i o n n e l l e ou de la cruche à remplir des 

b o n n e s m o e u r s de la classe m o y e n n e . 

D'un c ô t é , des personnes qui savent lire, écrire et 

c a l c u l e r ; de l'autre, des gens qui, pour différentes r a i 

sons - dans ce t e m p s - l à , on n'allait pas à l'école, l'éco

le était trop loin, la m a l a d i e , le rejet par le réseau 

s c o l a i r e , e t c . - sont a n a l p h a b è t e s . Le p r o j e t : regrouper 

les lettrés et les illettrés sous un même toit, un lieu qui 



prendrait la forme d'un 'atelier. Une approche conviviale 

où l'on s'asseoit autour d'une table pour effectuer diffé

rents exercices d ' a l p h a b é t i s a t i o n . Un langage qui ne tra

hit pas le code: un sens égal pour tout le m o n d e . La m o 

nitrice et les participants savent ce eue veulent dire les 

mots du langage coloré du canton. 

Pour éviter le rapport de domination entre langage 

cultivé et langage p o p u l a i r e , il fallait recréer l'atmos

phère des soirées de b i n g o , des salles de p o o l , des soirées 

dansantes de l'Age d'or, du chantier forestier où le ra

conteur tient la v e d e t t e , du bar où l'on se retrouve par 

" p l a i s i r " tout en gardant un oeil sur la serveuse'. 

Des personnes des m i l i e u x concernés seraient mieux 

placées pour dépister et recruter les futurs p a r t i c i p a n t s 

aux ateliers d'écriture. Dans ces petits villages de la 

G a s p é s i e , tout le monde se connaît ou p r e s q u e . Au décès 

d'un communard, c'est tout le patelin qui se retrouve au 

salon funéraire'. 

Cette promiscuité r u r a l e , l'image de s o i , l'identifi

cation d'être moins que rien rendaient toutefois délicates 

les interventions d ' a l p h a b é t i s a t i o n en milieu r u r a l . L'a

nalphabétisme n'est pas apparent p h y s i q u e m e n t . 

La participation à un atelier d ' é c r i t u r e , c'est la mise 

à n u , la dénonciation de son ignorance. Ce sont quatre c e n t s , 

huit c e n t s , m i l l e , trois mille villageois qui c o n s t a t e n t : 

"Savais-tu qu'y savait p a s ? " Cette mise à nu par la parti-



c i p a t i o n à des activités de l e c t u r e , d'écriture et de c a l 

cul ne devrait pas devenir une occasion de d é s e n c h a n t e m e n t . 

Les a t e l i e r s de culture populaire et impopulaire sont des 

lieux visant la v a l o r i s a t i o n de cette i d e n t i t é . C'est 

l ' a f f i r m a t i o n de la d i f f é r e n c e . C'est la c o n f r o n t a t i o n 

d'une culture i g n o r é e , bafouée et méprisée à une culture 

p r i v i l é g i é e qui définit par son discours (le seul vrai) les 

limites de la s o c i a b i l i t é . 

Dans les a t e l i e r s , les p a r t i c i p a n t s devaient avoir 

plein pouvoir sur le progra mm e p é d a g o g i q u e , la gestion du 

t e m p s , l ' o r g a n i s a t i o n des lieux, des f ê t e s , des a c t i v i t é s . 

Les c o n t e n u s linguistiques devaient puiser dans l'imaginaire 

des p a r t i c i p a n t s : leurs occupations quotidiennes et la m é 

moire de leurs e x p é r i e n c e s c u l t u r e l l e s . La langue ne d e 

vait plus être prisonnière dans la voie de l'exclusion mais 

libérée et sollicitée pour dire et écrire tout ce qu'a e n 

registré la " t ê t e " d'une catégorie populaire et i m p o p u l a i r e . 

Aux e x a m e n s , contrôles et tests se s u b s t i t u e r a i t la 

fête. A p p r e n d r e à lire et écrire change la p e r c e p t i o n de 

soi et du monde e n v i r o n n a n t . Des s o u p e r s , des v o y a g e s , des 

soirées avec musiciens l o c a u x . . . sont dans cette logique 

d'une l i b é r a t i o n de la parole p o p u l a i r e . 

A LA R E C H E R C H E DE L'ACTION 

Le S.E.A. décide d'un territoire p i l o t e : sept mille 

h a b i t a n t s dans dix v i l l a g e s , dont P o i n t e - à -1 a-Garde qui 

avait connu une première expérience d ' a l p h a b é t i s a t i o n . 



Nous sommes à l'hiver 81. Je suis convaincu de la 

formule "comité d'éducation p o p u l a i r e " pour remettre à la 

population un pouvoir récupéré par l'Etat. Après c o n s u l 

tations ( m u n i c i p a l i t é s , CLSC, institutions s c o l a i r e s ) et 

analyse du m i l i e u , il est confirmé qu'il n'y a pas de grou

pe populaire à v o c a t i o n d ' é d u c a t i o n . En l'espace d'un m o i s , 

neuf comités d'éducation populaire sont f o r m é s . 

A l'aide d'une liste des organismes du territoire et 

de la complicité du personnel de l'éducation des adultes 

sont identifiées des personnes p o t e n t i e l l e m e n t intéressées 

par le projet des comités d'éducation p o p u l a i r e . 

Par contact d i r e c t , je m ' e n t r e t i e n s avec chaque per

sonne ressource. Cette première rencontre est consacrée 

à la problématique a n a l p h a b é t i s m e / é d u c a t i o n populaire et 

comité d'éducation p o p u l a i r e . La personne ressource est 

invitée à une réunion de groupe et il arrive qu'elle a m è 

ne un ou des a m i s . 

Après quelques r e n s e i g n e m e n t s , je me fais recevoir 

ainsi par une personne r e s s o u r c e : 

"Toi, tu procèdes pas comme il 
faut. J'ai déjà été commis
saire d'école pis on rencon
trait les gens. Si je savais 
pas lire peut-être que j'aime
rais pas faire affaire avec 
celle-là (en consultant la 
liste). 



A part de r. a, tu vas avoir des 

gens qui sont poignes dans mil

le choses en même temps. Tu de

vras peut-être les motiver... 

Moi, je te dis, si tu veux ar
river a tes fins, il faut con
voquer une assemblée publique". 

Le l e n d e m a i n , je reviens avec des c r a y o n s , du ruban 

a d h é s i f , des grandes f e u i l l e s . Ainsi prend naissance 

" l ' a p p r o c h e g l o b a l e " . Les b u r e a u x de p o s t e , les é p i c e 

r i e s , les b a r s , les r e s t a u r a n t s , les caisses p o p u l a i r e s , 

les salles p u b l i q u e s deviennent des lieux d ' a f f i c h a g e : 

"Tout le monde sait lire et é-
crire sauf... Venez et invi
tez-le". 

"Lecture, écriture, calcul, cer
tains peuvent. D'autres ne peu
vent pas. Donne-lui sa chance. 
Invite-le". 

"2 500 000 Québécois ont des dif
ficultés à lire, écrire et calcu
ler... 600 000 ne savent pas 
écrire leur nom : avec eux et pour 
eux..." 



Une lettre dans le b u l l e t i n paroissial est lue 

au prône : 

"A tous ceux qui rencontrent des 
difficultés au niveau de la lec
ture, de l'écriture et/ou du cal
cul, aux autres intéressés par 
une nouvelle expérience d'éduca
tion populaire et à celui qui 
connaît un ami, un frère, un pa
rent, tu l'invites à notre réu
nion rencontre. Dis-lui qu'il 
n'est pas seul; qu'il y a des 
filles et des garçons, des jeu
nes et des vieux; des femmes qui 
veulent, après tant d'années, 
sortir de la maison; des hommes 
qui se retrouvaient dans les 
chantiers à l'âge de douze ans; 
d'autres demeuraient trop loin 
de l'école et. .. m 1 

" L ' approche g l o b a l e " est différente en ce sens que 

nous ne communiquons pas directement avec des personnes 

r e s s o u r c e s . Une assemblée publique est convoquée où le 

S.E.A. invite l'ensemble des habitants de la communauté 

concernée. 

Certains visages sont le souvenir du face à face, d'au

tres sont appelés par téléphone ou sont les invités de c e l u i -

ci ou c e l l e - l à . Dans deux v i l l a g e s , une partie des communards 

présents ont répondu à la campagne de s e n s i b i l i s a t i o n . 

1 Contenu de l'information/sensibilisation véhiculée à St-François 
d'Assise et L'Alverne 



Cinq, six, quinze, au plus fort une vingtaine de ces 

v i l l a g e o i s sont au r e n d e z - v o u s alpha. Le contact direct 

(8 fois) et l'approche globale (2 fois) sont appliqués aux 

dix petits villages de moins de mille cinq cents habitants 

du secteur M a t a p é d i a . Le S.E.A. concentre ses efforts dans 

cette zone parce que: P o i n t e - à - l a - G a r d e avait connu l'ex

p é r i e n c e et qu'il fallait continuer; le territoire de la 

C o m m i s s i o n scolaire régionale est trop grand pour le pren

dre d'un seul coup; c'est un projet pilote où il faut s'a

juster et se corriger c o n t i n u e l l e m e n t . 

Une brève p r é s e n t a t i o n de l'analphabétisme pour en

suite laisser la parole à l'assemblée. Les gens imaginent 

des p o s s i b l e s , se souviennent d'un c a s , identifient les 

a n a l p h a b è t e s du v i l l a g e . . . Nous passons au v i s i o n n è r e n t 

d'un video"'" suivi d'une discussion. 

A la fin de la r é u n i o n , les gens sont invités à par

ticiper à la formation d'un comité d'éducation populaire 

qui sera r e c o n n u par le S.E.A. à la réception d'une lettre 

d ' e n g a g e m e n t pour la mise sur pied d'un groupe d'alphabé

tisation : 

"Nous (...) les membres du co
mité d'éducation populaire de 
(...) nous nous engageons à don
ner six heures (minimum) par se
maine en alphabétisation à comp
ter du 12 mars. 

1 Vidéo sur l'animation en alphabétisation à la Commission sco
laire Jean-Talon: Une autre solitude (distribué par le MEQ-
DGEA) 



Présentement, nous avons re
cruté huit analphabètes. Les 
ateliers se donneront au club 
de l'Age d'or par Mme (...) 

Mes salutations, " 

(...) 

La première année (printemps 8 1 ) , le comité est 

constitué des cercles a l p h a b é t i s a t i o n , c o o r d i n a t i o n et 

station. L'éducation populaire vient a p r è s : l'année 

scolaire 1 9 8 1 - 8 2 . 



L'ensemble des cercles, constitués d'individus d i s 

p a r a t e s forme le comité d'éducation populaire (CEP) . Les 

cercles sont interreliés et une personne peut p a r t i c i p e r 

à p l u s i e u r s c e r c l e s . Cet organigramme a la prétention 

d'être a u t o g e s t i o n n a i r e . Il laisse de côté les schèmes 

" p r é s i d e n t , s e c r é t a i r e , t r é s o r i e r " et permet de s e n s i b i l i 

ser les m e m b r e s du CEP au l e a d e r s h i p , à l'appropriation 

des p o u v o i r s . En même t e m p s , l'autogestion est une édu

cation au partage des r e s p o n s a b i l i t é s et à la c r é a t i o n , 

par la p o p u l a t i o n , d'une alternative populaire à l'école 

i n s t i t u t i o n n e l l e . 

Le cercle a l p h a b é t i s a t i o n est composé u n i q u e m e n t des 

m o n i t r i c e s - a I p h a . L'éducation populaire a emprunté deux 

f o r m u l e s : quelques personnes organisent cette activité 

ou l'ensemble des intervenants ( m o n i t e u r s , p u b l i c i s t e s , 

p r o m o t e u r s . . . ) en éducation p o p u l a i r e . La station est 

l'endroit de ceux et celles qui sont membres du CEP mais 

qui n'ont pas de tâche p r é c i s e . 

Le cercle c o o r d i n a t i o n - g e s t i o n est celui de la "pa-

p i ë r o c r a t i e " rendue nécessaire par les échanges avec 

l ' e x t é r i e u r : S.E.A., M . E . Q . , Caisse p o p u l a i r e , m u n i c i p a 

l i t é . . . Chaque cercle est a u t o n o m e . Le rôle du p e r s o n n e l 

du S.E.A. devait être le support et l'aide aux actions des 

c o m i t é s : a n i m a t i o n , s e c r é t a r i a t , b a n q u e , s o u t i e n . 



LE S.E.A. ET LES C.E.P. 

Trois p r o f e s s i o n n e l s non enseignants se joignent à 

moi pour former une équipe d ' a n i m a t e u r s . Avec un service 

de s e c r é t a r i a t , nous sommes le support du S.E.A. aux C.E.P. 

Cette équipe n'est pas f o n c t i o n n e l l e . Deux animateurs 

sont à cent cinquante kilomètres des v i l l a g e s . En plus de 

la grande distance géophysique de la population - problèmes 

de c o m m u n i c a t i o n et de suivi - cette formule est coûteuse 

en frais de d é p l a c e m e n t . Le troisième animateur est res

ponsable d'un centre d'éducation des a d u l t e s . Il a p p r é 

hendait le travail d'animation et faisait peu de terrain. 

Un an avant cette recherche a c t i o n , une équipe du CLSC 

avait reçu des boutades de la p o p u l a t i o n . Le responsable 

de centre, alors p r o f e s s e u r , p a r t i c i p a i t , au nom du C L S C , 

à des réunions publiques sur l'éducation s e x u e l l e . L ' E g l i 

se, en coalition avec la droite des v i l l a g e s , les avait 

reçus avec de la musique de m e s s e , des chansons r e l i g i e u s e s , 

des fourches à foin, des chaudrons et des c u i l l è r e s . . . 

Dans les v i l l a g e s , le scénario se répétait et les réunions 

s'annulaient: l'équipe fut forcée d'abandonner'. 

Sur les neuf c o m i t é s , trois ne pourront pas mettre sur 

pied un atelier alpha. Dans deux v i l l a g e s , la campagne de 

sensibilisation ne donne pas les résultats e s c o m p t é s . Les 

gens qui se sont présentés à la réunion convoquée par les 

animateurs du S.E.A. sont plus ou moins intéressés par la 

formule du CEP. Le S.E.A. est-il mal perçu? La réunion 

fut-elle convoquée une mauvaise soirée? 



A une réunion des a n i m a t e u r s , on s'est dit: "Il 

faut t r a v a i l l e r avec les v i l l a g e s qui donnent des r é s u l 

tats. Des e x p é r i e n c e s b i e n menées auront un effet d'en

t r a î n e m e n t " . Au troisième v i l l a g e , la monitrice recrute 

les p a r t i c i p a n t s , décide du lieu, débute les a c t i v i t é s . . . 

Après q u e l q u e s r e n c o n t r e s , elle déménage à M o n t r é a l . Le 

p r i n t e m p s est là et le CEP attendra l'automne pour re

lancer le p r o j e t . 

L ' e x p é r i e n c e fut courte: trois m o i s . Les membres 

des CEP se r é u n i s s e n t au printemps pour une journée d'éva

l u a t i o n . Les m o n i t r i c e s alpha r e v e n d i q u e n t : du m a t é r i e l 

p é d a g o g i q u e , une plus grande a c c e s s i b i l i t é aux écoles pa

r o i s s i a l e s , une augmentation des budgets en a l p h a b é t i s a 

tion (salaire des m o n i t e u r s ) , des moyens de transport pour 

les p a r t i c i p a n t s , des rencontres entre m o n i t r i c e s alpha du 

s e c t e u r , des soirées d'information (par v i l l a g e ) avec le 

S.E.A. et les CEP. 

Prenant c o n n a i s s a n c e des subventions accordées par 

le m i n i s t è r e de l'Education aux organismes v o l o n t a i r e s 

d'éducation p o p u l a i r e , les CEP p r é s e n t e n t des projets 

d ' é d u c a t i o n populaire et des demandes d ' a c c r é d i t a t i o n . 

Ils auront les a c c r é d i t a t i o n s mais les budgets ne seront 

pas c o n c é d é s la première a n n é e . 



L'ESPACE D'UN ETE 

Les CEP sont plus ou moins d é s o r g a n i s é s . Ils d é p e n 
dent de la Commission scolaire tant du point de vue écono
mique q u ' o r gan i s a t i onn e 1 . Ils dépendent de la commission sco
laire pour l'animation, le b u d g e t , le support... Ils s e 
ront trois mois en inertie. 

A la rentrée ( s e p t e m b r e ) , je ne puis que constater 
une désorganisation du rapport S.E.A./CEP. Les intervenants 
du S.E.A., appuyés de la direction de la Commission scolai
re ont ébranlé le processus dans lequel j'avais, a u p a r a v a n t , 
placé les CEP. 

Le CEP n'est pas reconnu par la Commission s c o l a i r e . 
Cette situation le rend p r é c a i r e : il ne peut recevoir 
d'argent pour l'éducation populaire. Une assemblée des 
commissaires''" suffirait à désavouer d é f i n i t i v e m e n t le CEP 
et ce serait la fin de la r e c h e r c h e - a c t i o n . S e p t e m b r e , oc
tobre et novembre sera le temps nécessaire pour que, dit-
on, à la Commission s c o l a i r e , on dépasse les craintes sou
levées: les CEP iront-ils à l'encontre des finalités et 
buts de la Commission? Seront-ils des opposants aux com
missaires? Comment contrôler les fonds publics? 

Cette situation crée un état de confusion au sein du 
S.E.A. Un document intitulé "Formation s o c i o - c u l t u r e l l e " 
fait a b s t r a c t i o n de la recherche action avec les comités 

1 Les commissaires sont élus par la population; ils forment une 
assemblée des représentants des utilisateurs et sont les dé
cisionnels . 



d'éducation p o p u l a i r e . Le S.E.A. relègue les CEP à l'al

p h a b é t i s a t i o n jumelée aux cours de l'artisanat. La situa

tion se résume a i n s i : le S.E.A., parce qu'il ne peut per

cer les m i l i e u x p o p u l a i r e s , s'associe les CEP en a l p h a b é 

t i s a t i o n ; la D.G.E.A. ne subventionnant plus les activités 

du "macramé p o w e r " , le S.E.A. cède le parent pauvre au CEP. 

Ce que le S.E.A. ne réalisait pas à ce m o m e n t - l à , c'est que 

l'éducation populaire (partie importante du b u d g e t . . . ) se

rait en chute l i b r e . En n o v e m b r e , l'éducation populaire 

est tombée sous le seuil c r i t i q u e . Les p r o f e s s e u r s de 

l'artisanat - les organisateurs de l'éducation populaire -

ne sont plus au r e n d e z - v o u s . Au S.E.A., on se demande com

ment sortir du m a r a s m e . Si le S.E.A. ne dépense pas ses 

h e u r e s / c o u r s , il verra ses subventions d i m i n u é e s . Les jobs 

sont en d a n g e r ! 

Alors les CEP - b o u d é s jusque là - sont l'issue. 

Fin n o v e m b r e , ils sont reconnus par l'assemblée des com

m i s s a i r e s . Pour le S.E.A., la solution est s i m p l e : fi

n a n c e r les CEP qui organiseront les cours de l'artisanat... 

Les CEP n'ont rien changé dans les pratiques é d u c a 

tives du S.E.A. A M a t a p é d i a , par e x e m p l e , on taxe de 

" r é u n i o n n e t t e " l'animation auprès des CEP. Un professeur 

en d i s p o n i b i l i t é avait accepté le poste de responsable de 

c e n t r e de l'éducation des adultes sous cette condition: 

ne pas faire d'animation! 



Les responsables de centre ne sont pas et ne seront 

probablement jamais des a n i m a t e u r s . Ce sont des gestion

naires qui ont de l'animation une image p é j o r a t i v e : 

"J'ai déjà vendu des c h a r s , j'peux ben faire de l'anima

tion" ou e n c o r e , "C'est un contrôle qui se fait par télé

p h o n e . Ma journée se termine à 4 h 3 0 " . 

Faute de moyen b u d g é t a i r e , le S.E.A. n'avait pas 

d'autre solution: les responsables de centre d e v i e n 

draient les animateurs auprès des comités. A p l u s i e u r s 

r e p r i s e s , ils ont désavoué le projet CEP. L o r s q u e le 

directeur leur demanda de faire de l'animation, ils ac

ceptèrent à contrecoeur et ce fut les débuts d'une o p é 

ration s é d i t i e u s e . On se cache derrière de fausses v é 

r i t é s , parce qu'on ne comprend pas les prémisses n é c e s 

saires à l'animation: position du p r o b l è m e , i d e n t i f i c a 

tion des l e a d e r s , évolution du groupe, définition d'ob

jectifs à court t e r m e . . . En c o n s é q u e n c e , il n'y avait 

pas cette connivence recherchée entre CEP et S.E.A. Je 

prenais sur moi l'initiative de l'animation avec l'ob

jectif de démontrer les p o s s i b i l i t é s associatives entre 

l'institution et les comités d'éducation p o p u l a i r e . 

UNE QUESTION D'EXISTENCE 

A l'automne d é b u t e n t , dans les sept v i l l a g e s , les 

ateliers de lecture, d'écriture et de calcul. Suite à 

une tournée des CEP, je sentais chez les membres un cer

tain désabusement devant l'accaparement de l'alphabéti-



s a t i o n : les CEP comptent cinq à huit m e m b r e s . Outre les 

deux m o n i t r i c e s en a l p h a b é t i s a t i o n et une personne à la 

c o o r d i n a t i o n - g e s t i o n , il reste deux à cinq individus qui 

sont les m e m b r e s symboliques de l'existence du CEP. Je 

craignais leur é c l a t e m e n t . 

Dans ma tournée auprès des CEP, je s e n s i b i l i s a i s les 

m e m b r e s à leur force de revendication et les informais de 

la p o s i t i o n de la Commission s c o l a i r e . Il fallait s'op

poser aux o p é r a t i o n s s é d i t i e u s e s . 

Les m e m b r e s des CEP me percevaient comme leur p o r t e -

parole et le r e v e n d i c a t e u r auprès de l ' i n s t i t u t i o n . Ma 

p r e m i è r e tâche fut de briser cette image. Je profitais 

de l'occasion pour démontrer la relativité des décisions 

de l ' i n s t i t u t i o n n e l - les absurdités du pouvoir - et la 

force de c o h é s i o n du groupe dans une situation de r e v e n 

d i c a t i o n . 

Entre les v i l l a g e s , un réseau téléphonique s'est or

g a n i s é . Les comités ont décidé d'écrire au directeur gé

n é r a l de la C o m m i s s i o n s c o l a i r e , au directeur du S.E.A., 

au r e s p o n s a b l e du centre. Les CEP appuyaient leurs re

v e n d i c a t i o n s sur les a c c r é d i t a t i o n s obtenues du m i n i s t è r e 

de l'Education et sur les engagements du S.E.A. Ils de

m a n d è r e n t au S.E.A. une quote-part de son budget de for

mation s o c i o c u l t u r e l l e . Trois lettres suffiront à faire 

bouger la m a c h i n e . 



Mon rapport à l'institution fut changé. L'on m ' a c 

cusa de p r o v o c a t e u r , de m a n i p u l a t e u r . . . Le directeur de 

la polyvalente et le d i r e c t e u r - a d j o i n t me c o n v o q u è r e n t : 

je ne travaillais plus pour les " i n t é r ê t s " de la C o m m i s 

sion scolaire et ils ne coin prenaient pas mon côté bavard. 

"Il y a des choses qu'on ne peut pas dire". 

F i n a l e m e n t , les comités seront o f f i c i e l l e m e n t r e c o n 

nus comme c o l l a b o r a t e u r s du S.E.A. en éducation p o p u l a i 

re, les budgets seront a c c o r d é s . Mais le S.E.A. ne se 

donnera pas de stratégie d'animation. La formation à 

la c r é a t i v i t é , à l'imagination, à la critique des valeurs 

de classes et de la démagogie sont mises de côté. C'est 

le normatif qui c o m p t e . 

LE NORMATIF 

Pour être accepté par la Commission s c o l a i r e , chaque 

comité doit, m a i n t e n a n t , obtenir une a c c r é d i t a i o n du m i 

nistère de l'Education. Les activités d'éducation p o p u 

laire réalisées par les comités sont reconnues et finan

cées au même titre que les activités d'éducation p o p u l a i 

re* organisées par le s e r v i c e . 

Le S.E.A. accorde aux CEP deux types de s u b v e n t i o n s : 

éducation populaire et a l p h a b é t i s a t i o n . Il s'agit, pour 

la première d'une somme de base de 500,00$ qui assure un 

* Le service de l'éducation des adultes définit l'éducation populaire 
comme en ensemble d'activités non scolarisantes, qui permettent de 
poursuivre une démarche visant l'acquisition d'une plus grande au
tonomie de la personne. 



nombre d'heures d'activités minimales et un montant de 

0 , 7 5 c par adulte sur le territoire couvert par le com i 

té: un v i l l a g e . Par e x e m p l e , une paroisse qui compte 

une p o p u l a t i o n de 750 habitants peut présenter des pro

jets d'activités pour un mentant de 1 0 6 2 , 5 0 5 

( 5 0 0 -r ( 750 x 0 , 7 5 c ) = 1 06 2 , 5 0$ ) 

Les comités présentent leurs intentions d'acti

vités au S.E.A. Tous les projets soumis sont autorisés 

et les bu d g e t s sont accordés sur prése n t a t i o n des plans 

de chaque c o m i t é . Les intervenants du S.E.A. et les CEP 

p r o d u i s e n t c o l l e c t i v e m e n t les pièces j u s t i f i c a t i v e s des 

d é p e n s e s : f a c t u r e s , rapports de r e n c o n t r e s , c o m p t a b i l i 

té, feuilles de p r é s e n c e s , e t c . . . 

En a l p h a b é t i s a t i o n , le CEP obtient 1 2 , 0 0 S de l'heure 

pour chaque heure d'atelier, de r e c r u t e m e n t * et de p r é p a 

ration des act i v i t é s p é d a g o g i q u e s . 

Le CEP rétribue directement les m o n i t e u r s . Ca re

présente 1 0 , 0 0 $ à 1 2 , 0 0 $ de l'heure pour le monit e u r a l 

pha: un m i n i m u m de six heure s / semaine pour des ateliers 

qui débutent après la chasse (fin oc t o b r e ) et se terminent 

avec les jardins (début m a i ) . Sur p r é s e n t a t i o n de factu

r e s , le S.E.A. défraie les coûts a d j a c e n t s : café, souper 

c o m m u n a u t a i r e , fête p o p u l a i r e , v o y a g e . . . En éducation p o 

p u l a i r e , les mon i t e u r s sont payés en regard du budget a l 

loué à chaque a c t i v i t é . Le comité a la liberté (contrôlée) 

de la gestion de ses revenus et d é p e n s e s . 

* Le porte 3 porte est le 9eul recrutement subventionné. 



C'est le CEP qui engage les moniteurs a p p r o p r i é s 

aux différentes a c t i v i t é s : un mécanicien pour la m é c a 

n i q u e , un b û c h e r o n pour la réparation de la scie m é c a n i 

q u e , un menuisier pour la m e n u i s e r i e . . . un e personne qui 

sait lire et écrire pour les ateliers d'écriture. Dans 

les limites du comité, le d i p l ô m e , la reconnaissance éta

tique, la certification institutionnelle ne sont pas des 

critères d'e mb a u c h e. 

En a l p h a b é t i s a t i o n , les m o n i t r i c e s sont mis à défi 

de créer leur matériel p é d a g o g i q u e . Le S.E.A. fournit les 

g r a m m a i r e s , les d i c t i o n n a i r e s , les manuels de m a t h é m a t i 

q u e s ; les monitrices ont sorti leurs anciens livres d'ex

e r c i c e s , ont cogné à la porte de l'école et ont quémandé 

des livres didactiques pour e n f a n t s . Le t r a v a i l : adapter 

les exercices à une pédagogie a d u l t e . 

Après un an et demi de travail sur le t e r r a i n , les 

monitrices ont demandé des cahiers ressources plus com

p l e t s . Nous avons distribué du m a t é r i e l "brut" de L'Ar-

bralettre (un groupe Alpha de S h e r b r o o k e ) , la série du 

Français 3 0 0 (méthode scolarisante pour a d u l t e s ) , le R e 

cueil de scénarios de la C.S.R. du Témiscamingue et A l 

p h a b é t i s a t i o n en milieu rural, un cas type de la Coopéra

tive des services multiples de L a n a u d i è r e . A ces c o n t e n u s , 

a j o u t o n s : des manuels d ' h i s t o i r e , de géographie, de m é c a 

n i q u e , de m e n u i s e r i e , des cartes g é o g r a p h i q u e s , des h o r l o 

g e s , des thermomètres et le tableau n o i r . 



Les e x e r c i c e s sont composés de m o t s , de p h r a s e s , de 

calculs utilisés directement par le p a r t i c i p a n t ou qui 

font partie de son m i l i e u de v i e : ses o c c u p a t i o n s , son 

v i l l a g e , son rang, sa ferme, ses e n f a n t s . . . 

Une a n i m a t i o n et des échanges entre m o n i t r i c e s com

plètent cette a p p r o c h e . Il s'agit de discussions dont 

l'objectif est de faciliter les relations entre m o n i t r i c e s 

et p a r t i c i p a n t s : intégrer les monitrices à un processus 

de c o m p r é h e n s i o n de la relation aicant-aidé d'une p a r t , et 

aider à la f a b r i c a t i o n continue des outils p é d a g o g i 

ques d'autre p a r t . 

Notre crainte de voir les ateliers prendre la forme 

d'une "petite école" nous amenait à garder distants les 

s p é c i a l i s t e s de la p é d a g o g i e . Certains résultats mitigés 

de quelques p a r t i c i p a n t s et l'insécurité des monitrices 

dans la fabrication du m a t é r i e l pédagogique ont incité le 

S.E.A. à revenir sur cette p o s i t i o n . Pour combler ce qui 

semble une faille à cette alphabétisation p o p u l a i r e , le 

S.E.A. a engagé (au moment d'écrire ces lignes) une a n i m a 

trice avec une formation en p s y c h o - p é d a g o g i e . Nous dési

rons la c o n t i n u i t é d'une alphabétisation populaire mais 

l'embauche d'un pédagogue n'est pas sans poser le p r o b l è 

me de la r é a p p r o p r i a t i o n scolaire ( p r o f e s s i o n n e l l e ) de 

l ' a l p h a b é t i s a t i o n . . . 



III UNE EXPERIENCE TYPE: LE COMITE D'EDUCATION POPULAIRE DE 

ST-FRANCOIS 

St-François est un petit village de 1'arrière-pays , 

situé à 29 km de M a t a p é d i a . Il comptait neuf cent soixan

te-deux habitants en 1 9 7 8 . A part une petite s c i e r i e , il 

n'y a pas de catalyseur de l'économie. Il y a v a i t , selon 

les statistiques de l'aide sociale (avril 1 9 7 6 ) , 13% de 

dossiers a c t i f s ; en novembre 1 9 7 9 , Statistique Canada dé

nombre 40% de chômeurs"'". 

Il y a deux clubs sociaux, deux groupes reliés au dé

v e l o p p e m e n t , deux comités voués à l'éducation, quatre or

ganismes de services p a r a m u n i c i p a u x , une caisse p o p u l a i r e , 

un bureau de p o s t e , une école é l é m e n t a i r e , deux r e s t a u r a n t s , 

trois b a r s , une salle m u n i c i p a l e , une salle de quilles et 

p o o l . 

Différentes raisons nous ont motivés à choisir ce lieu 

d'observation. C'est par un citoyen de St-François que nous 

avons remplacé le contact direct par l'approche g l o b a l e . 

Les monitrices alpha sont les moins scolarisées (elles ont 

une septième a n n é e ) . En l'espace de quatre j o u r s , une jeu

ne analphabète a recruté quatorze individus pour un atelier 

1 II n'y a pas de statistique sur les taux de scolarité de la 
population par village. 



d ' é c r i t u r e . Dans le rapport in stitution/groupe p o p u l a i r e , 

c'est ce comité q u i , le p r e m i e r , a eu des p o l é m i q u e s avec 

le S.E.A. Nous avons tenu compte des taux élevés d'aide 

sociale et d'assurance chômage dont le corollaire est l'a

n a l p h a b é t i s m e . 

F O R M A T I O N DU CEP ET DEBUTS DE L ' A L P H A B E T I S A T I O N 

En mars 1 9 8 1 , au sous-sol de l'école élémentaire de 

S t - F r a n ç o i s se présentent quatre personnes pour former le 

comité - un c o m m i s s a i r e , une ancienne i n s t i t u t r i c e , une 

r e s t a u r a t r i c e , une ménagère - et cinq v o l o n t a i r e s pour par

ticiper aux futurs ateliers d'écriture - un g a r a g i s t e , une 

jeune fille qui avait été malade dans sa j e u n e s s e , une a u 

tre qui gardait ses parents et deux m é n a g è r e s qui s'infor

ment si ça paye - ces dernières ne sont pas revenues'. 

La r e s t a u r a t r i c e se jumelle à une ancienne i n s t i t u 

trice de l'école de rang. Quelques a n a l p h a b è t e s ont été 

s e n s i b i l i s é s par la lecture de la lettre au p r ô n e . Ils 

p a r t i c i p e n t à la soirée d'information et ils seront les 

m a î t r e s d'oeuvre du r e c r u t e m e n t : 

"Quand j'ai vu que c'était Irène 
pis Zita qui faisaient ça, j'ai 
téléphoné à mon oncle pis ma tan
te m'a donné des noms (...) 



Quand les gens ne savaient pas 
trop, j'allais les voir (...) 
Pis y a pas juste moi qui a fait 
ça: Léonard, Gracieuse, Israël 
(...) Là, on s'appelait pis on 
appelait Irène et on y donnait 
les noms". 

Les m o n i t r i c e s ont pensé tenir les ateliers au restau

rant du v i l l a g e . Ils se déroulent au couvent. Les p a r t i 

cipants sont formés des jeunes sans e m p l o i , quelques re

traités, quelques chômeurs en attente de l'été, quatorze 

personnes recrutées en quatre j o u r s . 

Les m o n i t r i c e s sont préoccupées par l'aspect o r g a n i -

s a t i o n n e l : le l o c a l , les m a n u e l s , l'organisation du C E P , 

la p é d a g o g i e . Je les sensibilise aux dangers de la déma

gogie. . . Je les mets à défi de créer une a t m o s p h è r e qui 

ne rappellera pas l'école aux p a r t i c i p a n t s . On part de 

cette p r é m i s s e : les communards sont capables de créer 

des lieux éducatifs au reflet de l'identité p o p u l a i r e ; 

pour ce faire, ils ont besoin d'une sensibilis a t i o n / f o r n a 

tion/ information aux valeurs des classes sociales et aux 

règles des cadres traditionnels de l'école. 

Le S.E.A. est d i s t a n t . La d é s i n s t i t u t i o n n a 1 i s ation 

de l'éducation ne fait pas consensus entre les p r o f e s s i o n 

n e l s : la q u a l i t é , le p r o f e s s i o n n a l i s m e , le corporatisme 

reviennent r é g u l i è r e m e n t dans les d i s c u s s i o n s . 



Au p r i n t e m p s 8 1 , les comités sont i m p l a n t é s . Les 

ateliers d'écriture peuvent d é b u t e r . L ' o b s e r v a t i o n , les 

e n t r e v u e s , les rencontres ne commenceront qu'à l'automne. 

A U T O M N E 81 

Le comité de St-François comprend: trois m é n a g è r e s , 

un c o m m i s s a i r e , la directrice de l'école p a r o i s s i a l e , un 

é b é n i s t e , un a g r i c u l t e u r , son a m i e , une ancienne institu

tr i c e , une jeune drop-out du Cégep. Outre l'alphabétisa

tion, les gens sont répartis comme suit: trois à la coor

d i n a t i o n / g e s t i o n , quatre à l'éducation populaire et une à 

la s t a t i o n . 

Au cercle a l p h a b é t i s a t i o n , les a c t i v i t é s ont été in

terrompues avec l'été. L'ancienne institutrice a donné sa 

démission (raisons personnelles et f a m i l i a l e s ) . La r e s t a u 

ratrice est restée et sa fille a remplacé l'institutrice. 

Une m é n a g è r e a complété l'équipe de m o n i t r i c e s . 

Cette dernière est d'une grande famille de c u l t i v a 

t e u r s . Elle a complété sa septième a n n é e . Ils étaient 

douze et peu ont continué les é t u d e s . "Très tôt, on se m a 

riait ou on travaillait à la f e r m e " . Son mari a eu q u e l 

ques c o m m e r c e s qui ont plus ou moins m a r c h é . A u j o u r d ' h u i , 

il possède une d i s c o - m o b i l e . La restauratrice e s t , elle 

a u s s i , d'un m i l i e u a g r i c o l e . Tout comme sa c o m p a g n e , elle 

a complété sa septième a n n é e . Ils étaient n e u f . " C h e z -



n o u s , on n'a pas fait plus d'une septième a n n é e " . Son 

mari était forgeron, le métier s'est d é g r a d é , la forge a 

fermé et a fait place à un petit restaurant de v i l l a g e . 

Sa fille vient d'abandonner le C é g e p : "J'avais l'impres

sion d'y perdre mon t e m p s " . Elle ne sait pas de quoi s e 

ra fait demain. Elle veut prendre une expérience d'alpha

b é t i s a t i o n . Son rêve, c'est d'alphabétiser en Amérique du 

Sud . 

Les deux premières m o n i t r i c e s sont impliquées dans 

les organismes s u i v a n t s : Filles d ' I s a b e l l e , F e r m i è r e s , 

a r t i s a n a t , comité de d é v e l o p p e m e n t , Secouristes S t - J e a n . 

La fille vient "d'arriver au p a y s " . Elle trouve le temps 

long: ses amis n'y sont p l u s . Pour passer le t e m p s , elle 

est serveuse au restaurant de sa mère et participe aux ac

tivités du CEP. 

A l'automne 81 commence l'opération "second d é p a r t " . 

Les m o n i t r i c e s s'occupent de r e c r u t e m e n t : une note dans 

le bulletin p a r o i s s i a l , l'affichage à l'épicerie, au r e s 

taurant, au Bureau de poste ne donnent pas les résultats 

e s c o m p t é s . D e u x , puis trois des anciens sont r e j o i n t s . 

C'est in s u f f i s a n t . Les m o n i t r i c e s feront du porte à porte. 

Aidées des a n c i e n s , elle r e n c o n t r e n t des n o u v e a u x . 

"On a rencontré les anciens et 
des nouveaux. Les gens nous 
donnaient des noms. Moi je 
connais tout le monde (...) 



On se présentait, on disait: 
"On fait de l'alphabétisation; 
on a su que tu serais intéres
sée à participer à un atelier 
d'écriture". 

Les gens sont réticents au dé
but. On donne une description 
de ce qui se passe aux ateliers. 
A la fin, on l'invite à conti
nuer avec nous autres. On 
l'attend pour le début des ac
tivités . On fixe une date de 
rencontre (...) Aujourd'hui, 
ils nous disent que c'est cette 
visite qui les a convaincus. 
Sans ça, ils ne seraient pas 
venus (...) 

Pour la plupart, ils se sont 
présentés à la première ren
contre. A part la maladie et 
les déménagements, ils ont con
tinué de venir". 

Il y a un autre recrutement i n f o r m e l . Les m o n i t r i c e s 

ont recruté directement dans leur rang. I c i , pas de stra

té g i e , pas de méthode d'approche. Avec les s i e n s , une mo

nitrice fait part de sa nouvelle e x p é r i e n c e . Les informa

tions s u s c i t e n t de l'intérêt chez les p a i r s . Entre l'infor

m a t i o n et l ' a d h é s i o n , le fossé n'est pas grand, l'effort 

est m i n i m i s é : 



"J'ai eu ces deux-là, une 
tante et une cousine. Je 
n'avais jamais eu l'inten
tion d'aller là pour ça. 
Elles se sont offertes. 

Je ne serais jamais allée 
les rencontrer pour les re
cruter. Je n'avais pas leurs 
noms. Je me suis dit*, je 
ne peux pas les refuser mê
me si c'est dans la paren
té". 

Quatre participants et une monitrice ont un lien d i 

rect de parenté (cousin, oncle, t a n t e ) . Quatre p a r t i c i 

pants ont des liens directs ou indirects entre eux (frère, 

soeur, b e a u - f r è r e , b e l l e - s o e u r , g e n d r e ) . Deux sont des 

amis de longue date. Un est v o i s i n . Chaque monitrice con

naît ses p a r t i c i p a n t s . Eux ne se connaissaient pas très 

b i e n . Ils s'étaient déjà croisés mais ne s'étaient pas 

adressés la p a r o l e : "On se connaît de m ê m e . On se connaît 

toute par icitte. On s'est déjà v u " . 

PORTRAIT DE FAMILLE-

Simone est dans la v i n g t a i n e . Son père est c u l t i v a 

teur. Il est malade et ne peut travailler. Sa mère est 

nerveuse et frôle la d é p r e s s i o n . Le revenu, c'est l'aide 

sociale pour tout le m o n d e . Simone a cessé l'école en deu

xième a n n é e . Elle a des troubles cardiaques et l'école en 

serait la cause (version de sa m è r e ) : un professeur l'au

rait m a l t r a i t é e . Dans la t r e n t a i n e , Gracieuse et Pâquerette 



sont issues d'une famille de douze e n f a n t s . Le père était 

b û c h e r o n et f e r m i e r . Il est aujourd'hui à sa r e t r a i t e . 

G r a c i e u s e a toujours eu des problèmes avec ses j a m b e s . Jeu

n e , elle ne peut se rendre à l'école. Elle abandonne en 

troisième a n n é e . Elle vit présentement avec son ami B i e l . 

Parce qu'elle l'aime depuis cinq ans (vie c o m m u n e ) , elle 

perd son revenu de l'aide s o c i a l e . E n s e m b l e , ils a p p r e n 

nent à lire et é c r i r e . Dans la q u a r a n t a i n e , Biel n'a ja

mais été à l'école. " C h e z - n o u s , l'école était trop loin; 

â part ça, c'était toujours fermé". Il fait le métier de 

son p è r e : b û c h e r o n l'été, sur le chômage l'hiver. Pâ

querette est mère de quatre e n f a n t s . Son mari ne travaille 

p a s . L'aide sociale c'est, d i t - e l l e , nettement i n s u f f i 

s a n t . Elle ne peut surmonter un état dépressif. Des ten

tatives de suicide se r é p è t e n t , elle est fréquemment inter

n é e . L é o n a r d et Berthe forment un couple dans la c i n q u a n 

taine. Pour e u x , le rire est facile, les histoires se suc

c è d e n t . Les enfants travaillent "en ville à M o n t r é a l " . Léo

nard est contrôleur de la coupe de bois du groupement fo

restier à qui il a cédé certaines parties de sa t e r r e . 

L'hiver se passe à l'intérieur avec B e r t h e . Le chômage 

est le r e v e n u de la saison froide. Paul est sur l'aide so

c i a l e . C'est un vieux garçon dans la c i n q u a n t a i n e . " L ' é 

c o l e , on n'avait pas de temps à perdre là. J'ai arrêté en 

deuxième a n n é e " . Paul a toujours été bûche'ron. Dans le 

t e m p s , il b û c h a i t comme un forcené. Le mal de d o s , l'arthri

te ont cloué ce travailleur a c h a r n é . "A cinquante a n s , dit-

il, je suis un gars fini". Israël est dans la s o i x a n t a i n e . 

Il était b û c h e r o n . Il ne travaille plus pour les même rai-



sons que Paul. En attendant sa r e t r a i t e , il retire l'aide 

sociale. Les fins de s e m a i n e , il arrondit les revenus en 

jouant de la musique avec sa femme dans les maisons p r i v é e s . 

Il était en deuxième année lorsque la m a î t r e s s e lui donne 

un coup de "strap"^ en pleine figure: "J'ai renversé mon 

bureau, j'ai tiré ma c h a i s e , j'étais en c o l è r e . . . Je n'ai 

plus remis les pieds à l'école". Roland, vingt et un an, 

c'est son père qui l'envoie. Il arrive de M o n t r é a l . Il 

cherchait du travail ou des c o u r s , il est revenu b r e d o u i l 

l e . . . Pas tout à fait, parce qu'il a appris à sauter le 

métro: secret bien gardé. " C h e z - n o u s , d i t - i l , on a rien 

appris à l'école. A M o n t r é a l , y m'ont dit: apprends à 

lire'. J'étais facilement p e r d u . Je me suis dit "d'ia mar-

d e " , pis chu revenu en G a s p é s i e . Là chu icitte, pis c'est 

ben correct avec le B . S . " . Gaby est dans la q u a r a n t a i n e . 

C'est un vieux garçon. Il vit avec sa mère à la maison 

p a t e r n e l l e . En deuxième a n n é e , il fut renvoyé de l'école 

à cause de l'épilepsie. Son père lui apprend différents 

m é t i e r s : é l e c t r i c i e n , p l o m b i e r , m e n u i s i e r , bûcheron et 

m é c a n i c i e n . Il bricole un peu de tout. Gaby sort r a r e 

ment du v i l l a g e . Il n'a jamais t r a v a i l l é , il retire l'ai

de sociale. Louisa va se coucher une nuit comme toutes les 

autres. Au petit m a t i n , elle est transportée à l'hôpital. 

A l'urgence, on réalise qu'elle est p a r a l y s é e . Un côté ne 

répond plus aux ordres du cerveau. Elle oublie tout: son 

nom, comment tenir une c u i l l è r e , m a n g e r , parler, é c r i r e , 

l i r e . . . C'est aux ateliers d'écriture qu'elle réapprend 

le maintien du crayon et le contrôle de la p a r o l e . . . Fidèle 

1 "strap": ceinture de cuir, environ trois pouces de large, qui 
était utilisée à l'école pour battre les enfants. 



c'est un ancien a l c o o l i q u e . " M o i , j'ai été quarante années 

sans v i v r e . L à , je perdais ma femme". Il participe aux 

a c t i v i t é s des A l c o o l i q u e s a n o n y m e s . Apprendre à lire et 

écrire lui p e r m e t une plus grande intégration à ce groupe 

s o c i a l . Fidèle est à sa r e t r a i t e . 

Tous ces gens se réunissent au vieux c o u v e n t , deux 

soirs par semaine pendant trois h e u r e s . Le vieux couvent 

de b r i q u e s rouges appartient à la C o m m i s s i o n scolaire lo

cale"''. Les soeurs qui s'occupent de la gestion y ont un 

a p p a r t e m e n t . Le reste est partagé entre le club de l'Age 

d'or, les A l c o o l i q u e s a n o n y m e s , un notaire et P a s s e - P a r t o u t 

(une activité pour les enfants du p r é - s c o 1 a i r e ) . Ce local 

est utilisé par les p a r t i c i p a n t s de l'atelier d ' é c r i t u r e . 

C'est une grande classe avec un tableau noir et de larges 

f e n ê t r e s . Les pupitres ont été remplacés par de grandes 

t ab le s . 

Le CEP a fait des demandes pour obtenir un local r é 

servé e x c l u s i v e m e n t aux ateliers d ' é c r i t u r e . La première 

r é p o n s e fut n é g a t i v e . Des demandes répétées ont f i n a l e 

ment eu r a i s o n du n o t a i r e . L'objectif était de créer un 

lieu où les gens p o u r r a i e n t se rendre (en tout temps ou 

p r e s q u e ) pour échanger et continuer des e x e r c i c e s . Ce se

rait le début d'une école p o p u l a i r e . Or, l'accès est d e 

meuré limité et les adultes - considérés ici en enfants -

ne peuvent décorer ou aménager le l o c a l , chasse gardée de 

la bonne soeur et de la C o m m i s s i o n s c o l a i r e . Pour cette 

1 La commission scolaire locale est responsable de l'enseignement 

primaire et des locaux scolaires dans les paroisses. 



d e r n i è r e , l'école n'est pas un lieu de vie mais des locaux 

utilisés rationnellement - respect d'un horaire - aux fins 

éducatives et s o c i a l e s . Pour les intervenants s c o l a i r e s , 

l'alpha c'est ni plus ni moins qu'un cours de f r a n ç a i s . 

Pour préparer les m o n i t r i c e s au travail d ' a l p h a b é t i 

sation, j'ai organisé deux types de ses sion/formation : par 

village (mensuel) et pour le secteur ( a n n u e l ) . Les s e s 

sions ont pour but de faciliter l'appropriation du matériel 

alpha et la compréhension des objectifs d'une a l p h a b é t i s a 

tion basée sur le langage"'". 

LES ETAPES DE L ' A L P H A B E T I S A T I O N 

La première étape me paraissait sous-jacente à la com

préhension de l'idéolgie: le langage populaire devait être 

la matière des e x e r c i c e s , il fallait créer une a t m o s p h è r e 

propice à l'échange de c o n n a i s s a n c e s : reconnaître les ac

quis de chacun, enrayer le statut "savoir - vérité" relié 

au professeur et "ignorance = e r r e u r " relié aux d é m u n i s . 

Le travail me paraissait simple: un i n d i v i d u , un l a n g a g e , 

des exercices références et des exercices a d a p t é s . 

Une fois sur le plancher des v a c h e s , comme on dit ici, 

les m o n i t r i c e s ont manqué d'outils concrets pour a l p h a b é t i 

ser. L'évaluation des acquis s'est faite à tâtons. A l'ex

ception de deux participants qui ne savaient presque rien, 

les trois monitrices ont eu de la difficulté à ajuster les 

1 Présentement, il y a un suivi régulier par une animatrice dans 

les villages (secteur Matapédia) et des rencontres mensuelles 
avec les monitrices par secteur. 



e x e r c i c e s à c h a c u n : trop difficiles ou trop f a c i l e s , les 

travaux d é c o u r a g e a i e n t ou e n n u y a i e n t . 

Une autre difficulté fut de passer d'un matériel p é 

dagogique pour enfants à un matériel pour a d u l t e s . Une 

m o n i t r i c e a utilisé un exercice de c o l o r i a g e : les p a r t i c i 

pants p e i g n a i e n t de différentes couleurs des lettres de 

l'alphabet'. Ce travail entraîna un a b a n d o n : "Quand on m'a 

fait faire ça, j'm'ai dit: chu capable de colorer à la 

m a i s o n " . Côté langage, même si certains mots n'étaient pas 

reliés au monde rural - m é t r o , a u t o r o u t e , a v i o n , a é r o p o r t . . . 

les m o n i t r i c e s s'accomodaient assez bien de la t r a n s f o r m a 

tion des contenus l i n g u i s t i q u e s . 

Après quelques a t e l i e r s , je constatais un type de r a p 

port qui p o u v a i t contrarier l'atteinte des objectifs v i s é s : 

les p a r t i c i p a n t s n ' i d e n t i f i a i e n t pas les m o n i t r i c e s à un 

é g a l . Les stéréotypes du professeur et de la classe demeu

raient forts dans leurs r e p r é s e n t a t i o n s de l'atelier. La 

c o r r e c t i o n , la p r é p a r a t i o n des e x e r c i c e s , le leadership a c 

c e n t u a i e n t chez les p a r t i c i p a n t s cette image du p r o f e s s e u r . 

Sans s'en a p e r c e v o i r , les monitrices jouaient le jeu tra

d i t i o n n e l du p o u v o i r . Il a fallu plusieurs semaines pour 

en arriver à briser les clichés de ces rapports s o c i a u x : 

faire prendre conscience aux m o n i t r i c e s du rôle qui leur 

était v o u é ; faire prendre conscience aux p a r t i c i p a n t s du 

rôle qu'ils a t t r i b u a i e n t aux m o n i t r i c e s . Il a fallu m o d i 

fier les v i s i o n s mutuelles de chacun pour changer les jeux 

de r ô l e s . A chaque s e m a i n e , je questionnais les m o n i t r i c e s 



sur cette dimension de leur tâche. Elles ont commencé à 

s'approprier le discours de " l ' a i d a n t " , elles ont changé 

leurs rapports avec les p a r t i c i p a n t s : "C'est pas moi qui 

d é c i d e , c'est toi. Si vous aimez ça, vous me le d i t e s " , 

etc. . . 

Quelques mois plus tard, je rencontrais un p a r t i c i 

pant qui m'explique comment il présente l'atelier à un ami: 

"J'y ai dit: v i e n s , tu vas voir que c'est pas g ê n a n t , pis 

si t'aimes pas ça, tu y diras à B l a n c h e . On est pas obligé 

pis c'est nous qui d é c i d o n s . . . " 

L'ATELIER D'ECRITURE ET LES DEBUTS D'UN RESEAU DE COMMUNICATION 

Un participant me demande s'il y a d'autres groupes 

comme celui de S t - F r a n ç o i s . Je l'informe de l'existence 

des six ateliers dans les villages a v o i s i n a n t s . Sa curio

sité et son enthousiasme " m i t i g é " me donnent l'idée de m e t 

tre sur pied un journal p o p u l a i r e . Le petit Journal , fi

nancé par le S.E.A., sera diffusé aux p a r t i c i p a n t s des ate

liers, aux m o n i t r i c e s , aux membres des CEP et au personnel 

du S.E.A. L'objectif était de créer le dialogue entre les 

i n t e r v e n a n t s , les membres des CEP et- le S.E.A. Il invitait 

à la critique de l'éducation populaire et de l'alphabétisa

tion. 

Le petit Journal est devenu l'outil privilégié des 

monitrices et des participants aux ateliers d'écriture. 

Ce sont eux qui décident de son contenu: expérience des 

m o n i t r i c e s , vécu des p a r t i c i p a n t s , histoires f o l k l o r i q u e s , 



récits des pratiques q u o t i d i e n n e s , r e c e t t e s , c h a n s o n s . Cette 

v o c a t i o n p r e m i è r e "d'outil d ' é c h a n g e " n'a pas changé, mais un 

usage i n a t t e n d u d'outil pédagogique s'est a j o u t é . 

Le petit Journal informe et sensibilise le personnel 

du S.E.A. et les membres; des CEP aux ateliers d'écriture. Il 

aide les a n a l p h a b è t e s à sortir de l'isolement. C'est un ou

til p é d a g o g i q u e intéressant (exercices de lecture et récupé

ration des contenus des a t e l i e r s ) , distribué directement dans 

les m a i s o n s par le courrier du roi. Son contenu reflète 

l ' a p p r o p r i a t i o n symbolique et l'identification r e n f o r c é e , r e 

v a l o r i s é e de la culture p o p u l a i r e . 
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Ge vais vouis perliez au suget de la cabane a sucre. Pour 

commencé on prépare la moto-neige, et les raquettes et les chau

dières. L'a je suis partis p.>ur la cabane a sucre. La j e rendu 

je ne prépare pour entailler les érabres. Je souis nu pied de 

larbre je prend ir.a perceuse et leis percent pour avoir de l'eau 

érabre. Après une près lautre la ca y va. Ca picoche sa siffle 

et sa chante et sa jacasse sa va bien. ile sons bonne-humeur. 

En commencet sa va t ou jour sa ira pas toujours bien sur la fin. 

La misère commence les vaisseaux sont plains il faut ranimasses 

l'eaus et transvidèr leau pour l'anmener a la cabanne a sucre 

je vais allumé le feu. Four faire boullir il faut que leau 

diminue pour faire du sirop et du sucre, un peu plus tord la 

misère coréen, La neige est plus bonne, pour la moto-neige 

savense plus. ca défon et on pousse avec avec la moto-neige. 

La on travaille bien dure on tonpète les colice et les tabèrnaque 

le démon été arivë son amie son amie arrive a lui jai attendu 

perler il lui adit j'ei pas veu personne a seut que ge perlait 

je les avent pas veu, il rendu a la cabanne il étai pas maie 

épluisé il assoit et la tete pas maie basse et la y prend une pe

tite bièrre pou san encouragé. le sirop commence. eitre a poin 

il sans dord. sa petite bier il avec pas faite. l'a le sirop 

a brûle qua qui sa réveiller ilétait pas tros de bonhu,meur. La 

sa res pas été fasile que sa famme aurait été it tate la boche. 

Le lent-demain soir sa les pas mal mieu. l'a on a fait une frifke 

après la frifke sais le souper pour le souper it avec du poison. 

Après le poissons sais la bière, un peu plus tard la veiller 

commence on a du fonne et on pas pensé au souper ou on a prit l ! a 

ca dense plus entre hommes en semble ca it yva sais différer, dense 

avec les femmes l'a ca y va. ca chante et ca dense un peu plus 

tard le sucre et le poisson et la bière sa fait un mélange on été 

malade. La sa prit par desard avec les cuiettes a la main. La 

et avec plus de place a la toilette it en avec toujours de la 

toilette et de la cab.înne a sucre. La i 1 en avec de la tire sur 

la neige perconne a voulu en mengê, sai tout que ge savais sur la 

cabane a sucre. Ge vais arér.è mais dicour plate, Mme Leblanc et 

Mme Eoudreau et mon amie Reymon et mais autres amie on les aimes 

bancoup. Au Revoir et bonsoir a tous. 



EN DEHORS DES MURS 

Ce CEP a procédé à d i f f é r e n t e s campagnes de s e n s i b i 

lisation et d'information sur l ' a l p h a b é t i s a t i o n : afficha

ge, lecture d'une lettre au p r ô n e , assemblée p u b l i q u e , etc. 

Malgré ces d é m a r c h e s , les ateliers sont peu connus (de l'in

térieur) par les c i t o y e n s . Un point retient l'attention: 

la faible scolarité des m o n i t r i c e s . 

Les quelques villagois r e n c o n t r é s me questionnent sur 

les critères d'embauché de ces d e r n i è r e s . Pour eux, ces 

gens sont incapables d ' e n s e i g n e r . Ils comprennent encore 

moins lorsqu'ils font référence aux exigences du ministère 

de l'Education pour les p r o f e s s e u r s de l'école p u b l i q u e . Le 

pouvoir de l'école, de la d i p l o m a t i q u e , du p r o f e s s i o n n a l i s m e , 

du corporatisme est v i v a c e . Il y a aussi de la jalousie par

ce que les m o n i t r i c e s sont r é m u n é r é e s . 

Le CEP et le S.E.A. n'ont rien fait o f f i c i e l l e m e n t pour 

neutraliser ces résistances dans le v i l l a g e . Jusqu'à m a i n 

tenant, j'ai compté sur les résultats des a p p r e n t i s s a g e s chez 

les p a r t i c i p a n t s . Prenons le cas type de Gaby. 

Les v i l l a g e o i s le considèrent en a d u l t e - e n f a n t : "un 

gars pas s é r i e u x " de dire la p r o p r i é t a i r e de l'épicerie. Ce 

n'est pas un secret pour p e r s o n n e : Gaby ne connaissait pas 

la différence entre un dix et un cinquante p i a s t r e s , il ne 

pouvait lire les é t i q u e t t e s , etc. A l'épicerie où les gars 

se ramassent l'avant-midi, il reçoit cette b o u t a d e : "C'est 



pour les n i a i s e u x ces c o u r s - l à " . Il a r é p o n d u : "O.K., 

c'est pour les niaiseux mais au moins ça d é n i a i s e " . Il 

les a r e g a r d é s en pleine face et s'est mis à r i r e . Les 

jours s u i v a n t s , il se présentait en d i s a n t : "C'est le n i 

aiseux qui a r r i v e " . Un bon j o u r , les gars lui ont dit: 

"Laisse tomber Gaby, on n'était pas s é r i e u x " . Avant les 

a t e l i e r s d ' é c r i t u r e , Gaby fuyait devant ces s i t u a t i o n s . 

Les d é m o n s t r a t i o n s vivantes feront disparaître un autre 

m y t h e : "Ces gens n'ont pas appris et ils n'apprendront rien". 

C'est là une autre croyance qui prend assise dans la dévalo

r i s a t i o n des p o p u l a i r e s et i m p o p u l a i r e s , jumelée à l'image 

tronquée de l'école i n s t i t u t i o n n e l l e . 

LES CEP ET L'EDUCATION P O P U L A I R E 

Le cercle éducation populaire est le parallèle de l'al

p h a b é t i s a t i o n . C'est le tandem qui forme le CEP. Au d é b u t , 

les m e m b r e s des comités ne comprenaient pas le lien entre 

a l p h a b é t i s a t i o n et éducation p o p u l a i r e . Certains n'avaient 

pas intégré l'idée des cercles et parlaient du comité alpha 

et du comité éducation p o p u l a i r e . Il fallait donc revenir 

à une étape antérieure et démontrer l'aspect de l'autonomie 

des cercles et de l'interdépendance du tout dans un même but: 

la r é a p p r o p r i a t i o n du social par-delà les technocrates de La 

b u r e a u c r a t i e et de l'institutionnel é t a t i q u e . 



Pour le responsable du centre de l'éducation des a d u l t e s , 

cette approche enlevait à la p o p u l a t i o n le droit légitime de 

recevoir les services éducatifs du S.E.A. Il fallait faire 

comprendre à l'institution la nuance entre une offre de cours 

sélectionnés et le support à l'imaginaire social pour une d é 

finition organique de l'éducation populaire. C'est la p r o b l é 

matique de la r e c h e r c h e - a c t i o n " i n s t i t u t i o n n e l l e " : faire p r o 

gresser deux groupes distincts vers un but commun. 

Le S.E.A. a résisté sur cet aspect de l'éducation popu

laire. L'alphabétisation ne posait pas ce p r o b l è m e : il s'a

gissait ni plus ni moins d'un cours alternatif et d'une offre 

de s e r v i c e s . La p l a n i f i c a t i o n en formation socio-cu1ture11e 

et le peu de support à l'animation venaient de cette m é s e n t e n 

te sur le fond de la r e c h e r c h e - a c t i o n . Plusieurs d i s c u s s i o n s 

n'ont pas changé la position des responsables de centre. 

En janvier 82, je décidais de procéder à l'animation des 

CEP et de démontrer les p o s s i b i l i t é s de l'imaginaire social. 

La première étape fut de faire saisir à la p o p u l a t i o n l'as

pect global du CEP. Je fis une tournée d'information consa

crée à l'organigramme du CEP. Une fois ceci a s s i m i l é , il f a l 

lait procéder à la deuxième é t a p e : le défi de l'imaginaire 

jumelé à la connaissance du comité dans les v i l l a g e s . La s t r a 

tégie fut de lancer les comités sur une étude des besoins é d u 

catifs de chaque communauté. Les comités ont emprunté d i f f é r e n 

tes a p p r o c h e s : rencontres dans les m a i s o n s , questionnaires 



d i s t r i b u é s à l'église ou par le courrier, assemblées pu

b l i q u e s , a f f i c h a g e , boîtes à suggestions et échanges in

formel s . 

Les r é s u l t a t s c o m p i l é s , j'étais en mesure de consta

ter la place forte de l'institutionnel dans les repré

s e n t a t i o n s sociales de l'alphabétisation. Des monitrices 

avaient tendance à répéter l'école, et en éducation popu

laire le comité pouvait devenir une simple p r o l o n g a t i o n du 

S.E.A. Parmi les activités proposées par la p o p u l a t i o n , 

p l u s i e u r s avaient déjà été offertes par le S.E.A. 

Pour dépasser le v i s c è r e i n s t i t u t i o n n e l , il fallait 

oublier le chemin traditionnel de la d é m o c r a t i e . Dans une 

société b u r e a u c r a t i q u e , cette procédure est devenue a l é a t o i 

re. Mon travail d'animation fut donc orienté vers cette pro

b l é m a t i q u e : les faux d é s i r s , ceux dictés par l'Etat et les 

v r a i s , ceux qui émergent de la population en considération 

des v a l e u r s de classes et des d é m a g o g i e s . 

Les CEP ont sélectionné leurs activités en les divisant 

en deux: les activités traditionnelles - b o u s s o l e , a l i m e n t a 

tion n a t u r e l l e , 3e â g e , premiers soins, colloque populaire -

et non t r a d i t i o n n e l l e s - théâtre d ' i m p r o v i s a t i o n , colloque 

p o p u l a i r e , e x p l o i t a t i o n des ressources humaines et n a t u r e l 

l e s , études h i s t o r i q u e s . 



L'éducation populaire libérée fut pour la population 

l'occasion de se réapproprier le réseau des échanges de 

c o n n a i s s a n c e s : un bûcheron enseigne les principes de la 

scie m é c a n i q u e ; les villageois animent les ateliers de leur 

colloque; le fondateur de la coopérative locale d'alimenta

tion expose les principes du coopératisme et par cette ac

tivité, on retrace les débuts de la c o l o n i s a t i o n de l'arriè

r e - p a y s ; un couple du troisième âge communique le difficile 

passage de travailleur à celui de r e t r a i t é ; une r e s t a u r a t r i 

ce résume quelques principes de gestion. 

Les populaires " p r i v i l é g i é s " organisent et m o n o p o l i 

sent le cercle éducation p o p u l a i r e . Les analphabètes (po

pulaires et i m p o p u l a i r e s ) sont au cercle a l p h a b é t i s a t i o n . 

L'intégration de ces deux groupes à une même structure édu-

cationnelle - le CEP - devait (à plus ou moins long terme) 

permettre aux a n a l p h a b è t e s une intégration aux activités de 

l'éducation p o p u l a i r e : les débuts de la p o s t - a l p h a b é t i s a t i o n . 

A S t - F r a n ç o i s , après deux ans et demi d'atelier d'écritu

re, les participants ont collaboré à une activité d'éducation 

populaire sur le rapport h o m m e s - f e m m e s (discussions après le 

visionnement d'un f i l m ) , ils se sont intégrés à l'organisa

tion d'un souper cummunautaire et ont participé à un théâtre 

d'improvisation. Au d é b u t , g ê n é s , ils s'étaient placés en r e 

trait au fond de la s a l l e . Le travail en atelier a fait écla

ter les dernières r é s i s t a n c e s . Les m o n i t r i c e s ont intégré les 

participants et les ont associés aux populaires p r i v i l é g i é s . 



Pour p l u s i e u r s , la parole s'est déliée et ce fut le 
c o m m e n c e m e n t d'une insertion s o c i a l e . 

Cette initiative demeure toutefois isolée et nous ne 
croyons pas réglées les questions de rapports de c l a s s e s , 
de d o m i n a t i o n i n s t i t u t i o n n e l l e , d'autogestion p o p u l a i r e , 
de d é m o c r a t i s a t i o n de l'éducation. 



CONCLUSION 

"C'est une famille de bons 
à rien qui fait juste de 
boire de la bière, de chas
ser (...) y vivent dans 
une cabane, un vrai trou, 
pis ça sent mauvais le dia
ble..." 

Ces propos sont de M a r c e l , un ancien participant aux 

cours de français de Poin t e - à - 1 a - G a r d e . Il me décrivait 

son voisin. Au début de cette r e c h e r c h e , il y a de cela 

trois ans, quand je suis arrivé au bout du rang pour ren

contrer M a r c e l , j'avais été surpris par cette distance 

qu'il prenait vis-à-vis son voisin. Ils étaient pourtant 

tous les deux analphabètes et vivaient de l'aide sociale 

complétée par quelques jobs en "dessous de la table" et d'une 

agriculture de s u r v i v a n c e : jardin f a m i l i a l , l a p i n s , p o u 

l e s , p o r c s , veaux. Bottes K o d i a k , chemises rouges à car

reaux, pantalons v e r t s , casquettes à "palette de soleil" 

me donnaient l'impression d'avoir affaire à une même popu

lation. Au fil des m o i s , je commençais à découvrir des 

dif férences. 

Marcel possédait une petite maison à deux é t a g e s . Au 

premier, il y avait la cuisine: un poêle à b o i s , une cui

sinière é l e c t r i q u e , des robinets c o n v e n t i o n n e l s , des ri

deaux bien fixés aux f e n ê t r e s , un " s e t " de cuisine chromé 



aux b a n c s de plastique, de 1' arborite rouge sur le comp

toir. Le salon et la chambre des maîtres occupaient le 

devant de la m a i s o n . Au d e u x i è m e , on retrouvait les 

chambres des enfants et la toilette. A l'extérieur, une 

galerie donnait un air de grandeur à la m a i s o n . Un ga

zon était préservé par une clôture b a s s e . A l'arrière, 

des "sheds" lardaient les animaux et le bois à l'abri; une 

place était réservée au jardin f a m i l i a l . Marcel avait 

c o n s t r u i t sa maison et y habitait avec sa femme et le plus 

jeune qui ne s'était pas encore trouvé de l'emploi. 

Quant à son v o i s i n , il habitait avec sa femme et 

ses cinq e n f a n t s , une petite maison construite à p r o x i m i 

té de la r o u t e . Le "shed" à bois était annexé à la maison; 

la porte donnait sur la cuisine; une pompe servait à ame

ner l'eau dans un récipient creux; une t r u i e ^ chauffait la 

m a i s o n ; la cuisinière flanquée au centre d'un mur faisait 

face à une planche de contre-plaqué apposée sur des ma -

driers servant de table de cuisine avec des chaises 

d i s p a r a t e s ; les rideaux étaient à quelques fenêtres sus

pendus avec de la b r o c h e ; la deuxième pièce servait de 

chambre à c o u c h e r partagée par les p a r e n t s et les e n f a n t s . 

Des matelas étaient disposés sur le plancher pour les en

f a n t s ; les parents couchaient sur un lit isolé par un ri

deau agrafé au plafond. A l'extérieur, de grandes herbes 

p o u s s a i e n t ici et là au travers de la terre b a t t u e . D e r r i è 

re la m a i s o n , quatre autos étaient d é m a n t i b u l é e s : le "houd" 

1 "truie" est un ancien baril de pétrole disposé sur le flanc 
et servant de poêle à bois 



a r r a c h é , les moteurs e n l e v é s , les différentiels o u v e r t s . 

Les seize roues étaient tournées vers le ciel dans l'at

tente d'un acheteur de vieux fer. Tandis que le soleil 

séchait les "penmans", les j e a n s , les c h e m i s e s , les r o b e s , 

les enfants se b a l a n ç a i e n t bien assis dans les pneus cou

pés en deux et suspendus à la branche d'un gros sapin. 

Au fond du terrain, on reconnaissait la chiotte et le jar

din laissé en friche. 

Marcel et son voisin ont une "économie c u l t u r e l l e " 

que j' appellerais communautarisme- Le salaire de 

l'Etat (l'aide sociale) est complété par une organisation 

du travail au noir : 

"Quand j'ai construit ma 
maison, j'ai coupé le bois 
sur la terre de la Couronne. 
C'était Albert, pis John, pis 
mon fils Roger qui m'ont ai
dé à construire en échange de 
quoi je leur ai donné du bois". 

De m ê m e , ils ont une morale de fer. Entre eux, il 

y a une intégrité q u i , si elle est trahie, conduit à 

l'exclusion. De là l'expérience de la solidarité qui 

joue sur l'identité sociale et la conscience de leur dif

férence d'avec la classe des p r i v i l é g i é s : 

"Chez-nous, on a tous été en
voyés au professionnel court. 
Les plus vieux ont doublé pis 
se sont faits battre par les 
professeurs. Papa nous a tou
jours dit de se méfier de ce 
gang là, parce que ce sont 
tous des crosseux". 



M a l g r é un certain nombre de points c o m m u n s , Marcel 

et son v o i s i n sont dans des mondes d i f f é r e n t s : celui 

d ' A p o l l o n , de la m e s u r e , de la forme, de la c o m p o s i t i o n 

h a r m o n i e u s e et D i o n y s o s , le c h a o s , le d é m e s u r é , le dif

f o r m e , le flux b o u i l l o n n a n t de la vie et de la frénésie 

s e x u e l l e . Parce que nous vivons dans un monde de la 

mesure et de la forme, le voisin de Marcel est bafoué 

par les forces de l'ordre et du contrôle social. Il 

fait partie des i m p o p u l a i r e s , des exclus: 

"Chez-nous, on avait rien à 
manger. Papa buvait tout le 
temps, maman était souvent 
malade et dépressive et se 
chicanait avec le bonhomme. 
Très tôt, je changeais les 
couches et les lavais, je 
cuisinais et faisais le mé
nage. Papa ne me donnait 
jamais d'argent. Quelque fois 
l'épicier nous amenait de la 
bouffe et une fois par deux 
ou trois mois, on recevait 
une boîte de linge. Je n'ai 
jamais su d'où provenait la 
manne. Pour nous, ce que tu 
appelles les populaires et sur
tout les populaires privilégiés, 
c'étaient les crosseux qui vo
lent le monde: les belles jobs, 
le gros char, la grosse maison, 
les gens de "bonnes moeurs" qui 
se prennent pour d'autres, le beau 
linge, le parfum (on les sentait 
venir de loin ), les grands mots 
pour rien dire..." 



Quant à M a r c e l , il est à l'enseigne des p o p u l a i r e s , 

de ceux qui ont le pouvoir de se donner un certain con

fort malgré le seuil de p a u v r e t é . Ils ne sont pas exclus 

de tous les réseaux mais ne sont pas des éléments d y n a m i 

ques dans les organismes locaux. S o u s - s c o l a r i s é s , les 

populaires sont assistés sociaux, c h ô m e u r s , travailleurs 

à temps partiel souvent n o n - s y n d i q u é s et bien e x p l o i t é s . 

Ils s'identifient parfois aux p o p u l a i r e s p r i v i l é g i é s , m ê 

me si ceux-ci les regardent d'un air douteux sans toutefois 

les renier complètement de leur m i l i e u . Les populaires 

sont entre l'arbre et l'écorce, entre les impopulaires et 

les populaires p r i v i l é g i é s . 

Mme Richard est secrétaire des Filles d'Isabelle, vice-

présidente des F e r m i è r e s , membre du comité des parents et 

coordonnatrice du comité d'éducation p o p u l a i r e . Son mari 

est propriétaire d'une petite épicerie et siège au conseil 

des commissaires''". Avec leur fille, ils vivent dans un bun

galow à proximité de l'école s e c o n d a i r e . Leurs enfants tra

vaillent ou poursuivent des études s u p é r i e u r e s . Ils ne sont 

pas riches mais leurs implications dans différents o r g a n i s 

mes leur ouvrent les portes de pouvoirs locaux: éducation 

des a d u l t e s , m u n i c i p a l i t é , Centre local de services commu

n a u t a i r e s , p o l y v a l e n t e , etc. Même s'ils sont peu scolarisés 

une quatrième et une septième primaire — ils ne s'identifient 

pas aux populaires et encore moins aux i m p o p u l a i r e s . Pour 

e u x , les gens qui " p r o f i t e n t " de l'aide sociale sont des 

lâches qui n'ont pas de coeur au v e n t r e . Ils ne perdent 

1 II pourrait tout aussi bien être: garagiste, agriculteur, 

travailleur de la construction, charpentier, ébéniste, pê
cheur, garde-forestier, employé de la voirie, professeur du 
secondaire... 



pas leur temps à boire de la b i è r e , ils sont dévoués pour 

le d é v e l o p p e m e n t é c o n o m i q u e , culturel et religieux de leur 

v i l l a g e . Ils s'accomodent de la société et de ses infra

s t r u c t u r e s . Les professeurs et les fonctionnaires de l'Etat 

sont des alliés qui font de leur mieux. Nous désignons 

cette catégorie sociale les populaires p r i v i l é g i é s . 

LES D I F F E R E N C E S AU MILIEU DE L'ALPHABETISATION 

Mme Gérard est monitrice alpha. Elle aime le par

fum, les colliers d o r é s , les boucles d ' o r e i l l e s , les robes 

aux tissus l é g e r s , les souliers d é l i c a t s . . . Elle est issue 

d'une grande famille. Son père était a g r i c u l t e u r . Elle a 

deux soeurs chez les n o n n e s ; trois frères ont repris le bien 

p a t e r n e l ; un quatrième est propriétaire d'un magasin géné

ral; le dernier et le plus jeune est commis chez Eaton. 

Malgré quelques r o n d e u r s , elle ne paraît pas avoir q u a r a n t e -

huit ans. Son histoire est simple: ses souvenirs de jeu

nesse remontent aux douceurs de la vie de campagne passée à 

la f e r m e . Elle a fréquenté l'école normale où elle a cessé 

ses études au neuvième s e c o n d a i r e . Elle s'est mariée très 

jeune et a eu cinq e n f a n t s . Les Dames chrétiennes et le co

mité d'éducation populaire s o n t , entre a u t r e s , les o r g a n i s 

mes qui r e t i e n n e n t le plus beau de son temps. 

Ludger a v i n g t - d e u x ans. Il aime les motos et les 

v o i t u r e s s p o r t s . Il a des tatouages sur les épaules et les 

b r a s : Harley Davidson et Trans Am encadrés d'un coeur 

t r a n s p e r c é d'une flèche. Il a trois frères. Un travaille 



à la baie J a m e s ; un autre est à Calgary; le dernier est 

concierge à M o n t r é a l . Ses deux soeurs demeurent avec le 

même h o m m e . Au temps des b l e u s \ son père travaillait sur 

la V o i r i e . Les rouges sont arrivés et il s'est acheté un 

taxi. Aux O l y m p i q u e s , Ludger était monteur de lignes. Le 

stade terminé, il n'y avait plus de travail. Il est reve

nu en G a s p é s i e . Il a fait sa virée dans le Nord et dans 

l'Ouest pour finalement trouver un emploi à Nouvelle dans 

un moulin de sciage. "C'est vrai qu'avec une quatrième 

année, d i t - i l , on va pas loin". L'hiver p r o c h a i n , si Lud

ger est " s l a c k é " , il prévoit aller bûcher. Il vit à la 

maison avec son père et sa mère. Il tue le temps à jouer 

au p o o l , à " s p o t t e r " les chevreuils l'automne, à b r a c o n 

ner le saumon sous l'oeil naïf des A m é r i c a i n s et à n e t t o 

yer sa Trans-Am pour amener sa blonde aux v u e s . 

Paul était bûcheron tout comme son père. Il vit e n 

touré de la majorité de ses frères et soeurs dans une v a l 

lée qui porte leur nom de famille. Après avoir passé par 

le métier court ou long, les plus jeunes deviennent des bû

cherons. Q u e l q u e s - u n s se sont ouverts des " s h o p s " de méca

nique derrière la m a i s o n . Les filles étudient l'art m é n a 

ger du secondaire. 

A douze a n s , Paul ne voulait plus aller à l'école. 

Son père l'a amené b û c h e r . A dix-neuf a n s , il se m a r i a i t . 

Il s'est construit une petite maison qu'il a a g r a n d i e aux 

1 Les bleus: désignation traditionnelle du parti nationaliste, 

autrefois Union Nationale et maintenant Parti Québécois; les 
rouges: Parti libéral 



b e s o i n s : les accouchements et les enfants qui g r a n d i s 

s a i e n t . Il en a eu cinq qui suivent les traces de la fa

m i l l e . A trente a n s , Paul ne pouvait plus travailler et 

il a demandé l'aide sociale. 

"La gang de calices, d'hosties 
pis de tabernacles. J'ai deman
dé de l'aide sociale, pis y m'ont 
refusé. J'ai ramassé les petits 
de mes frères Gérard, Dan, Ti-
Guy pis les miens. J'ai descen
du au bureau avec les onze flots. 
Je les ai fait assir dans le bu
reau du calice, pis j'y ai dit: 
t'as pas d'argent'. Correct, nour
ris ces enfants-là, moi j'm'en va ". 

Paul sa femme, ses enfants sortent r a r e m e n t . A part 

les courses de chevaux où le frère de Paul fait courrir 

son poulain, ils ne participent à aucune m a n i f e s t a t i o n . 

La r é p a r a t i o n des a u t o s , des m o t o n e i g e s , le bûchage de 

quelques cordes de b o i s , la rénovation de la couverture 

de la m a i s o n . . . sont les occupations q u o t i d i e n n e s . 

Pour a r r o n d i r les fins du m o i s , il a commencé la 

r é c u p é r a t i o n de vieilles automobiles qu'il vend en pièces 

d é t a c h é e s . Le passe-temps préféré de Paul, c'est quand 

il sort son violon et- qu'il s'installe sur le perron avec 

des amis et une bonne caisse de Molson froide... 



Gaby a quarante-deux a n s . Il est mécanicien au ga

rage de R e n é . Il a quitté l'école en cinquième p r i m a i r e ; 

il a appris la mécanique de son frère. Il se débrouille 

tant bien que mal malgré les trois mois qu'il passe cha

que année sur le chômage. Il possède une petite maison 

qu'il repeint tous les trois a n s . Il va à l'Eglise et 

est fier de sa fille qui termine son cours de commerce. 

Il met beaucoup d'espoir dans son garçon qui est fort en 

m a t h é m a t i q u e s . Le troisième sera mécanicien comme lui. A 

part quelques visites au terrain de baseball et a la p a 

tinoire, Gaby sort peu. Quant à sa femme, elle est Fille 

d'Isabelle e t Dame chrétienne. Elle administre la paie de 

Gaby et s'occupe des devoirs des e n f a n t s . 

Dans ce tableau d ' a n a l p h a b è t e s , la monitrice est s o c i a 

lement liée avec Gaby: le groupe des populaires de plus de 

trente-cinq a n s . 

L'éventail des implications sociales des populaires 

privilégiés les amène à se faire connaître des p o p u l a i 

res: organisation des bingos aux profits de la f a b r i q u e , 

c o o r d i n a t i o n et planification des soirées dansantes à la 

salle c o m m u n a u t a i r e , préparation du c a r n a v a l , etc. Les 

populaires (de façon générale les plus âgés) ont des va

leurs qui se marient avec l'idéologie des populaires 

p r i v i l é g i é s : le respect de l'Eglise et de sa m o r a l e , la 

reconnaissance de l'école, l'espoir en la mobilité s o c i a l e , 

le respect de la hiérarchie s o c i a l e , la valorisation de la 

cellule familiale, e t c . Pour les populaires de plus de 



trente a n s , le CEP est à l'exception près une formule 

c o n c l u a n t e . 

En complicité avec les pouvoirs locaux (école, m u n i c i 

p a l i t é , Centre de services sociaux, Bureau du développement 

é c o n o m i q u e , t o u r i s t e . . . ) les populaires p r i v i l é g i é s sont des 

e n t r e m e t t e u r s dans l'organisation s o c i a l e , économique et c u l 

turelle de leur v i l l a g e . Les femmes^" sont placées sous le 

couvert de la n e u t r a l i t é politique et du statu quo économique 

domaines r é s e r v é s aux h o m m e s . Elles contrôlent pour une larg 

part le champ du développement s o c i o - c u 1 1 u r e 1 . 

BILAN MITIGE DES CEP 

Dans la formule du C E P , les jeunes (Ludger) et les im

p o p u l a i r e s (Paul) sont les laissés pour c o m p t e . Il s'agit 

d'une inco m p a t i b i l i t é de classes sociales. Les jeunes a n a l 

p habètes issus du milieu populaire et les impopulaires ont 

des d i f f i c u l t é s à coexister avec les membres des CEP: les 

d i f f é r e n c e s sont e x c l u s i v e s . 

Les jeunes s o u s - s c o l a r i s é s sont des étrangers aux ré

seaux des Filles d ' I s a b e l l e , des Dames de S t e - A n n e , du Club 

des L i o n s , des Chevaliers de Colomb, du comité d'éducation 

p o p u l a i r e . Les jeunes populaires et s ous-scola ri sés sont 

dans les club de A x 4, les tournois de p o o l , les cham

pionnats du m e i l l e u r b u v e u r de b i è r e , les courses de motos 

et de v i e i l l e s v o i t u r e s . . . Ils ne vont pas à l'Eglise; il 

ne p a r t i c i p e n t pas aux réunions de la m u n i c i p a l i t é : 

1 Les CEP sont formés majoritairement de femmes. Il y a cinq 
hommes pour environ deux cents femmes; elles ont une moyenne 
d'âge d'environ quarante ans. 



ils ne siègent pas aux comités de développement t o u r i s t i q u e , 

culturel ou é c o n o m i q u e . Pour e u x , l'atelier de l e c t u r e , 

d'écriture et de calcul de Mme Gérard c'est pour les vieux. 

Les impopulaires sont coupés du monde électrifiant de 

"1'American Way of L i f e " . Ils vivent au bout des rangs qui 

portent parfois leur nom. Leurs maisons sont déclarées tau

dis par les agents du développement s o c i a l . Ce sont les 

pauvres. Ils n'ouvrent la porte qu'aux a m i s ( e s ) . Pour eux, 

l'autre m o n d e , c'est la maison p e i n t e , le gazon tondu, 

le char de l'année. La r é p r e s s i o n , c'est l'agent de l'aide 

sociale, le p s y c h o l o g u e du CLSC, la p o l i c e , le directeur 

d'école, le gérant de la C a i s s e , l'acheteur de b o i s . . . Le 

monde des a u t r e s , c'est les clubs sociaux, les h ô t e l s , 

les b r a s s e r i e s , les r e s t a u r a n t s , les cafés où ils ne se 

présentent que très r a r e m e n t . On les voit à la taverne. 

Au dépanneur, ils achètent à crédit. R é g u l i è r e m e n t , ils 

prennent un billet de la Loto et se rendent aux b i n g o s , 

des taxes sur le rêve des p a u v r e s . 

S'ils se p r é s e n t e n t aux ateliers de l e c t u r e , d'écri

ture et de calcul du CEP, les impopulaires et les jeunes 

laissent leur réalité sociale sur le p a r q u e t . Par le CEP, 

l'alternative complète ne se dessine p a s . 

Une approche organique ou conviviale ne suffit donc pas. 

Il faut des gens réellement engagés dans les luttes sociales. 

Ici, le langage ne peut trahir. Je me souviens d'avoir ob

servé une monitrice qui avait de la difficulté à utiliser les 



p h r a s e s du t y p e : "c'est c o o l " , "c'est t r i p p a n t " , " m e t s -

e n " . . . Elle s'offusquait en e n t e n d a n t : " c a l i c e , j'ai de 

la m i s è r e " , "d'ia marde saint c i b o i r e , forme la p o r t e " . . . 

Dans ce c o n t e x t e , l'expression n'est pas facilitée. L u-

t i l i s a t i o n du langage rural — b a t e a u , p ê c h e , m o r u e , m o n t a 

g n e , c h e m i n , c o t e a u , côte, — et populaire — scie m é c a 

n i q u e , corde de p i t o u n e s , T i m b e r j a c k , é p i n e t t e , guenille — ne 

suffit pas parce que tout ce qui modèle les c a r a c t é r i s t i 

ques et l'organisation socio-économique d'un peuple doit 

s'en doute passer par la langue. Le génie d'une langue 

est i n t i m e m e n t lié au comportement physique du peuple qui 

la parle . 

J'ai aussi remarqué que les m o n i t r i c e s utilisent 

deux l a n g a g e s . A la p a u s e - c a f é , les monitrices emploient 

des mots et des structures de phrases qui ont l'accent du 

v i l l a g e . A u x e x e r c i c e s , elles changent de ton: un noeud 

dans la g o r g e , leur rôle les ramène à la correction du lan

g a g e . Le langage n'est plus le discours q u o t i d i e n . Il se 

conforme a la réglementation de l'écriture. Pour les popu

laires qui s'intègrent à cette formule d ' a l p h a b é t i s a t i o n , le 

langage de l'apprentissage mine le langage p o p u l a i r e . 

En p a r a d o x e avec le langage p o p u l a i r e , l'écriture est 

un code f e r m é . Les gens sont aux ateliers pour apprendre ce 

c o d e . P o u r t a n t , il y a une place pour un code n o n - i m p o s é 

par les c l a s s e s d o m i n a n t e s . N'est-ce pas ce que font cer-



tains poètes? Le parler populaire peut être un langage 

de libération et canaliser le pouvoir de c h a n g e m e n t : t r a n s 

gresser l'arbitraire du code imposé par les classes d o m i n a n t e s . 

Malgré tout, les ateliers de l e c t u r e , d'écriture et 

de calcul sont un m i l i e u de v i e . Des c u i s i n e s , des s a l o n s , 

des locaux c o m m u n a u t a i r e s , des vieux collèges et c o u v e n t s , 

sont devenus des lieux de rencontres pour les populaires 

analphabètes avancés en âge^j des Dames c h r é t i e n n e s , des 

b û c h e r o n s , des assistés sociaux, des c h ô m e u r s , des g a r a g i s 

tes, des m e n u i s i e r s , des c a m i o n n e u r s , des m é n a g è r e s . . . Du 

travail individuel aux jeux c o l l e c t i f s , on passe par des 

récits où l'on se raconte les c o n t r a i n t e s de l ' a n a l p h a b é t i s 

me et la vie quotidienne du milieu rural . On joue à 

l'école. Dans une cuisine de m a i s o n , les adultes 

s'adressent à la monitrice en disant: "mamselle". 

On vole le crayon du v o i s i n , on pince la v o i s i n e , on cache 

le cahier de la m o n i t r i c e . Les rires se sont substitués 

aux r é p r i m a n d e s . De son côté, la monitrice amène des gâ

teaux, du jus et du café pour célébrer les fêtes de chacun. 

Les cahiers sont pour la plupart b o u r r é s de grand s E pour 

"Bien" de TB pour "Très Bien". L'écriture rouge de la 

correction mime la petite é c o l e . Entre l'aliénation 

et la r i g o l a d e , c'est une caricature, in sconsciente de l'école. 

1 Sur soixante participants dans le secteur Matapédia, nous ne 
comptons que quelques personnes de moins de trente ans. 



Cette "nouvelle é c o l e " , on a tenté de la sortir de 

l'isolât c u l t u r e l . Le Petit Journal et un réseau de cor

respondance avec L'Arbralettre ont permis aux p a r t i c i 

pants de c o m m u n i q u e r avec les différents ateliers des v i l 

lages et régions du Q u é b e c . La cohésion sociale est en

core très faible et même si les p a r t i c i p a n t s apprécient ce 

réseau au point de se fixer des r e n d e z - v o u s pour l'été, 

toute cette aventure est à l'état e m b r y o n n a i r e . 

Il suffirait de peu que le service d'éducation des a d u l 

tes juge que Le Petit Journal a trop de fautes ou qu'il coû

te trop cher (le tirage est passé du m e n s u e l au b i - m e n s u e l ) . 

Pourtant au S.E.A. de la baie des C h a l e u r s , les cinq p e r 

sonnes (cadres et conseillers p é d a g o g i q u e s ) raflent environ 

250 000,00$ seulement en s a l a i r e s . Les m o n i t r i c e s alpha 

récoltent chacune de deux à trois milles dollars par année. 

Les b u r e a u c r a t e s ont les gros s a l a i r e s , la sécurité du reve

n u , les a s s u r a n c e s c o l l e c t i v e s , les b é n é f i c e s m a r g i n a u x . . . 

Les CEP n'ont que de maigres s u b v e n t i o n s , aucune sécurité du 

r e v e n u , aucun bénéfice m a r g i n a l , aucune assurance c o l l e c t i v e . . 

Les CEP ont-ils d'autre choix que de gagner l'autonomie et 

chercher à d é s t a b i l i s e r le monopole institutionnel? 

L'ALPHA P O P U L A I R E ET L'INSTITUTION SCOLAIRE 

En milieu r u r a l , une commission scolaire a le monopole 

et le contrôle total de l'éducation sur son territoire. 

L ' é d u c a t i o n , c'est l'affaire des jobs et, en haut lieu, les 



déchirements pour l'appropriation de pouvoirs s u p é r i e u r s . 

Tout changement qui vient d'en bas est une insécurité dans les 

perspectives de promotion sociale des p r o f e s s i o n n e l s de l'édu

cation. 

C'était un des objectifs de cette recherche-action 

d'associer la population à une éducation populaire et auto

n o m e , à la transgression des activités traditionnelles du 

S.E.A. Cette idée ne fut jamais prise au sérieux par le 

S.E.A. Les responsables de centre constatent avec fierté 

que les CEP ne font que répéter l'éducation populaire du 

S.E.A. et du coup, garantissent les h e u r e s / c o u r s . 

Rappe1 on s-nous les tentatives du Bureau d'aménagement 

de l'Est du Québec"*". D'une forme de développement inté

gré (comités de développement dans chaque v i l l a g e ) l'on 

passa à une stratégie de rationalité instrumentale: tech

n o c r a t e s , b u r e a u c r a t e s et spécialistes dictaient le d é v e 

loppement selon une stratégie é t r a n g è r e . Il en est de même 

pour l'éducation des adultes et un centre régional de dé-

2 
veloppement économique . 

1 Le Gouvernement du Canada par l'entremise de "Agriculture and 
Rural Development Act" (ARDA) a, au début des années soixante, 
investi des milliers de dollars dans le développement de l'Est 
du Québec et a créé le BAEQ. 

2 Nous ne parlerons pas des parcs, de la fermeture des villages, 

de la déstabilisation des pêches et de l'agriculture... 



Au S.E.A., un problème qui ressort avec é v i d e n c e , 

c'est cette incapacité de rejoindre ceux qui sont les 

moins s c o l a r i s é s . On ne sait pas quelle pédagogie adopter 

avec eux. On ne s'est pas donné de pédagogie a l t e r n a t i 

v e . L ' a p p r o c h e est adaptée — tout comme le réseau r é 

gulier de l'école secondaire — aux classes et aux 

m i l i e u x d é f a v o r i s é s . 

A P o i n t e - â - l a - G a r d e , le S.E.A. utilisait les m é t h o 

des c o n v e n t i o n n e l l e s : un professeur s c o l a r i s é , une sen

s i b i l i s a t i o n et un recrutement par une sollicitation 

étrangère et une pédagogie "conscientis a n t e " en référence 

à une s t r a t é g i e conventionnelle de développement écono

mique . 

Après cette expérience et son échec r e l a t i f , on a 

voulu s'associer la p o p u l a t i o n pour adapter la pédagogie 

aux a n a l p h a b è t e s . On croyait que la formule du CEP per

m e t t r a i t l'émergence d'une pédagogie façonnée par le m i 

lieu. P o i n t e - à - 1 a - G a r d e ne s'est pas embarquée dans cette 

f o r m u l e . On a senti la population essoufflée d'une p r e 

mière e x p é r i e n c e i n s t i t u t i o n n e l l e . On s'est donc tourné 

vers un autre v i l l a g e : S t - F r a n ç o i s , dans l'arrière pays 

de M a t a p é d i a , devenait le village pilote d'une nouvelle 

a p p r o c h e . 



Malgré certains gains p é d a g o g i q u e s en a l p h a , le 

CEP est plus près de l'institution que de la population 

des s ou s-sco1 a r i s ë s . Le CEP est une solution relative 

qui perce le milieu des p o p u l a i r e s . Encadré par un S.E.A. 

qui semble incapable d'en faire autre chose que sa propre 

p r o l o n g a t i o n , le CEP peut devenir l'outil des populaires 

p r i v i l é g i é s : ce sont les gens de cette classe sociale qui 

ont le contrôle des budgets et des orientations du CEP. 

Pour une réorientation de l'éducation, le S.E.A. de

vrait avoir des animateurs c o m p l i c e s des intérêts des m i 

lieux impopulaires et des j e u n e s . Projet contradictoire 

au regard des priorités b u d g é t a i r e s et du personnel en 

place. Les conseillers p é d a g o g i q u e s et les cadres d é f e n 

dent leurs intérêts de classe, au même titre que les p o p u 

laires privilégiés qui ont, par le CEP, prolongé le monopo' 

le i n s t i t u t i o n n e l . 

Pour aller, plus loin , il faut des intervenants qui 

sont en mesure de se faire accepter chez les i m p o p u l a i r e s , 

un groupe social plus ou moins fermé; des gens qui sont 

conscients des luttes sociales que sous-entendent l'anal

phabétisme et l'alphabétisation; des individus qui ont un 

parti-pris favorable pour les jeunes sous-sco1arisés et 

les i m p o p u l a i r e s ; des personnes qui replacent l'école dans 

son rôle " s é l e c t i o n n e u r " intégré au système capitaliste 

et i n d u s t r i e l ; des moniteurs et m o n i t r i c e s qui auront une 

pratique de subversion des intérêts de la classe domi

nante . 



Pour rejoindre les jeunes et les i m p o p u l a i r e s , il 

faut des gens capables d'entrer dans une culture m a r g i 

nale avec ses r è g l e s , ses n o r m e s , ses r e s s o u r c e s . . . 

Nous p r e n d r i o n s des chemins douteux en rapport à la tra

dition de l'éducation des a d u l t e s : inviter des membres 

des clans i m p o p u l a i r e s à devenir m o n i t e u r s ( t r i c e s ) pour 

les s i e n s ; transposer l'alpha aux ateliers i m p o p u l a i 

res du travail au noir (menuiserie, m é c a n i q u e , débosse-

l a g e ) ; a l p h a b é t i s e r dans la vie quotidienne de l'isolât 

culturel des femmes au bout du rang... Il faut ouvrir 

des lieux éducatifs où les participants collaborent avec 

des p e r s o n n e s engagées (en opposition aux p o p u l a i r e s p r i 

v i l é g i é e s et aux b u r e a u c r a t e s des S.E.A.) à la gestion 

d'un centre de l e c t u r e , d'écriture et de calcul: des 

lieux qui ne soient pas sous la j u r i d i c t i o n de l'Eglise 

ou du m i n i s t è r e de l'Education. 

Pour s e n s i b i l i s e r à l'analphabétisme et à l'alpha

b é t i s a t i o n , on pourrait élaborer des f r e s q u e s , utiliser des 

murs ou des panneaux pour des p e r f o r m a n c e s d'écriture po

p u l a i r e ; u t i l i s e r la télévision pour un feuilleton où il 

y aurait des rôles d'analphabètes et un j e u - q u e s t i o n n a i 

re qui u t i l i s e r a i t les lettres de l'alphabet et le lan

gage p o p u l a i r e ; amener à la radio des p a r t i c i p a n t s qui se 

r a c o n t e r a i e n t ; publier des bandes dessinées dans les j o u r 

n a u x , les dépliants des Clubs de 4 x 4, les affiches de 

p u b l i c i t é des tournois de p o o l , les c h a m p i o n n a t s de b u 

veurs de b i è r e . . . 



En corollaire à cette s e n s i b i l i s a t i o n , une d é n o n 

ciation s'impose: l'école qui n'est pas faite pour tout 

le monde. La d é c u l p a b i l i s a t i o n de l'analphabétisme doit 

passer par le procès de la classe dominante. Il faut d é 

noncer la réduction de l'analphabétisme à une déficience 

i n t e l l e c t u e l l e . J'ai, dans les a t e l i e r s , rencontré un 

analphabète qui divisait mentalement 20759 par 2 7 , un 

qui était s c u l p t e u r , d é b o s s e l e u r , m é c a n i c i e n , é l e c t r i 

cien, p l o m b i e r , un autre travaillait le cuir... Et p e n 

sez à ces femmes qui confectionnent des c h e m i s e s , des 

p a n t a l o n s , qui tricottent des chandails et des b a s , qui 

réussissent avec des maigres revenus à nourrir le mari 

et les quatre e n f a n t s . . . 

Un projet d'alphabétisation populaire qui accepte 

de partir d'une culture m a r g i n a l e , fermée et plus ou 

moins délinquante se place dès le départ en marge et en 

d é l i n q u a n c e . Dans le bercail de l'éducation institu

t i o n n a l i s é e , une a l p h a b é t i s a t i o n populaire est un mouton 

noir. La tendance forte est de le b l a n c h i r . Ce que 

nous p r o p o s o n s , c'est de le libérer. 



T A B L E A y L 

DONNEES SUg LES PARTICIPANTS AUX ATELIERS ALPHA PAR 
V II.LAGF., SELON LE SEXE ET L'AGE POUR LE TERRITOI RI-
DU SERVICE. DE I. ' EDUCATION DES AJPULTES DE LA BAIE DES 
CHALEURS 

llom m e s Femmes 

- 30 ans 30-50 50 et + - 30 30-50 50 et + TOTAL 

St-Erançois 1 1 4 i 1 1 3 11 

R c s t i g o u c h c Sud Est 1 3 4 
St-André _ 2 2 2 9 15 
M a t a p c d i a 1 1 2 3 7 
Pointe à la Croix 5 5 10 
L 'Ascension 3 1 4 
9{-Alexis 2 1 3 2 8 
C a r 1 e t on * 1 1 
Bon a v ontu r e 1 2 1 1 5 
Cap 1 an 1 1 2 1 5 

P a s p é b i a c 1 1 2 4 

T 0 T A L 74 

* Aide p é d a g o g i q u e individuelle, ce qui relativise le statut alpha 
** Valeurs m a n q u a n t e s : 9 

* * * G r an d t o t a 1 : 7 4 + 9 = 8 3 



T A B L E A U L_I 

REPARTITION DES P A R T I C I P A N T S 
AUX ATELIERS ALPHA, SELON 
L ' A G E . 

- 50 1 8 % 

30 - 50 2 7% 

51 et + 5 5% 



T A B L E A U I I I 

POUR LE SERVICE DE L'EDUCATION 
DES ADULTES DE LA BAIE DES CHA
L E U R S , STATUT CIVIL DES P A R T I 
CIPANTS SELON QU'ILS SONT MA-
R I E S , C E L I B A T A I R E S , S E P A R E S / 
D I V O R C E S , A U T R E . 

M A R I E S 6 1 % 
CEL I BATA IRES 19% 
S E P A R E S / D I V O R C E S 7 0 

/ 0 

V E U F / V E U V E 12% 
AUTRE 11 

TOTAL 100% 



T A B L E A U I V 

POUR LE SERVICE DE L'EDUCATION DES ADUL

TES DE LA BAIE DES C H A L E U R S , STATUT DES 

P A R T I C I P A N T S , SELON QU'ILS SONT C H O M E U R S , 

ASSISTES SOCIAUX, M E N A G E R E S , R E T R A I T E S , 

OUVRIERS N O N - S P E C I A L I S E S , OUVRIERS SPE-

CIALISES. 

Assistés sociaux 2 8 % 

Chômeurs 3% 

Ménagères 3 2% 

Retraités 23% 

Ouvriers non-spécia 1isés 8% 

Ouvriers spécialisés 3% 

Autre 3% 

Total 100% 



T A B L E A U V 

D'APRES LE S E X E , l'AGE MOYEN DES P A R T I C I -
P A N T S , SELON LE SECTEUR 

Homme s 

Matapédi a Carleton Paspébiac Bonaventure 

Homme s 47 Donnée 
insuff isante 3 5 42 

Femme s 51 Donnée 
insuffisante 

57 44 



T A B L E A U V I 

LES M O N I T R I C E S ALPHA DES A T E L I E R S DU SEC-
TEUR BAIE DES C H A L E U R S , SELON LE SEXE, 
L'AGE, LA S C O L A R I T E , LE STATUT CIVIL ET 
LES GAINS EN A L P H A B E T I S A T I O N 

Groupe s Groupe s > Groupe s 
Sexe Age Scolarité Statut civil G a i r. s Alpha 

Groupe s 

1 F 52 7 M 2 688,00$ 

Groupe s 

-y F 56 9 M 2 000,00$ 

Groupe s 

5 F 54 15 M 1 700,00$ 

Groupe s 

4 F 50 13 Autre 1 200,00$ 

Groupe s 

5 F 49 7 V e u v e 380,00$ 

Groupe s 

6 F 54 12 M 2 100,00$ 

Groupe s 

/ F 58 13 Veuve O 

Groupe s 

8 F 35 12 M 3 500,00$ 

Groupe s 

9 F 48 M 2 6 8 8 , 0 0 S 

Groupe s 

10 F 35 17 M 2 060,00$ 

Groupe s 

1 F 36 17 M 192,00$ 

Groupe s 

1 F 21 15 C 369,00$ 

Groupe s 

1 F 49 1 2 M 569 ,00$ 

Groupe s 

1 F 4 7 14 M 569,00$ 

Groupe s 

F 48 1 2 M 720,00$ 

Groupe s 

1 F 56 1 2 M ? 

Groupe s 

3 M 6 s 1 2 M 1 500,00$ 

Groupe s 

4 F | 46 10 M 



T A B L E A U V I I 

LISTE DES COMITES D'EDUCATION POPULAIRE 

PAR SECTEUR. 

SECTEUR PASPEBIAC 

Mme Délisca Lemoy 
St-J ogue s 
Cté Bonaventure GOC 2YO 

Mme Raymonde Gignac 
P a s p é b i a c 
Cté Bonaventure GOC 2K0 

Mme Eléonore Briand 
Port-Daniel 
Cté Bonaventure GOC 2N0 

Mme Paulette Joseph 
C . P . 146 
St-Godefroi 
Cté Bonaventure GOC 3C0 

SECTEUR BONAVENTURE 

Mme M a r j o l a i n e C. Arsenault 
C . P . 61 
St-Elzéar 
Cté Bonaventure GOC 2K0 

Mme Diane Loubert 
B.P. 566 
Cap 1 an 
Cté Bonaventure GOC 1H0 

Mme Sylvie Cayouette 
C.P. 7 74 
Bonaventure GOC 1E0 

Comité de St-Siméon 
a/s Mme Nicole Gallagher 
Polyvalente 
Bonaventure GOC 1E0 



SECTEUR CAR LE TON 

Mme Nicole Gauvreau-Boucher 
Maria 
Cté Bonaventure GOC 1Y0 

Mme Huguette Nadeau 
115 rue Nadeau 
St-Orner 
Cté Bonaventure GOC 2Z0 

M m e Monique Girard 
B.P. 23 
Nouvelle Ouest 
Cté Bonaventure GOC 2GO 

SECTEUR M A T A P E D I A 

Mme Alice Turbide 
L'Ascension de Patapédia 
Cté Bonaventure GOJ 1R0 

Mme Laurette Roy 

St-François D'Assise 

Cté Bonaventure GOJ 2NO 

Mme Gisèle H. Rivard 
St-Alexis de Matapédia 
Cté Bonaventure GOJ 2E0 

Mme Marie Létourneau 
Matapédia 
Cté Bonaventure GOJ 1V0 

Mme Olive Pelletier 
St-André de Restigouche 
Cté Bonaventure GOJ 2G0 

Mme Marie Lou Goudreau 
Pointe à la Croix 
Cté Bonaventure GOC 1L0 

M. Patrick Fergusson 
L'AIverne 
Cté Bonaventure GOC 1X0 

M. Vital C a i s s y 

Pointe à la Garde 
Cté Bonaventure GOC 2M0 

M. Normand Bourdages 

R . R . 2 
Matapédia 
Cté Bonaventure GOJ 1V0 
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