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REMRC 1 EI!!ElITS 

Nous t e n o n s  3 r e m e r c i e r  i c i  Madame M a r i e  Arab ,  p r o -  
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q u i  a  a s s u r é  l a  d a c t y l o g r a p h i e  du r a p p o r t .  
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s u b v e n t i o n  de l a  D i r e c t i o n  g é n é r a l e  de 1  ' e n s e i g n e m e n t  c o l l é -  

g i a l  (programme de s u b v e n t i o n  a 1  ' i n n o v a t i o n  p é d a g o g i q u e ) .  

L ' é q u i p e  RIEFEC 





1,l - PRESENTATION GENERALE DU PROJET 

1.1.1 - HISTORIQUE DU PROJET 

Les discussions qu i  ont  entouré l e s  travaux de l a  coord inat ion 

p rov inc ia le  depuis pres de c inq ans e t  qu i  ont  mené a l a  formula t ion de 

séquences de cours n ' on t  pas manqué de r a v i v e r  au département de f rança is  

du co l lëge Bois-de-Boulogne l a  question l i t i g i e u s e  de 1 ' oppor tun i té  d'un 

enseignement du f rança is  normat i f  au c o l l é g i a l .  Dans ce contexte, l e  

département i n s c r i  vai  t en 1975 iî son programme de cours ob l  i g a t o i  res un 

cours normat i f  de f rançais.  En même temps, l e  département se f i x a i t  comme 

o b j e c t i f  d 'évaluer ce cours à l a  lumiere d'expériences analogues. Le 

chef du département proposa a lo rs  au responsable de l a  D.G.E.C. devant 

l a  coordinat ion p rov inc ia le ,  monsieur Claude Therr ien, de f a i r e  un inven- 

t a i r e  e t  une analyse des d i  verses formules de f rança is  c o r r e c t i f  exp lo i  tees 



dans 1 e réseau e t  d leval  uer 1 'expér i  ence de Boi s-de-Bou1 ogne en regard 

d'expériences s imi  1 a i r es  (en p a r t i  cu l  i e r  3 Lione l  -Groulx e t  Zi Sainte- 

Foy: v o i r  l a  l e t t r e  adressee a monsieur Therr ien, l e  25 j u i n  1975). 

Apres une entrevue a Québec avec messieurs Therr ien e t  Broudehoux au 

début de j u i l l e t ,  il f u t  convenu que l a  D.G.E.C. subvent ionnerai t  l e s  

t r o i s  col leges pour 1 'équivalent  de l a  tâche d'un professeur, p lus  l e s  

f r a i s  de recherche habi tue1 S. Boi s-de-Bou1 ogne avai t 1 a responsabi 1 i t é  

de l a  recherche e t  deva i t  decharger un professeur de l a  m o i t i é  de sa 

tâche, l e  res te  é tan t  r é p a r t i  en t re  Lionel-Groulx e t  Sainte-Foy. O r ,  

l a  subvention reçue en septembre ( c f .  l e t t r e  de monsieur Broudehoux) 

s 'é leva i  t 3 $1 5,000. Comme 1 e sa1 a i  r e  moyen a Boi s-de-Boulogne o s c i l  l e  

autour de $1 3,000, nous dames couper l e s  dgpenses. C 'es t  a i n s i  que l e  

responsable du p r o j e t  du t  renoncer a l a  p a r t i c i p a t i o n  du représentant 

de Sai nte- Foy (dont  nous possédons cependant un rappor t  d 'exp6rience 

f o r t  élaboré). 

1 .1 .2  - L'EQUIPE 

Le responsable du p ro j e t ,  monsieur Georges Beaulieu, a formé 

une équipe de recherche, pour remp l i r  l e s  tâches suivantes : 

a)  Contenu de l a  recherche: 

Michel Paquin e t  Cél ine F i t t es ,  professeurs il Bois-de- 

Bou1 ogne , France Hebert , professeur 3 Lione l  -Grou1 x. 



b)  Méthodologie de l a  recherche: 

Cél i n e  Maheu, sociologue. 

c )  Admin is t ra t ion e t  animation: 

Georges Beaulieu, chef du département de f rança is  de 

Bois-de-Boulogne. 

1.1.3 - LE CHAMP DE LA RECHERCHE 

Les diverses formules d'apprentissage du f rança is  é c r i t  dé l imi -  

t a i e n t  l e  champ de l a  recherche du groupe RIEFEC. Ce s u j e t  e t a i t  au 

depart a l a  f o i s  connu e t  vague. Plusieurs col leges a f f i r m a i e n t  a v o i r  

ten te  de remédier aux carences des é tud iants  en f rança is  é c r i t  ou se pro- 

posaient de met t re  sur  p ied  une quelconque formule de récupérat ion. On 

avançait  même des p ro j e t s  de cours autodidactique, de cent re  de dépannage, 

de p o l i  t i que  de l a  langue au col  lsge. On admet ta i t  également que ce r ta ins  

cours de l i n g u i s t i q u e  ou d 'essai  avaient  p r i s  une tournure p lus  ou moins 

normative. C'est  donc toutes ces formes d 'apprentissage du f rança is  é c r i t  

que nous nous proposions d ' i nven to r ie r ,  de c lasser  e t  de déc r i re .  Nous 

pensions qu 'une desc r ip t ion  systematique de ces formules f a v o r i s e r a i t  une 

. r é f l e x i o n  c r i  t i que  sur l a  pédagogie du f rança is  é c r i t  au c o l l é g i a l .  

Nous avons cependant v i t e  constate que l e  champ de l a  recherche 

depassai t l e s  possi b i  1 i tes de 1 ' o u t i l  d'enquête que cons t i tue  l e  question- 

na i r e  de sondage. Nous avons donc l i m i t é  no t re  enquête 3 1 'étude des 

d i f f g ren tes  formules et /ou cours ex i s t an t  au co l  l é g i a l  pour remédier aux 
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lacunes des é tud iants  en f rança is  é c r i t .  

1.2 - LES OBJECTIFS GENERAUX ET SPECI FIQUES 
DE LA RECHERCHE 

1.2 .1  - L E S  OBJECTIFS GENERAUX DE LA RECHERCHE: 

INVENTAIRE ET CLASSEMENT 

Pour déterminer l e  cadre genéral de l a  recherche, nous ne nous 

sommes pas insp i res  de tous l e s  o b j e c t i f s  du p r o j e t  t e l  que présenté par  

Georges Beau1 i e u  3 Claude Therrien, mais de ceux juges p r i o r i  t a i r e s  par 

l a  D.G.E.C. Dans sa l e t t r e  du 9 j u i l l e t  1975, conf i rmant l ' a ccep ta t i on  

du p ro je t ,  monsieur Jean-Paul Broudehoux sou l i gna i t ,  en e f f e t ,  que l e s  

o b j e c t i f s  p r i v i l é g i é s  de l a  recherche devaient ê t r e  ceux qu i  se rappor- 

t a i e n t  "aux inven ta i res  e t  3 l e u r  exp lo i t a t i on "  a i n s i  qu'a "1 'expérimenta- 

t i o n  de formules de cours c o r r e c t i f s  dans d i f f é r e n t s  cégeps". 

Après une r é f l e x i o n  c r i t i q u e  sur  ces o b j e c t i f s  e t  su r  l e u r  re-  

l a t i o n  avec l e  p r o j e t  i n i t i a l  , nous avons détermine deux o b j e c t i f s  géné- 

raux qu i  cernent â l a  f o i s  l e  contenu e t  1  ' o r i e n t a t i o n  de l a  recherche: 

a) Fa i re  1  ' i nven ta i re  des d i f f é ren tes  formules e t l o u  cours 

ex i s t an t  au niveau c o l l é g i a l  pour remédier aux carences 

des é tud iants  en f rança is  &rit. 



b) Fai re 1 e cl assement des documents d 'appoint provenant 

des différents cégeps, pour f in de diffusion. 

1 .2 .2  - L E S  OBJECTIFS SPECIFIQUES ET L'ORIENTATION 
D E  L A  R E C H E R C H E  

I l  nous sembla alors important de définir l a  notion d'inventai- 

re,  de cerner l e  b u t  du classement e t  1 'orientation de l a  recherche. A 

cette f i n ,  nous avons travail l é  a l a  formulation d'objectifs spécifiques. 

A )  Les objectifs spécifiques re la t i fs  au premier objectif 
général e t  1 'orientation de l a  recherche 

La notion d'inventaire a été cernée a par t i r  d'objectifs de 

t ro is  ordres. La première catégorie regroupe tout ce q u i  releve du re- 

censement e t  de l a  description des différentes formules choisies par les 

cégeps. Nous voulons ainsi : 

1. Recenser les différentes formules et/ou cours existant 

au niveau collégial pour remédier aux carences des étudiants 

en français écr i t .  

2.  Décrire l a  structure de ces différents cours, so i t :  

a )  Décrire la  méthodologie de ces différents cours; 

b )  Decrire l e  contenu de ces differents cours; 

c )  Decrire les conditions materiel les d'implantation de 

ces di fférents cours. 



Ces o b j e c t i f s  donnent a l a  recherche une tangente nettement 

descr ip t ive .  Nous ne voulons pas chercher 1 es fac teurs  expl  i c a t i f s  des 

carences des étudiants en f rança is  é c r i t  , mais simplement rendre compte 

des ten ta t i ves  des d i f f e r e n t s  cegeps pour remedier 3 ces lacunes. 

La deuxi Gme catégor ie d ' o b j e c t i f s  chercha i t  3 i d e n t i  f i e r  1 es 

ra isons qu i  on t  détermi né so i  t 1 ' implanta t ion des d i f f e ren tes  formules 

s o i t  l e  re fus  de met t re  sur  p ied  ce genre de formule. O r ,  il s ' e s t  av6ré 

d i f f i c i l e ,  pour des ra isons méthodologiques, de cerner ces raisons. On 

decida p l u t ô t  de sonder l e  p o i n t  de vue des professeurs de f rança is  quant 

3 certa ines opinions répandues concernant 1 'enseignement du f rança is  nor- 

mat i f  au c o l l é g i a l  . L ' o b j e c t i f  devient  donc: 

3.  Rendre compte de 1 'opin ion de 1 'ensemble des informateurs 

sur l e  probleme du f rança is  e c r i t .  

La dernière catégnr ie concerne l 'expér imenta t ion des d i f f e ren tes  

formules de cours c o r r e c t i f s .  Ces experimentations se f o n t  déja dans 

p lus ieurs  cegeps. Il s ' a g i s s a i t  donc pour nous de l e s  i d e n t i f i e r  e t  de 

déc r i  r e  1 es expér i  ences 1 es p l  us s t ructurees . 

Notre desc r ip t ion  se f e ra  à p a r t i r  d'une g r i l l e  de parametres 

communs aux d i f f é ren tes  formules e t  à p a r t i r  de 1 'analyse que l e s  col leges 

voudront b ien  f a i r e  de leu rs  cours. C'est donc 1 a aussi , une démarche 

desc r ip t i ve  : nous ne voulons pas imposer des c r i  te res  a r b i t r a i r e s  d 'ana- 

l y se  e t  nous présenter corne juges, mais p l u t ô t  proposer un cadre de 



référence 3 1 ' intérieur duquel 1 es expériences deviennent comparables. 

Voici ces objectifs: 

4. Construire une gr i l l e  de parametres communs aux formules 

1 es pl us structurées parmi ces d i  fferents types d'appren- 

tissage; 

5. Décrire les expériences les plus structurées de ces diffé- 

rents types d 'apprentissage; 

6. Signaler les résul t a t s  de 1 a réf 1 exi on des professeurs 

impliqués dans ces expériences. 

B )  Les objectifs specifiques re la t i fs  au deuxième objectif 
général e t  la relation avec l e  projet RIEFEC I I  (1976-1977) 

Restait l e  probleme d'exploitation de ces formules. I l  nous 

sembl a évi dent que 1 ' inventai re en 1 u i  -même pourrai t faci 1 ement servi r 

aux cégeps q u i  donnent ou donneront un cours de français normatif. Nous 

voulions cependant faci 1 i t e r  cette exploitation. C'est pourquoi, i 1 nous 

parut important d ' identif ier  e t  de diffuser l e  matériel didactique de 

tout ordre, de même que les différents textes théoriques pertinents il 

ces experiences. Ceci a f i n  de permettre une 1 arge circulation e t  un 
1 echange incessant de ces documents . Nous avons donc déta i l le  ainsi l e  

1 La recherche que 1 'équipe RIEFEC se propose de poursuivre en 1976-1977 
consistera a décrire 1 es principales erreurs en français Bcri t d'aprss 
leur contexte e t  a experimenter un  matériel didactique correctif ap- 
propri e .  



deuxieme o b j e c t i f  géngral : 

1. Classer l e s  d i f f é r e n t s  types de maté r ie l  d idact ique 

é c r i t ;  

2. Classer l e s  d i f f e r e n t s  types de mate r ie l  d idact ique audio- 

v i sue l  ; 

3. Classer l e s  d i f f é r e n t s  types de tex tes  théoriques se rap- 

po r tan t  à c e t  enseignement ; 

4. Di f f use r  ce classement sous l a  forme d'un index ind iquant  

l a  nature e t  l a  provenance de ces documents. 

1.2.3 - CONCLUSION 

Les o b j e c t i f s  généraux e t  spéci f iques t r acen t  une o r i e n t a t i o n  

nettement desc r ip t i ve  à c e t t e  démarche, mais i l s  permettent aussi une 

p r i s e  de conscience p l  us j us te  des so l  u t ions envisagees par  l e s  profes- 

seurs pour résoudre l e  problême de 1 'enseignement du f rança is  normat i f  

au c o l l é g i a l .  On comprendra donc que no t re  propos s 'en  t i e n t  aux f a i t s  

e t  q u ' i l  ne prejuge n i  du niveau pédagogique adequat a ce type d'ensei- 

gnement n i  de pos i t i ons  idéologiques re levan t  d'une analyse socio logique 

ou pol  i tique.  



1,3 - LA METHODOLOGIE DE LA RECHERCHE 

1.3 .1  - INTRODUCTION 

La méthodologie de l a  recherche s 'élabora en regard des deux 

pr inc ipaux centres d ' i n t é r ê t  de 1 'equi pe: 1 ' i n ven ta i r e  p rov i nc i a l  des 

d i  verses formules d 'enseignement du f rança is  no rmat i f  e t  1 a desc r ip t ion  

des expériences pédagogiques s t imul  antes pour 1 'enseignement du f rança is  

normat i f .  

L ' i n ven ta i r e  p rov i nc i a l  souleva l e  probleme du choix e t  de l a  

préparat ion de 1 ' instrument de cuei 11 e t t e  des données, ce1 u i  de 1 a des- 

c r i p t i o n  des experiences pédagogiques p lus  e l  aborées, a i n s i  que l e  pro- 

bleme du choix e t  de l a  preparat ion du guide d ' e n t r e t i e n  pour l e s  entre-  

vues avec l e s  professeurs impliqués dans ces recherches pédagogiques. 

1 .3 .2  - LA METHODOLOGIE UTILISEE POUR L ' INVENTAIRE 

D E S  FORMULES NORMATIVES 

A) La populat ion visée e t  l e s  dimensions de 1 ' i n ven ta i r e  

L'équipe RIEFEC v o u l a i t  dresser un i nven ta i r e  exhaus t i f  de 

toutes l e s  formules d'enseignement normat i f  mises sur  p ied  par l e s  c o l l 6 -  

ges pub l ics  e t  p r i ves  de l a  province. Cette o r i e n t a t i o n  détermina l a  

populat ion visée par ce t t e  recherche: 1 'ensemble des cégeps de 1 angue 

f rançaise du reseau co l  l e g i a l  . 



Quant aux dimensions de ce t  inventa i re ,  nous l e s  voul ions l e s  

p lus  larges possib le.  Notre premiere i n t e n t i o n  e t a i t  de déc r i re ,  3 

plus ieurs  niveaux ( o b j e c t i f s ,  méthodologie, contenu, e tc .  ) , toutes l e s  

formules d'enseignement normat i f  du f rançais.  Cependant l e s  nombreux 

problèmes méthodologiques soulevés par c e t t e  o r i e n t a t i o n  nous ob l ige ren t  

a opter  pour des dimensions plus modestes e t  p lus  r é a l i s t e s .  Dans l a  

mesure du possib le,  nous a l 1  ions i d e n t i f i e r  l e  p lus  grand nombre d'expe- 

r i  ences tentées dans 1 e reseau col  1 egi  a l  , mais nous 1 i m i  t e r i  ons 1 a des- 

c r i p t i o n  aux seules formules exp lo i  tees dans l e  cadre d 'un cours. C'est  

ce t t e  o r i e n t a t i o n  qu i  a l l a i t  dominer l e  choix e t  l a  préparat ion de l ' i n s -  

trument de cuei 11 e t t e  de données : 1 e questionnaire. 

B )  L' instrument cho is i  pour l a  c u e i l l e t t e  des informat ions:  
1 e quest ionnaire 

a)  Les ra isons du choix: 

Le d e s i r  du groupe d ' i d e n t i f i e r  l e  p lus  grand nombre d'experien- 

ces mises sur  p ied pour remedier aux carences des é tud iants  en f rança is  

é c r i t  nous por ta  3 ecar te r  tou te  ~B thodo log ie  basée sur  1 'échanti  11 onnage. 

Ce p r inc ipe  conjugué 3 l a  complexite de 1 ' ob j e t  d'enquête e t  aux 1 im i tes  

de temps e t  de budget de 1 'equipe imposèrent l e  quest ionnaire comme ins -  

trument de c u e i l l e t t e  des donnees. 

b )  Les informateurs : - --------  

Il nous sembla i n u t i l e  d'adresser des demandes de renseignements 

tous l e s  professeurs de f rança is  de chacun des co l  lëges du reseau col  l é -  

g i a l .  Les informat ions sera ient  3 peu de choses pres assez semblables e t  



la  masse de données sou1 èverai t des problèmes méthodol ogiques q u i  com- 

promettraient l e  respect de notre échéancier. Une personne informée des 

réalisations du département de français d ' u n  collège nous 1 ivrerai t ,  

tout aussi bien, les  informations recherchées. 

Au double t i t r e  de professeur e t  de personne qui, de par sa 

fonction, posséde une bonne somme de renseignements sur les diverses ac- 

t i  v i  tes départemental es,  1 e chef de departemen t s ' imposait comme 1 ' in- 

formateur-cl@. L'équipe décida donc de demander au chef de département 

de répondre 1 ui-même au questionnaire. 

Le questionnaire fut  envoyé a chaque college de l a  province 

accompagné d'une l e t t r e  d'introduction qui rappelait les  objectifs de l a  

recherche e t  son interêt  pour l e  milieu collégial. 

c )  Le t o e  d 'information recherchee: -- --------------  

Le questionnaire v isa i t  â obtenir des informations sur: 

- La sequence de cours de français en vigueur dans chaque 

collège; 

- Les différentes formules ut i l  isées pour favoriser 1 'amél io- 

ration du français éc r i t ;  

- L'organisation, l e  contenu, la  méthodologie e t  l e  materiel 

didactique du cours de français éc r i t  normatif lorsqu'un 

te l  cours e s t  offert  de même que la poli tique d'évaluation 

de ce cours; 



- Les opinions des informateurs sur 1 'enseignement du 

français éc r i t  normatif. 

d )  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  L'élaboration du queztionnaire~ _ _ _ -  

On peut identif ier  quatre phases importantes dans 1 'el aboration 

du questionnai re: 

1 .  L'inventaire des thèmes propres au champ de l a  recherche 

La première phase a eté consacrée 3 1 ' identification e t  a 

1 'analyse des principaux eléments qui constituaient l e  champ de la  re- 

cherche de 1 'équipe RIEFEC. Plusieurs sessions de travai 1 furent consa- 

crees 8 etabl i r  les points d'information pertinents a chacun des thémes 

sur lesquels i 1 semblait important d'enqueter. 

2 .  La forme du questionnaire 

Durant l a  deuxième étape, l'équipe identif ia  les données jugées 

essentielles e t  rejeta tout ce qui relevait de l 'accessoire. Cette sim- 

plification donna la  forme qui demandait l e  moins de temps l'informateur 

e t  qui pene t ta i  t de comuniquer les renseignements avec l e  maximum de 

précision e t  d'uniformité. 

3.  L 'examen cri t i  que 

Le questionnaire achevé fut  présente 3 un conseiller pédagogi- 

que du col lëge Boi s-de-Boulogne, madame Renée Dandurand, qui f i t  quelques 

observations critiques sur l a  formulation e t  l a  presentation des questions. 



Son i n t e r ven t i on  donna l i e u  3 quelques modi f ica t ions au niveau de l a  

presentat ion technique e t  du contenu du questionnaire. 

4. La mise en forme e t  l e  prt!test 

En f in  dans une derniere étape, 1 'équipe e f f ec tua  une r é v i s i o n  

de l a  formulat ion des questions, de l e u r  présentat ion e t  de l a  coherence 

de 1 'ensemble. A ins i  remanié, l e  quest ionnaire f u t  présente aux profes-  

seurs de f rança is  de quatre cégeps: Va l l ey f i e l d ,  Brébeuf, Vincent d ' Indy 

e t  L ionel  -Grou1 x pour subi r un pre tes t .  . - Cette dern iere  opérat ion occa- 

sionna des retouches mineures au quest ionnaire o r i g i n a l .  

e )  Lagrésen ta t ion  du questionnaire: - -------------  

Le quest ionnaire que 1 'équipe RIEFEC a f a i t  pa rven i r  a tous 

l e s  cégeps pub l ics  e t  p r i ves  comprend quatre sect ions. Ce l les-c i  recou- 

pent exactement 1 es quatre types d ' in format ions su i  vantes : 

1. L ' i d e n t i f i c a t i o n  de l a  séquence de cours de f rançais;  

2. L ' i d e n t i f i c a t i o n  de l a  formule u t i l i s é e  pour f avo r i se r  

1 'amél iora t ion du f rança is  é c r i t ;  

3.  L ' i d e n t i f i c a t i o n  des d i  verses composantes (organ isat ion , 

contenu, methodologie, matér ie l  d idact ique,  po l  i t i que  

d 'éva luat ion)  des cours de f rança is  completement ou par- 

t i e l l emen t  normat i fs ;  

4. L ' i d e n t i f i c a t i o n  des opinions des informateurs sur  1 'en- 

se i  gnement du f rança is  é c r i  t n o n a t i  f. 



1.  L'identification de l a  séquence de cours 

La premiere partie cherche il obtenir l a  description de l a  

séquence des quatre cours de français obl i gatoi res. 

2. L'identification de l a  formule ut i l i see  

La deuxieme partie identifie 1 'option du collëge par rapport 

3 chacune des formules qui peuvent ê t re  u t i l  isees au niveau collégial 

pour 1 'amêl ioration du français écri t. Pour ce fa i re ,  nous devions pré- 
- - 

senter à 1 'informateur une typologie de toutes 1 es démarches possibles 

du niveau col legial pour remédier aux carences en français é c r i t  des 

etudiants. A cette f in ,  nous avons eu recours a quatre grandes catégo- 

r ies:  

- Le cours de français 911 qui e s t  offer t  à d'autres 

étudiants que ceux de techniques de secrétariat ;  

- Le cours obligatoire de français é c r i t  normatif; 

- Le cours facul t a t i f  de français éc r i t  normatif; 

- Les autres formules a tendance normative. 

La prerniere catégorie peut recouper les  t ro i s  autres. En e f fe t ,  

l e  cours de FRA 911 peut se donner comme un cours obligatoire ou comme un 

cours facul t a t i f  de français éc r i t ,  ou même s ' intégrer a d'autres formules 

tel  l e  une démarche autodi dacti que. C ' es t  pourquoi nous n 'avons pas tenté 

de décrire, pour cet te  categorie, toutes les formules de mise en appl ica- 

tion de ce cours. Elles sont intégrées aux autres catégories e t  e l les  

pourront ê t re  faci 1 emen t i den t i  f i  ées . 



Pour l a  deuxième catégor ie,  s o i t  l e  cours o b l i g a t o i r e  de f ran -  

ça i s  é c r i t  no rma t i f ,  nous avons i d e n t i f i é  quat re  formules. Ce l l es -c i  

reposent s u r  deux oppos i t ions :  d'une pa r t ,  l e  cours peut  ê t r e  to ta lement  

ou p a r t i e l l e m e n t  axé s u r  une démarche normative; d ' a u t r e  p a r t ,  il peut  

s 'adresser  à tous l e s  é tud ian ts  ou une p a r t i e  des e tud ian ts .  La com- 

b ina ison de ces p o s s i b i l i t 6 s  nous donne l e s  quat re  formules poss ib les  

pour c e t t e  ca tégo r ie  de cours : 

- Un cours commun complètement axé su r  une demarche norma- 

t i v e ;  

- Un cours o b l i g a t o i r e  pour une ca tégo r ie  d lB tud ian ts  e t  

complGtement axé su r  une démarche normative; 

- Un cours commun p a r t i e l l e m e n t  axé s u r  une démarche norma- 

t i v e ;  

- Un cours o b l i g a t o i r e  pour une ca tégo r ie  d ' é t u d i a n t s  e t  

p a r t i e l l e m e n t  axé su r  une démarche normative. 

Quant à l a  t ro i s ième catégor ie,  s o i t  l e  cours f a c u l t a t i f  de 

f rança is  é c r i t  no rma t i f ,  e l l e  comprend une seule formule qu i  peut  s ' i n s -  

c r i  r e  dans t r o i  s  cadres d i f f é r e n t s  : 

- Un cours facul  t a t i f  de f rança is  e c r i t  n o r m a t i f  q u i  remplace 

un cours de l a  séquence; 

- Un cours f a c u l  t a t i f  de f rança is  e c r i  t n o r m a t i f  donné en 

p l u s  des cours de l a  sequence e t  qu i  s  ' i n s c r i t  dans l e  

cadre de l 'enseignement r é g u l i e r ;  



- Un cours facul t a t i f  de français & r i t  normatif donné en 

plus des cours de la séquence e t  q u i  s ' i nsc r i t  dans l e  

cadre de 1 'éducation des adultes . 

Enfin, l a  catégorie "autres formules" tente d ' ident i f ier  cer- 

taines demarches normatives qui n'empruntent pas nécessairement l e  cadre 

d ' u n  cours. Nous avons decrl t cinq formules e t  laissé l a  possibilité de 

préciser les autres formules utilisées pour amél iorer l a  qualité du fran- 

çais écr i t :  

Une démarche autodidactique facultative sui vie para1 lele- 

ment aux cours communs obl igatoires ; 

Une démarche autodidactique obl igatoire suivie para1 1 éle- 

ment aux cours communs obligatoires; 

Un centre de dépannage; 

Une démarche normative échelonnée sur 1 'ensemble des cours 

de l a  sequence; 

Une attitude ferme en regard de l a  qualité du français 

éc r i t ,  atti tude qui se traduit par des points enlevés pour 

les fautes d'orthographe, 1 'obligation pour 1 'etudiant de 

reprendre 1 es t ex tes  trop mal &ri t s  , etc. 

La présentation que nous ferons, dans 1 a deuxieme partie de ce 

rapport, des données recuei 1 1 i es Zi 1 ' ai de du questionnai re , ne reprendra 

pas intégralement ces catégories. Ce choix répond 3 un souci de clart8, 

de simplification e t  de concision. 



En effet ,  certaines de ces formules, théoriquement possibles, 

n'ont pas été employées. 11 serait  alors inutile de t ra i te r  de ces cas. 

De plus, la majorité des formules retenues empruntent les cadres du 

cours de linguistique (FRA 902), du cours d'essai (FRA 402) e t  du cours 

de grammaire aux techniques de secrétariat (FRA 91 1 ) . 

Pour lba présentation des données, i l  nous a donc semble pl us 

simple de retenir les catégories effectivement employées par le  réseau 

col légial plutôt que les catégories uti 1 isées par le  questionnaire. Les 

donnees seront donc classées dans les catégories suivantes: 

- Le cours de grammaire offert a d'autres étudiants que 

ceux des techniques de secrétariat; 

- Le cours de linguistique à tendance normative; 

- Le cours d'essai 3 tendance normative; 

- Les autres formules. 

De plus, nous annexerons au présent rapport une description 

sommaire des cours de français normatif donnés dans les cégeps. Cette 

descri ption se fera à parti r des catégories théori ques du questionnai re. 

L'ordre choisi pour 1 a présentation sera 1 'ordre al phabétique. 

3. L'identification des diverses composantes des cours de 
français completement ou partiellement 3 caractere 
normatif 

La décision de ne recueil 1 i r  des informations que sur les for- 

mules q u i  empruntent 1 e cadre d ' u n  cours partiel 1 ement ou complètement 



normatif ne signifie nul lement que 1 'équipe RIEFEC considere cette orien- 

tation conune la plus congrue e t  la plus efficace. Elle es t  simplement 
2 le résultat d ' u n  sondage anterieur qui présentait cette formule comme 

la pl us employée. 

Le groupe RIEFEC voulait recueillir des informations sur cinq 

composantes de ces types de cours: 

- L 'organisation, 

- Le contenu, 

- La méthodologie, 

- L'gvaluation des etudiants, 

- Le materiel didactique. 

Les questions relatives 3 la premiere composante visaient 3 

établir,  pour chaque cegep, le  nombre de professeurs requis pour 1 'ensei- 

gnement du français normatif, l e  nombre d'étudiants inscrits aux cours, 

le nombre de groupes formés, l e  nombre d'étudiants par groupe, . . . 
Elles tentaient aussi d'identifier s i  l e  cours é t a i t  l e  resultat d'une 

poli tique départementale ou d'une initiative des professeurs qui le  don- 

nent, s ' i l  a bénéficié de la collaboration de 1 'administration e t  des 

autres professeurs, s ' i 1 nécessi t e  un cadre materiel parti cul ie r  e t  enfin 

s ' i l  f a i t  partie intégrante de la sequence. 

2 Résumé d'une réunion tenue a Lionel-Groulx en mai 1974, regroupant 
quinze professeurs de colleges int@ress@s 3 donner des cours de 
f rançai s normatif . 



En ce qui a t r a i t  au contenu, le  questionnaire visait 8 cir- 

conscri re 1 es principaux aspects de 1 a grammai re habi tue1 1 ement @tudies.! 

e t  la proportion de temps que 1 'on consacre 3 chacun d'eux. 11 tentait 

aussi d'identifier les methodes util isees pour 1 'enseignement du français 

normatif e t  de déterminer dans quel le  proportion on a eu recours 3 cha- 

cune d'elles. 

Quant 3 1 'évaluation des etudiants, l e  questionnaire voulait 

recenser les pol i tiques d 'évaluation, 1 es principaux moyens d'eval uation 

auxquels les col leges ont recours e t  les diverses manieres de répartir 

les notes. 

Enfin, 1 es questions relatives au materiel didactique permet- 

taient d'identifier les col leges qui avaient prépare du matériel didac- 

tique pour l e  cours e t  q u i  etaient intéressés a participer 3 un échange 

de matériel. 

4. L 'identification des opinions des informateurs par rapport 
a 1 'enseignement du français écr i t  normatif 

La derniere partie du  questionnaire présente Zi 1 'informateur 

dix-sept opini ons sur 1 'enseignement du français @cri t q u i  regroupent 

aussi bien des préjugés que des evidences ou des 1 ieux communs. Ce1 ui- 

ci d o i t  indiquer son degre d'accord avec ces propositions. 

Nous pensions, a partir des données recueillies, pouvoir dresser 

un portrait des opinions des professeurs sur l e  sujet. La technique de 



presentation des quer +.ions n 'apporta 3 1 'analyse que des résultats 

impossibles 3 interpréter. Plutôt que de livrer un faux portrait du 

comportement des professeurs par rapport a 1 'ensei gnement norrnati f , 

1 'équipe a preféré ne pas rendre compte de ces informations. 

Ce résumé des questions portant sur les quatre grandes parties 

du questionnaire vient préciser d 'une façon pl us concrete les objectifs 

poursuivis par I 'equipe RIEFEC, ainsi que la méthodologie employée e t  

les di ffet-ents rensei gnements recherches. 

1 . 3 . 3  - L A  M E T H O D O L O G I E  E M P L O Y E E  P O U R  L A  DESCRIPTION 
DES EXPERI E N C E S  P L U S  A R T I C U L E E S  

A )  I n t roduc t ion :  du questionnaire aux entrevues 

Le questionnaire employe par 1 'équipe RIEFEC poursuivait trois 

buts pri nci paux : 

- Favoriser un inventaire exhaustif de toutes les formules 

empl oyées au n i  veau col 1 égi al peur rernédi er aux carences 

des étudiants en français &r i t ;  

- Recueillir une serie d1i,~formations sur les formules d'en- 

seignement normatif q~parentees a un cours; 

- Permettre 1 'i denti f i cati on des formu! es pédagogiques les 

pl us art i  cul ées . 



Il  nous sembla que tout ce travail res tera i t  fo r t  incomplet 

tant q u  ' i l  ne se ra i t  pas doublé d'une description detai l lée des expé- 

ri ences pédagogiques stimulantes que l e  questionnaire nous aurait  permis 

d'identifier.  L'équipe entrê,~pi t alors une série de démarches q u i  

al laient 1 'amener a dresser des monographies des experiences q u  'el l e  

avait retenues. 

6) Le cho i x  d'un modele d'entretien: 1 'entrevue semi-structurée - . .-r - .- 

i'entrevue semi-structurée e s t  un  entretien 00, selon J. Mai- 

sonneuve e t  M. Duclot, "un schéma définit  les principaux thPmes 3 explo- 

rer e t  prévoit éventuel lerilent certaines questions", mais ne fixe pas 

d 'avance 1 a manigre dont 1 es thèmes seront amenés au cours de 1 'entre- 

t ien,  l a  façon dont les questions seront formulées e t  1 'ordre dans lequel 

thëmes e t  questions apparaissent. Les possibi 1 i tes  d'adaptation de ce 

type d'entretien a des situations diverses, de même que la  permanence 

des themes d'une entrevue a 1 'autre furent les raisons q u i  nous porterent 

a choisir cet instrument de cueill e t t e  des données. Il  a l l a i t  nous per- 

mettre de décrire des expériences très différentes les unes des autres 

tout en conservant une certaine homogénéité dans l a  presentation des 

données recuei 11 ies . Ce dernier point permettrait pl us faci lement de 

comparer e t  d 'analyser 1 es expérience, décri tes. 

C )  L'identification des t i t L . ~ s  

L'instrument de cueil let te  retenu par 1 'équipe impliquait 

1 'identification d 'une serie de thëmes communs aux differentes expériences. 



Ces themes se rv i r en t  de 1 ignes d i r e c t r i c e s  aux diverses entrevues e t  de 

cadre général pour l a  présentat ion des données. I l s  permirent  de dresser 

des monographies dé ta i  11 ées des d i  verses expér i  ences retenues. En v o i c i  

l e s  p r i n c i  pal  es composantes : 

La perception du probleme de 1 'enseignement du f rança is  

é c r i t  au niveau co l l ég i a l ;  

La préparat ion de 1 'expér i  ence; 

Les o b j e c t i f s  de 1 'expérience; 

La formation e t  l e  fonctionnement de 1 'équipe de profes- 

seurs impliqués dans l 'expér ience;  

Le contenu de l a  formule d'enseignement; 

La méthodologie employée; 

Le matér ie l  d idact ique u t i l i s é ;  

La p o l i t i q u e  d 'evaluzt ion;  

La c l i e n t g l e  visée; 

L 'éval u a t i  on du cours. 

D )  Schéma du gui de d ' en t re t ien  pour 1 -- es cr,trevues - semi -s t ruc turées 

L 'entrevue seini-structurée e s t  basée sur  1 ' u t i l  i s a t i o n  d 'un 

canevas qu i  p r é v o i t  une sé r i e  de themes in tegres a une s t r uc tu re  simple 

e t  malleable. 

La demarche u t i l  i sée  par 1 'équipe RIEFEC s 'apparente aux schémas 

employes pour analyser l e s  experiences de changement. 11 s ' ag i t ,  dans une 



premiere phase, l a  préparat ion, de c i r consc r i r e  l a  s a i s i e  qu ' ava i t  l e  

professeur ou 1 'équipe de professeurs du probleme du f rança is  é c r i t  des 

étudiants au moment de met t re  1 'experience su r  p ied  e t  d ' i d e n t i f i e r  l e s  

so l  u t ions proposées en foncx 1 de c e t t e  approche. La seconde phase, 

l a  mise en oeuvre, correspond au déroulement de c e t t e  expérience. Le - 
retou r  c r i t i q u e ,  t ro is ieme phase, es t  une r é f l e x i o n  qu i  prend appui sur  

l e s  h u i t  thèmes i d e n t i f i e s  comme étant  communs aux diverses experiences. 

La dernière phase, l a  prospective, i n teg re  ces - h u i t  themes à une r @ f i e x i o n  
-. - -  

prospecti  ve . Il s ' a g i t  d ' i d e n t i f i e r  l a  forme que p rend ra i t  1 'expé- 

3 r ience s i  e l l e  deva i t  ê t r e  tentée une seconde f o i s  . 

L ' i n t é g r a t i o n  des themes e t  du schéma donna l e  guide d 'ent re-  

t i e n  que 1 'équipe RIEFEC u t i l i s a  pour toutes l e s  entrevues. 11 e s t  pre- 

senté en annexe du présent rapport .  

E)  Les p r inc ipa les  etapes pour l a  r é a l i s a t i o n  du guide d ' e n t r e t i e n  

On peut i d e n t i f i e r  t r o i  s  étapes importantes pour 1 a r ea l  i s a t i o n  

du guide d 'en t re t ien :  

- L ' i d e n t i f i c a t i o n  e t  l e  choix des themes communs aux d ive r -  

ses expéri  ences ; 

- Le choix d 'un schéma-ty!s pour l e s  entrevues e t  l ' i n t é g r a -  

t i o n  des thèmes à ce ;cherna; 

3 Pour s i m p l i f i e r  l a  presentat ion des monographies, nous avons in teg r6  
l e s  donnees r e l a t i v e s  a - l a  phase prospect ive au r e t o u r  c r i  t ique.  



- La mise en forme e t  l e  p re tes t . .  

Les deux premieres on t  déja é té  déc r i  tes.  Quant 3 l a  mise en 

forme e t  aux prg tes ts ,  i l s  se f i r e n t  3 p a r t i r  des expériences pedagogi- 

ques des cégeps Boi s-de-Bou1 ogne e t  L ionel  -Grou1 x. 

F) Présentat ion du guide d ' en t r e t i en  

Le guide d ' en t r e t i en  regroupe d i x  themes qu i  on t  é t é  i d e n t i f i é s  
-\ 

dans l a  p a r t i e  " I d e n t i f i c a t i o n  des themes" (p. 71 du tome 2) du présent rapport.  

A ccis themes, v i e n t  s ' a j ou te r  une p a r t i e  h i s t o r i que  qu i  veut  re t racer ,  

de façon chronologique, :es f a i t s  qu i  on t  condui t  3 1 'adoption d'une 

p o l i t i q u e  départementale au s u j e t  du f rança is  é c r i t  e t /ou 3 l a  mise sur  

p ied d 'un cours de f rança is  normat i f .  

Chaque thème comprend t r o i s  pa r t i es :  l a  desc r ip t ion  de 1 'ex- 

pgrience, l e  r e t o u r  c r i  t i que  e t  1 a prospective. L 'o rd re  de présentat ion 

des thèmes v a r i a i t  d'une entrevue â 1 'autre.  Pour l a  présenta t ion des 

données, nous avons cependant é t a b l i  une r é p a r t i t f o n  f i x e  des thèmes 

a f i n  de f a c i l i t e r  1 'analyse e t  l a  comparaison G2s experiences. 

Une breve présentat ion du cc6 tenu des d i f f é r e n t s  themes donnwa 

une idée p lus  concrete des rnonograph:es que 1 'equipe RIEFEC v o u l a i t  réa- 

l i s e r .  



Le thOrne S A I S I E  DU PROBLEME se p résen ta i t  sous forme de ques- 

t i ons  v i san t  à degager l a  conception des professeurs impliques dans 

1 'experience sur  l a  probl  ematique de 1 'enseignement du f rança is  é c r i t  

au niveau c o l l é g i a l  . Il t e n t a i t  aussi d 'approfond i r  l e s  r e l a t i o n s  en t re  

ce t t e  conception e t  1 'expérience que l e  groupe vena i t  de v i v re .  

Les questions r e l a t i v e s  au theme de l a  PREPARATION DE L'EXPE- 

RIENCE del irni t a i e n t  1 es composantes (1  es personnes impl iquées , 1 es théo- 

r i e s  employtes, . . .) de ce t t e  préparat ion e t  i d e n t i f i a i e n t  l e  mode de 

préparat ion u t i  1 i s ê  (en équipe ou i nd i v i due l  lenent ) .  E l  l e s  cherchaient 

oussi à déc r i r e  l e  type de preparat ion envisagé pour l a  r e p r i s e  du cours. 

La p a r t i e  OBJECTIFS v o u l a i t  susci t e r  une r é f l e x i o n  c r i  t i que  

sur l e s  o b j e c t i f s  du cours e t  e tab l  i r  ceux qu ' e x i g e r a i t  une nouvel l e  ex- 

périence. 

Le thème FONCTIONNEMENT DE L 'EQUIPE regroupai t  des questions 

qui permett ra ient  de savo i r  s i  ce cours p rena i t  1 'aspect d'une v é r i t a b l e  

expérience pédagogique. E l  1 es ten ta ien t  de s a i s i  r comment 1 '@qui pe 

s ' é t a i t  adaptee 3 ces nouvel l e s  condi t ions.  

Les questions r e l a t i v e s  a 1 METHODOLOGIE reprenaient  l a  dB- 

marche de l a  p a r t i e  OBJECTIFS: I d e n - i i f i e r  l e s  méthodologies u t i  1 isées , 

susc i te r  une r e f l e x i o n  c r i t i q u e  5ur l e u r  emploi e t  é t a b l i r  l e s  méthodolo- 

gies qu i  se ra ien t  p r i  v i  1 egiees dans 1 'éventuel i te d'une rep r i se  du cours. 



Quant a l a  p a r t i e  MATERIEL DIDACTIQUE, e l l e  v o u l a i t  rendre 

possib le 1 ' i d e n t i f i c a t i o n  e t  l a  desc r ip t ion  du maté r ie l  employé, son 

auto-évaluation a i n s i  que l a  dé l im i t a t i on  des a t ten tes  à ce niveau. 

Les pa r t i es  EVALUATION DES ETUDIANTS e t  EVALUATION DU COURS 

empruntaient 1 es mêmes demarches : une i d e n t i  f i  ca t ion  des modes d 'éva- 

l ua t ion ,  une analyse c r i t i q u e  du choix de ces modes e t  une r é f l e x i o n  

prospective s u r  l e  su je t .  

Enf in,  l a  p a r t i e  CLIENTELE cherchai t  su r t ou t  3 connaftre 

1 'opin ion des professeurs sur d i  f f e ren t s  problemes r e l a t i f s  a l a  forma- 

t i o n  des classes de f rança is  normat i f :  l e  mode de dépistage des étu- 

d i  ants , 1 es modal i tes  de regroupement e t  d ' i n s c r i  p t i  on au cours. 

Ce b r e f  résumé des questions du guide d ' en t r e t i en  employé par  

1 'équipe RIEFEC, e t  presenté en annexe au présent rapport ,  ne prétend 

pas rendre compte de toutes l e s  questions posées l o r s  des in terv iews.  

Certaines ne s 'appl i quaient  pas t e l  l e  ou t e l  l e  experience p a r t i  cu l  igre;  

d 'autres surg i  ssa ient  au f i  1 des entrevues. Cet te desc r i p t i on  concret ise  

1 e cadre thématique géneral des entrevues e t  des monographies. 



l , 4  - LE DEROULEMENT DE LA RECHERCHE 

Le p r o j e t  RIEFEC 1 a  duré toute  1  'année sco la i r e  1975-1 976. 

Il s ' e s t  poursu iv i  au cours de 1  l e t é  1976 e t  s ' e s t  termine en automne 

1976, a l o r s  q u ' i l  e t a i t  mené concurremment avec l e  p r o j e t  RIEFEC II. 

Cette recherche comprend quatre grandes étapes: l a  d e l i m i t a t i o n  des 

o b j e c t i f s  e t  l a  documentation, 1  ' i n ven ta i r e  p rov i nc i a l  , l e s  entrevues 

serni-structurées e t  enf in ,  l a  rédact ion du rappor t  f i n a l .  

1.4.1 - LES OBJECTIFS ET  LA DOCUMENTATION 
( s e p t e m b r e  e t  o c t o b r e  1975 )  

Comme on l ' a  vu aux chapi t res 1.1.3 e t  1.2, l e  champ e t  l e s  

o b j e c t i f s  de l a  recherche é ta ient ,  3 1 ' o r ig ine ,  t r e s  vastes. Pour rame- 

ner l e  p r o j e t  à des dimensions réa l isab les ,  compte tenu des l i m i t e s  de 

temps imposées, il a fa1 l u  3 1 'équipe p lus ieurs  discussions pré1 imina i -  

res  , e t  p lus ieurs  rencontres avec 1  es consei 11 ers méthodol ogiques de 

1  ' A i  de pédagogique aux professeurs du col  1  ège Bo i  s-de-Bou1 ogne qui  1 ' on t  

aidée 3 préc ise r  sa démarche. Enf in,  il l a  f o i s  pour v é r i f i e r  ce qu i  se 

f a i s a i t  dans l e  domaine de 1  'enseignement du f rança is  no rmat i f  e t  pour 

s  'assurer l a  co l  1  aborat ion de d i  vers .&ci  a l  i stes , l e  groupe e s t  enr re  

en communication avec des organismes comme CADRE e t  1'A.Q.P.F. Toutes 

ces démarches f u ren t  effectuées en septembre e t  octobre 1975. 



1 .4 .2  - L'INVENTAIRE PROVINCIAL 
( d e  novembre 1975 a j u i l l e t  1976) 

L 'inventaire des di verses formules d 'enseignement du françai s 

normatif a e t6  f a i t  a 1 'aide du questionnaire q u i  a é te  decri t  en 1.3.2. 

Ce questionnaire a e té  élaboré aux mois de novembre e t  decembre 1975 e t  

a été soumis aux professeurs de quelques collèges en janvier 1976. 11 

a éte poste au début du mois de février e t  les  chefs de departement 

de français ont éte invités 3 l e  renvoyer par l a  poste pour l e  27 février 

1976. Cependant, plusieurs questionnaires ayant e té  retournés bien apres 

cette date, l e  dépouillement n'a pu se fa i re  qu'au mois d'avril  1976 e t  

1 'analyse des données s ' e s t  pro1 ongée jusqu 'au cours de 1 'eté.  

1 .4 .3  - L E S  E N T R E V U E S  SEMI-STRUCTUREES 
I d e  j a n v i e r  1 9 7 6  a mai 1976) 

Para1 lslement au travai 1 d'inventaire des diverses formul es 

normatives, se f a i s a i t  un travail de preparation des entrevues semi- 

structurees. Cette preparati on s 'es t  basée sur 1 'exp6rience acquise 

au cours de français normatif des collèges Lionel-Groulx e t  Bois-de- 

Boulogne. Corne les professeurs de l'équipe RIEFEC appartenaient a ces 

deux collGges, i l s  se livrerent d'abord 3 une etude approfondie des 

experiences q u i  y étaient fai tes.  Cc bilans demanderent beaucoup de 

temps. A Bois-de-Boulogne en p a r t i  ,-ul i e r ,  1 'analyse s ta t is t ique exiqea 

une somme consi derabl e de travai i . La mi se au point des deux comptes 

rendus e t  l a  préparatim des entrevues semi-structurees occupa 1 'equipe 

de janvier 3 avri 1 1976. Au mois d'avri 1 , l e  groupe RIEFEC f i t  une 



premiere étude des questionnaires qu i  l u i  avaient  é t e  retournés e t  

c h o i s i t  c inq col leges dont 1 'expérience semblait  Zi l a  f o i s  a r t i c u l é e  

e t  o r i g i n a l e  ou représenta t ive  d'une tendance. 11 rencontra l e s  re-  

présentants de ces col leges en a v r i l  e t  en mai, e t  redigea une mono- 

graphie sur 1 'expérience de chacun d'eux. 

1 .4 .4  - LA REDACTION D U  RAPPORT 
( d e  mai  3 sep tembre  1 9 7 6 )  

La redact ion du rapport  f i n a l  deva i t  se f a i r e  au mois de 

mai 1976. Mais, compte tenu du r e t a r d  dans l e  r e t o u r  des questionnai- 

res e t  de 1 'importance accordée 3 l a  redact ion de monographies sur  cer-  

ta ines expériences d'enseignement de f rança is  normat i f  au niveau co l  l é -  

g i a l  , 1 'echéance n 'a  pu ê t r e  respectée. 

Pour red iger  l e  t ex te  f i n a l ,  1 'équipe s ' e s t  largement i n s p i -  

rée des deux rapports d'etape (novembre 1975 e t  f é v r i e r  1976) q u ' e l l e  

a v a i t  envoyés 3 l a  DGEC, documents dans lesquels ê t a i e n t  expl iqués l e s  

o b j e c t i f s  e t  l a  méthodologie de l a  recherche. A ces éléments s 'a jou-  

t e n t  l e s  r é s u l t a t s  de l ' i n v e n t a i r e ,  l e s  monographies e t  l e s  conclusions 

de 1 'équipe. 

Le rappor t  e s t  donc l e  f r u i  c d'une année de recherche e t  de 

t r ava i  1 regu l  i e r  e f fec tués par q l *  cre professeurs qu i  se partageaient  

1 a décharge d 'enseignement d 'un professeur roégul i e r .  Ces professeurs 

é ta i en t  aidés d'un conse i l l e r  méthodologique. 





2.1 - INTRODUCTION 

L'équipe RIEFEC se proposai t  de dresser un i nven ta i r e  l e  p lus  

complet possib le des d i  f fé rentes  formules e t  cours de f rança is  n o m a t i  f 

mis en place dans l e s  co l  leges. El l e  v o u l a i t  de p lus  c lasser  l e s  d i f f é -  

rents  documents didact iques que 1 es col  1 eges voudraient b i en  1 u i  f a i  r e  

parveni r . 

Cet inven ta i re  nous a permis d'esquisser l e  p r o f i l  des t r o i s  

formules l e s  p l  us employées dans l es  cégeps pour remédier aux carences 

des étudiants . 

L'equipe a reçu v i ng t - i i u i t  reponses des so ixan te - t ro i s  c o l l e -  

ges ( e t  campus régionaux). Cela represente 44% de 1 'ensemble des cégeps. 

Comme nous 1 'avons indiqué dans l e  chap i t re  de l a  methodologie, nous ne 



reprendrons pas toutes 1 es categories presentees dans 1 e questionnaire. 

D 'ai 11 eurs , i 1 s 'est  avéré, au dépoui 11 ement des réponses, que certaines 

formules n 'étaient pas uti 1 isees par les professeurs. Nous regrouperons 

donc 1 es resul ta ts  sous quatre grandes catégories : 

1. Le cours de FRA 911, offert 3 u n  certain nombre d'étu- 

diants autres que ceux de techniques de secrétariat; 

2. Le cours de FRA 902 comportant une dimension normative; 

3 .  Le cours de FRA 402; 

4. "Les autres formules d 'arnél ioration du français écrit". 

2.2 - LES RESULTATS GLOBAUX 

2.2.1 - L E S  F O R M U L E S  P E D A G O G I Q U E S  A D O P T E E S  A U  N I V E A U  

C O L L E G I A L  

Sur les vingt-hui t col leges o l i i  ont répondu au questionnaire, 

dix-huit proposent a leurs etudiants i n  enseignement du français normatif 

par le  biais d'un des cours cornun; ou du cours de FRA 911. Par ailleurs, 

la plupart des d i x  autres collèges recourent a différentes mesures pour 

favoriser 1 'amélioration de l a  qualitt? de l a  langue écrite des etudiants. 



2 . 2 . 2  - L E  C O U R S  D E  F R A  911 

A) La description du cours de FRA 911 selon les  Cahiers de 
1 'enseignement col légial 

Le cours de FRA 911 es t  un cours de français éc r i t  donné habi- 

tuellement aux étudiants de techniques de secrétariat .  Selon l a  descrip- 

tion des Cahiers de 1 'enseignement collégial , un tel  cours devrait amener 

1 'etudiant ii acquerir une compétence dans l a  pratique de l a  langue écr i te ,  

c 'est-à-dire: 

a )  A developper sa capacité d 'u t i l i se r  les  mots dans leur 

sens propre (sel on 1 e d i  ctionnai re)  ; 

b) A construire des phrases correctement (selon l a  syntaxe 

françai se)  ; 

c )  A rédiger un texte cohérent e t  précis. 

B )  Les coll6ges qui offrent l e  cours de FRA 911 

Parmi les vingt-hui t col leges interrogés, dix-huit n 'offrent 

ce cours qu'aux étudiants de secretariat.  Par contre, d i x  cëgeps ont 

propose ce cours a une clientele plus vaste d'étudiants. Dans deux cas, 

ce cours etai t obl i gatoire pour une f r; ztion définie d'étudiants plus 

faibles. Enfin, l e  cegep de Saint-JCcôme offre ce cours dans l e  cadre 

d ' u n  nouveau programme qui 1 u i  cc t exclusif: 1 'apprentissage des langues 

techniques de relations publiques e t  polyglottes. Comme cette experience 

s'apparente difficilement à ce1 l e  des autres collèges, nous ne l a  



retenons pas dans l a  description générale que nous proposons a part ir  

des renseignements reçus des autres col 1 eges. 

C) Description du cours de FRA 91 1 tel  q u  ' i l  se donne dans 
neuf cégeps 

La description du cours de FRA 911 vise 3 mettre en rel ief  

les caractéristiques de ce cours tel les q u  'on les retrouve dans 1 'ensem- 

ble des colleges 09 i l  e s t  offert .  Dans cet te  perspective, on examinera 

1 'organisatio.~, l e  contenu, la  méthodologie, l e  type d'évaluation e t  l e  

matériel didactique qu'on adopte habituellement pour ce genre d'appren- 

tissage. Cette description ne pourra evidemment pas teni r  compte des 

cadres différents a 1 ' in t2i.i eur desquels l e cours e s t  offer t  - comme 

nous 1 'avons vu pl us haut - puisque l e  nombre de col 1 èges considérés 

es t  trop restreint .  Notre description permettra néanmoins de dégager 

des constantes e t  d'effectuer des comparaisons. 

a )  Le cours de FRA 911 offert  3 1 'extérieur de l a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
concentration de secrétariat:  ---------------  

UN COURS SANS PROBLEMATIQUE PARTICULIERE, 

UNE  SOLUTlON D 'URGENCE 

Le nombre d'étudiants qui c a p  t i  tuent 1 a cl ientele des dépprte- 

ments de français dans les colleges r,i 1 'on offre l e  cours de FRA 911 3 

d'autres étudiants que ceux des L: cnniques de secrétariat ,  varie d ' u n  

collège a 1 'autre. Certains departements accuei 1 lent  285 étudiants (1 ) , 

d'autres, entre 500 e t  1000 (4),  e t  enfin, quelques-uns ( 3 )  ont une 



cl ientéle respective de 1400, 2100 e t  même 4100 étudiants. Le cours de 

FRA 911 apparaFt donc comme une solution au probleme du français &rit 

B laque1 le  o n t  recours autant les petits departements de français que 

les départements pl us importants. 

Pour 1 a moi t i e  des col 1 eges concernes (4 ) ,  1 a déci s i  on de don- 

ner le cours de FRA 911 à une clientele plus vaste d'etudiants date de 

deux semestres ou moins. Dans 1 'autre moitié des col 1 eges , 1 'experience 

est  plus ancienne; un département a même offert l e  cours durant six se- 

mestres consecutifs. Aucun collège, sauf u n ,  n'en a f a i t  un  cours préa- 

lable aux autres. La décision de proposer le  cours de FRA 911 comme un 

service ?i des étudiants éprsuvant des difficul t6s d'écriture es t ,  dans 

la plupart des cas que nous avons analysés, l e  f a i t  d'une poli tique dé- 

partementale. 

D'une façon génerale, les étudiants choisissent librement de 

suivre le  cours de FRA 911. Même s i  dans quelques cas, i l s  sont influencés 

soit  par leurs résultats d 'examens au secondaire ou au col légi al , soi t  par 

leurs resultats au tes t  TEFEC, i l s  restent maCtres de leur decision. 

Dans 1 a pl upart des col 1 eges , on a réussi a former de cette 

façon un groupe d'étudiants pour l e  c .rs de FRA 911, quelquefois deux, 

qui atteignent entre 1 e t  10% de la population. I l s  sont presque tous 

constitues de 21 30 Gtudiants. Deux collGges enfin doivent donner ce 

cours respectivement a 8 e t  15 groupes. Dans un cas, i l  s 'agit ,  bien 

sûr, d'un collège a forte population, mais i l  est  intéressant de  noter 



que la clientéle e s t ,  i c i  comme ail leurs,  l ibre de s ' insc r i re  a ce 

cours. 

Dans la  plupart dts colli!!ges, on a consacre a 1 'enseignement 

normatif du français une partie de la tâche complete d ' u n  professeur. 

Dans l e  cas de groupes plus nombreux, on va jusqu'a affecter deux e t  

même trois  professeurs a cette tâche. En général, les  professeurs i m -  

pl iqués ont pu compter sur l a  col 1 aboration de 1 eurs col 1 Ggues dans 1 lé- 

1 aboration du cours. Cependant, l a  participation de 1 'administration a 

été à peu pres inexistante. Dans un seul des col leges concernés, 1 'ad- 

mini stration a accepte d 'al  louer des budgets spéciaux pour 1 'implantation 

du cours, c 'est-&di re pour instal ler  un  laboratoire, acheter des dic- 

tionnai res , des grammaires , des 1 ivres de référence, des rétroprojecteurs, 

des projecteurs, des films e t  des magnétophones. Dans les t ro i s  cas où 

l'administration a été plus active, son rdle a consisté 3 f ac i l i t e r  les  

opérations administratives nécessitées par la mise sur pied de ce cours. 

Tous les professeurs dans tous les collèges donnent l e  cours de 

FRA 911 en deux périodes de cours consCcutives e t  une période isolée. 

La plupart d'entre eux uti l isent  l e  laboratoire de 1 inguistique ou l a  

classe-atelier,  c 'est-&dire la  classe equipée avec des ouvrages de réfé- 

rence, un rétroprojecteur, etc. 

. On a exprimé deux comne:itaires concernant 1 'organisation du 

cours de FRA 91 1 .  D'abord on sou1 igne que prealablement à l a  phase d'or- 

ganisation, i l  faudrait identif ier  les  carences des étudiants e t  é tabl i r  



un ordre de p r i o r i  t é  quant aux o b j e c t i f s  3 a t te ind re .  Le second commen- 

t a i r e  i n s i s t e  sur  l a  nécessité pour l es  professeurs qu i  donnent l e  cours 

de t r a v a i  11 e r  étro i tement en Bqui pe. 

b) Le contenu: - - ----  

L 'ORTHOGRAPHE: L 'ESSENTIEL DU CONTENU 

Le quest ionnaire a amené l e s  informateurs qu i  o f f r a i e n t  l e  

cours de F4A 911 a d 'autres étudiants que ceux des techniques de secré- 

t a r i a t  3 préc ise r  l e  nombre d'heures q u ' i l s  on t  consacrées aux aspects 

suivants qu ' impl ique 1 'ensei gnement du f rança is  normat i f :  

- 1 'orthographe d 'usage, 

- 1 'orthographe grammaticale (concordance des temps, p a r t i  - 
cipes passes, accord du verbe avec l e  su j e t ,  etc.  ), 

- l e  lexique, 

- l a  s t r uc tu re  de l a  phrase, 

- l a  s t r uc tu re  du texte,  

- l e s  niveaux de 1 angue, 

- l a  ponctuation, 

- l a  rédact ion de textes,  

- l a  l e c t u r e  d i r i gée ,  

- etc .  

Ces renseignements on t  permis de annaF t re  l e s  pr inc ipaux po in ts  sur les-  

quels l e s  professeurs on t  i n c i t e  les étudiants a t r a v a i l l e r .  



La nécessi t é  de reviser 1 'orthographe d 'usage, 1 'orthographe 

granmaticale e t  l a  ponctuation s ' es t  imposée aux professeurs de FRA 911. 

Ceux-ci ont tous inscr i t  ces aspects a leur plan de cours. Cependant, 

l e  nombre d'heures de travail qu ' i l s  y consacrent varie d ' u n  l ieu 3 

1 'autre. 

L 'orthographe grammaticale constitue 1 'une des preoccupations 

majeures - sinon la principale préoccupation - des professeurs. C'est 

du moins ce que laisse supposer l e  nombre d'heures que partout 1 'on con- 

sacre il cette partie de l a  matière. On accorde en genéral plus de temps 

a 1 'O-thographe grarmaticale q u  ' 3  1 'orthographe d 'usage. Cependant, 

s i  1 'on considère global t~ont  l e  nombre d'heures consacrées â l a  fois 3 

1 'orthographe d'usage e t  a 1 'orthographe grammaticale, on peut d i  re que 

la question de 1 'orthographe représente 1 'aspect l e  plus important de 

1 'enseignement normatif du français. 

Dans t ro is  col lëges, environ la moitié du contenu du cours e s t  

consacree 3 1 a question orthographique ; dans quatre autres cegeps , envi ron 

le  t i e r s  du temps 1 u i  e s t  réservé. Dans 1 'ensernb? e ,  l e  reste du cours 

t ra i t e  surtout, par ordre d'importance, de l a  s1:ructure de phrase, du 

lexique e t  de l a  ponctuation dans des proportions de temps q u i  varient 

d ' u n  college a 1 'autre. On accorde p e i  d'attention aux niveaux de lalisbe 

e t  encore moins a l a  lecture d i  rigee. 

On peut se demander pourquoi les professeurs accordent une s i  

grande importance à l'orthographe. Ont-ils l'impression que l e  probléme 



du français & r i t  des étudiants se si tue surtout 3 ce niveau ou que, né- 

thodologiquement, c ' e s t  par là  qu' i l  faut commencer l e  travail avant de 

s'attaquer aux problemes plus complexes de rédaction de textes ou de 

cohérence du discours? Quoi ;iili 1 en so i t ,  une certitude s'impose: 

les  professeurs consacrent beaucoup de temps e t  d'énergie au probleme 

de 1 'orthographe. 

r 
L'EXPOSE ET L'ATELIER SONT LES DEUX 

FORMULES LES PLUS EMPLOYEES. PEU 

D ' I N N O V A T I O N  METHODOLOGIQUE. 

Le questionnaire a amene nos informateurs 3 indiquer 1 'importan- 

ce relative des diverses methodes utilisées pour l'enseignement du français 

normatif dans l e  cadre du cours de FRA 911. Ainsi, pour chaque college, 

nous avons pu connaftre dans quelle proportion de temps les  professeurs 

ont exploite 1 'exposé 1 ibre, occzsionnel , 1 ' a t e l i e r  ou l e  travail en peti- 

tes équipes, l e  séminaire ou groupe de discussion, l e  cours autodidactique, 

1 'exposé mu1 ti-média e t  1 'ensei gnement mi crogradué. 

Dans tous 1 es col 1 èges , les professeurs ont eu recours 1 a plupart 

du temps aux deux méthodes de 1 'exposC :t de 1 'ate? ier .  On peut penser que 

ces deux formules constituent vraiseni  ?l  ab1 ement 1 es deux @tapes d 'une même 

démarche pédagogique, quoiqu ' aucli , indice ne permette de 1 'a f f i  rmer. De 

plus, les  données que nous avons recueillies n'indiquent pas s i  l'expose 

précêde 1 ' a te l i e r  ou inversement. De ce f a i t ,  J;I ne peut savoir s i  l a  



démarche ernployee est  d'orientation inductive ou deductive. 

La forme d'expose utilisée peut varier d'un college Zi 1 'autre. 

La plupart du temps, les professeurs utilisent le  cours magistral, 

c 'est-à-dire exposent 1 a matiere selon un plan de cours strictement Bta- 

bl i . Certains diversifient cependant ce mode d 'intervention a 1 'aide de 

1 'expose 1 i bre ou de 1 'exposé mu1 ti-media. Par ai 11 eurs , les professeurs 

font aussi travailler les étudiants en atelier  ou en petites equipes. 

Sur une pbriode d'un semestre, le temps consacré au travail de groupe est ,  

sauf dans deux cas, au moins aussi long que le temps réservé aux exposés. 

Certair.;: professeurs ont quelquefois varie la formule de travail de groupe 

en proposant aux étudiants de former des groupes de discussion ou séminai- 

res. Mais ce mode de travail n'est pas ut i l isé  tres frequemment. 

On peut identifier un cas où le  cours de FRA 911 a eté donné 

pendant les deux-tiers du temps selon une méthodologie qui combinait t u t o -  

ra t  e t  demarche autodi dactique. Ces deux formules ont servi egalement 

dans deux autres col 1 èges comme methodes compl &entai res . En def ini t i  ve, 

i 1 ne semble pas que 1 e cadre du cours de FRA 91 1 ai t donné 1 ieu a des 

innovations méthodologiques importantes. 



EVALUATION CUMULATIVE FONDEE S U R  L E S  

T E S T S  ET 1.L'i.l CONTROLES. PEU DE PLACE 

A L 'EVALUATION DIAGNOSTIQUE,  A L  ' E V A -  

LUATION DU PROGRES OU A  CELLE DE L A  

REDACTION DE T E X T E S .  

Le sondage a permis de recueil l i r  des informations sur l a  poli- 

tique d'évaluation adoptée par les professeurs qui donnent l e  cours de 

FRA 91 1 a d'autres étudiants que ceux des techniques de secrétariat ;  

de niene, i l a permis de savoir dans quel l e  mesure on t i en t  compte des 

exercices e t  examens ( tes ts  e t  contrôles), de la  rédaction de textes, de 

1 'effort  e t  du progrés individuels dans 1 'évaluation globale de 1 'étudiant. 

Le f a i t  que l e  cours de FRA 911 s 'adresse a des etudiants fai-  

bles en français n 'a pas susci t é  1 'elaboration d 'une poli tique d 'bvalua- 

t i o n  particulière. Un seul commentaire souligne 1 ' e f for t  particul i e r  

d ' u n  collège où 1 'on a pensé ''a laisser  l e  dossier de 1 'étudiant ouvert 

jusqu'a l a  f in du semestre afin de permettre à celui-ci de racheter une 

note faible en première évaluation". 

Dans la  plupart des collège 1 'évaluation e s t  basée surtout 

sur les tes ts  e t  contrôles. Ceux-ci permettent d 'é tabl i r  entre 50 e t  75% 

de la  note finale. Cette importsnce accordée aux contrôles laisse suppo- 

ser  que les professeurs pri vi légient peut-être davantage 1 'eval uation 

continue e t  cumulative (summative eval uation) p lu tô t  que 1 'évaluation 



diagnostique e t  "formative". 

Par ai 1 leurs, on ne semble pas avoir trouvé l e  moyen de teni r  

compte dans 1 'évaluation de i cffort  e t  du progrès de 1 'etudiant. Dans 

deux cas, on leur accorde 50 e t  70% des points mais partout a i l leurs ,  

ces deux aspects ne comptent que pour 10, 20 e t  30% de la  note finale. 

Corne 1 e signale un commentaire , peut-être éprouve-t-on certaine d i  f f i -  

culte % trouver des cri tëres satisfaisants d'évaluation du travail e t  du 

progrès de 1 'etudi ant . 

Enfin, on accorde peu d'importance dans 1 'évaluation totale 

de 1 'étudiant a l a  redactiqn de textes. Dans certains cas, on attribue 

20, 30%, exceptionnellement 40% de la note f inale,  à cet  exercice. Est-ce 

parce que l e  professeur trouve la correction des tes ts  e t  contrsles plus 

simple e t  plus rapide que la correction des textes? Est-ce parce qu'on 

juge que les tes ts  e t  contrôles rendent mieux compte de 1 'apprentissage 

de 1 'etudiant? Les données recuei 11 ies n'apportent pas d 'indications 

suffisantes pour répondre a ces questions. Elles laissent tout au plus 

deviner que les professeurs éprouvent quelque di f f i  cul t é  3 établ i r  leur 

système d'évaluation. 

e )  Le matériel didactique: 

r 
PEU DE RENSEIGNEMENTS. MATERIEL 

1 APPAREMMENT DE I Y P E   TRADITIONNEL.^ 

Le cours de FRA 911 semble avoir donne lieu a l a  creation de 



matér ie l  d idact ique é c r i t ,  mais l e  peu de renseignements e t  l e  peu de 

documents qu i  nous on t  ét6 transmis ne nous permettent pas d 'en f a i r e  

une desc r ip t ion  é l  aborée. Cependant, 1 es professeurs i nterrogés se 

d isent  prê ts  a p a r t i c i p e r  a des échanges de mater ie l .  

2 .2 .3  - LE COURS DE FRA 902 

A )  Le cours de FRA 902 t e l  que d é c r i t  dans l e s  Cahiers de 
1  'ensei gnernent col  l é g i a l  -- 

Le cours de FRA 902, cours de 1 ingu is t ique,  e s t  ob i  i g a t o i r e  

pour tous l e s  é tud iants  de premiere annêe. 11 présente une analyse 

du langage a r t i c u l e  sans reference a un idéa l  1 i ngu i s t i que  ou un o r -  

dre de valeurs. Il veut provoquer chez 1 ' é t u d i m t  une r é f l e x i o n  su r  l a  

langue perçue comme système en decr ivant  l e s  l o i s  qu i  de f i n i s sen t  sa 

s t ruc ture .  Cette perspect ive desc r ip t i ve  s'oppose a 1  ' a t t i t u d e  norma- 

t i v e  qui  p r e s c r i t  des règles qui  regissent  l a  morphologie des mots e t  

l a  syntaxe des phrases en fonct ion d'un idea l  l i n g u i s t i q u e  va l o r i sé  so- 

cialement, c 'es t -%d i re  d 'un "bon usage". Dans ce cours, l e  franco- 

québécois s e r t  d'approche à chaque domaine de l a  l i n g u i s t i q u e :  l a  sé- 

4 mantique, l a  phonétique e t  l a  syntaxe . 

4 Rappelons l e s  o b j e c t i f s  de ce  cou^- t e l s  que d é c r i t s  dans l e s  - C a h i ~ r s  -- -- 
de 1  'enseignement c o l l é g i a l  1976-.. - .': 

- decr i re  l e s  mecanismes fondameritaux de l a  langue; 
- i d e n t i f i e r  e t  "catégor iser"  l e s  f a i t s  de langue en fonct io i î  

f rança is  i n t e rna t i ona l  , du franco-québécoi s  e t  des p a r t i  cu l  a r i  t e s  
régionales ; 

- donner à 1  ' é tud ian t  l a  p o s s i b i l i t é  de se s i t u e r  face aux d i f f e r e n t s  
niveaux de langue; 

- fac i  1  i t e r  l e  maniement de 1  a 1  angue cornci:? moyen de communication. 



B )  Le cours de FRA 902 tel qu ' i l  se donne dans cinq cégeps 

Ce cours, corne tous les cours communs, varie d ' u n  cégep a 

1 'autre. Cependant, au moins cinq cégeps du réseau lui ont f a i t  subir 

des transformations qui remettent en question son orientation même. 

En f a i t ,  une constante se dégage des cours donnes dans ces cégeps: 

1 'observation des fai t s  1 i ngui stiques al imente une a t t i  tude normative. 

Cette modification profonde engendre cependant des orientations diffé- 

rentes. Elles peuvent se réduire 3 deux orientations-types. La pre- 

mière con;iste à fa i re  de 1 'a t t i tude normative l e  pivot du cours e t  a 

réserver les notions linguistiques aux étudiants q u i  temoignent d'une 

bonne connaissance du code ëc r i t .  Dans certains cas, on aborde ces 

notions dans l a  dernière partie du  cours. La deuxieme orientation con- 

s i s te  à mener de front deux démarches : 1 'une descriptive e t  1 'autre 

normative. Les structures, les lo is ,  les elérnents décri t s  servent alors 

une f in normative. 

Le contenu de ces cours varie peu. On y retrouve presque tou- 

jours 1 a théori e 1 i ngui s t i  que, 1 'orthographe, l a phonétique, 1 a morpho- 

logie, la syntaxe, l e  lexique e t  les niveaux de langue. Les variantes 

proviennent des différentes orientations du cours. 

4 (sui te)  ... 
Cette phrase t i rée  des objeci i fs generaux des cours de français au 
col légial e s t  assez significative: " . . . au plan de l a  langue, 1 'a t-  
tention des professeurs se portera specialement sur l e  passage de 
1 'etude normative de l a  langue une etude descriptive e t  réflexive, 
sur l a  prise de conscience ou 1 'objectivation du phénomene que cons- 
t i tue  l e  langage." 



Deux grandes méthodol ogies domi nent  ces cours. La premi è r e  

favo r i se  l e  cours mag is t ra l  e t  l e  t r a v a i l  en p e t i t e s  équipes. Le début 

du cours p o r t e  su r  des aspects l i n g u i s t i q u e s  e t /ou  grammaticaux présentés 

sous forme d'exposes magistraux. La deuxiéme p a r t i e  cons i s te  en une 

a p p l i c a t i o n  de ces no t ions .  Ce t r a v a i l  se f a i t  a l o r s  en p e t i t s  groupes 

e t  e s t  c o r r i g e  immédiatement en c lasse ou remis au professeur.  

La deuxième méthodologie e s t  du type modulaire. Il n 'y a  pas 

d'exposés rnagi s  t raux;  1  e  contenu e s t  r é p a r t i  en modules e t  1  ' é t u d i a n t  

t r a v a i l  l e  seu l .  Pour chaque module, il a une tâche a e f f e c t u e r :  ass i -  

m i l e r  l a  t h g o r i e  e t  f a i r e  uii c e r t a i n  nombre d 'exerc ices ,  

Le matér i  e l  d idac t ique u t i  1  i s e  e s t  forme d  'exerc ices  composés 

par  1  es professeurs, de mater i  el audio-v i  sue1 e t  d'ouvrages de référence.  

Quant il 1 'eval  u a t i  on, e l  l e  p o r t e  1  e  p l  us souvent s u r  des t e x t e s  r e d i  gés 

par  l e s  é tud ian ts .  L ' éva lua t i on  g loba le  e s t  l e  cumul des notes de l a  

session; en général,  e l l e  ne t i e n t  pas compte du progres de 1  ' e tud ian t .  

L 'accent  e s t  mis s u r  une performance minimale 3 a t t e i n d r e  q u i  c o r r e s p o ~ d  

a l a  no te  de passage. 

2 . 2 - 4  - LE C O U R S  DE FRA 4 0 2  - 

A )  La d e s c r i p t i o n  du cours de -. . FRA 402 sc lon  l e s  Cahiers de 1  'en- -- 
s e i  gnement c o l  l é g i  a l  

Le cours de FRA 402 f a i t  p a r t i e  des cours communs o f f e r t s  a 

tous l e s  é tud ian ts .  11 a  pour b u t  d 'appro fond i r  :es f o n c t i o n s  de l a  



l i t tera ture  au service de l a  pensee, de l a  communication, de l a  culture, 

de l a  science e t  de l a  technologie. En plus d'etudier des formes l i t t é -  

rai w s  comme 1 'essai ou l e  journal , i l  veut amener chaque étudiant a 

fa i re  une expérience assez poussée de ses capacités d'expression, de 

réflexion e t  de communication. 

B )  La description du cours de FRA 402 tel  que donne dans 
deux cégeps 

Le col lege de Sainte-Foy e t  celui de Jol i e t t e  joignent une de- 

marche normative ii l 'expérience d'expression personnel l e  qui e s t  un des 

buts du cours d'essai.  

La démarche du cégep de Sainte-Foy a f a i t  1 lob j e t  de deux rap- 

ports dont nous rendons partiel 1 ement compte dans une des monographies 

qui suivent. Les professeurs cherchent d'abord 3 créer un climat psycho- 

logique favorable a 1 ' écr i t .  C'est ainsi qu ' i l s  ont mis sur pied p l u -  

sieurs atel iers  qui devraient permettre 3 1 'étudiant de communiquer pluc 

facilement, que ce so i t  oralement ou par éc r i t .  I l s  pensent qu'a long 

terme, leur démarche pedagogique aura un impact sur l a  langue écr i te  des 

étudiants. L 'enseignement de la grammaire ne constitue pas u n  objectif 

priori t a i re  mais certains problemes particul iers  du français éc r i t  peu- 

vent, 3 1 'occasion, ê t re  abordés penaa~tt les cours ou fa i re  l 'objet <''*.in 

travail individuel de 1 'etudiant. 

Si l e  cégep de Sainte-Foy cherche d'abord a susciter e t  3 anlé- 

l iorer  les possibilités de communication de l 'gtudiant ,  l e  cégep de 



Joliet te ,  1 ui , veut surtout permettre Zi ce dernier de s 'exprimer de 

façon claire e t  correcte en langue écri te .  I l  attribue donc, pour sa 

part, 3 1 ' intérieur de tous 1 es cours communs une certaine part au nor- 

matif tout en réservant au cours d'essai une démarche normative plus 

systematique, pl us articulée. Le professeur responsable de ce cours 

pense que c ' es t  pe t i t  pet i t  e t  globalement, par l a  pratique beaucoup 

pl us que par 1 'enseignement, 1 'étude ou les exerci ces a r t i f i c i e l s  q u  'on 

doit amener 1 'étudiant à acquérir une compétence dans 1 ' u t i  1 isation de 

la  langue écri te .  Un cours d'essai axé sur 1 'expression écr i te  semble 

ê t re  la  formule l a  plus adaptée 3 ce type d'approche. 

2 .2 .5  - L E S  A U T R E S  FORMULES 

Dans la  majorité des colleges qui ont répondu au questionnaire, 

l e  souci de la  qualité de la  langue ecri te  se manifeste par l'adoption de 

diverses formules isolées ou ajoutées a 1 'une des grandes catégories de 

cours mentionnées pl us haut. 

Cinq cégeps favorisent la participation volontaire des étudiants: 

1 ' u n  d'eux a ouvert un  centre de deparinage pour aider toute personne qui a 

de l a  diff iculté 3 &rire;  1 'autre offre un  cours facul t a t i f  qui ne s ' ins-  

c r i t  dans aucun cadre offi ciel ; e t  en n ,  les  t ro i s  derniers proposent !*ne 

démarche autodidactique facultative ruivie parallelement aux cours communs. 

Dans pl usi eurs col 1 eges , 1 es professeurs traduisent 1 eur préoc- 

cupation 3 1 'égard de la  langue de differentes manieres. Ainsi, dans sept 



cégeps, on n 'hés i te  pas, s i  l e  besoin s'en f a i t  s e n t i r ,  a p a r l e r  de 

grammaire a 1  ' i n t é r i e u r  de n ' importe quel cours de f rança is ;  e t  dans 

d i x -hu i t  autres, on adopte une a t t i t u d e  ferme en regard de l a  q u a l i t é  

du f rança is  e c r i t ,  a t t i t u d e  qu i  se manifeste par des po in ts  enlevés 

pour 1  'orthographe, par  1  'obl  i gat ion pour 1  ' é tud ian t  de reprendre l e s  

textes t r o p  mal é c r i t s ,  e tc .  

2 . 2 . 6  - LES FORMULES PEDAGOGIQUES ADOPTEES AU NIVEAU 

COLLEGIAL POUR FAVORISER L'AMELIORATION DU 

FRANCAIS ECRIT 

C f .  l e  t a b l e a u - s y n t h e s e ,  3 l a  page  s u i v a n t e .  



1 LES FORMULES PEDAGOt NUES ADOPTEES AU NIVEAU COLLEGIAL 1 
POUR FAVORISER L'AMELIORATION DU FRAtiCAIS ECRIT 

LE FRANCAIS NORMATIF DANS LE CADRE DU COURS DE 

FRA 911 - FRANCAIS ECRIT 

DEFItiITIOH DES CAHIERS DE L'ENSEIGNEMENT COLLEGIAL: 

Cours de f rançais des t ine  aux e tud ian ts  des Techniques de s e c r e t a r i a t ;  il v i s e  une 
recapi t u l a t i o n  exhaust ive de l a  grammaire. 

MODIFICATIOII: 

D a ~ s  d i x  (10) cegeps, l e s  o b j e c t i f s  e t  l e  contenu de ce cours o n t  e t @  proposes a 
une c l  i e n t e l e  p lgs vaste d 'etudiants.  

STATUT DU CO3RS: 

- F u i t  (8 )  ceseps l ' o n t  o f f e r t  comme cours f a c u l t a t i f .  

-Deux (2 )  ceçeps l ' o n t  donne comme cours o b l i g a t o i r -  â une f r a c t i o n  d 'e tud ian ts  
juges p lus f a i b l e s  e r  français. 

Dans l e s  deux cas, l e  d e ~ i s t a g e  des e tud ian ts  se f a i t  s o i t  3 l ' a i d e  de r e s u l t a t s  
d'examens anterieurs',  s o i t  ? l ' a i d e  de TEFZC (Test  d tEva lua t ion  du Français E c r i t  
au Col l e g i a l  ) .  

LE FRANCAIS NORM4TIF DANS LE CADRE DU COURS DE 

FRP, 302 - ELEMENTS DE LINGUISTIQUE 

DEFIN IT ION DES CAHI ERS DE L ' E'4SEIGNEMENT COLLEGIAL: 

Cours de l i n g u i s t i q u e  donné â tous l e s  e tud ian ts  de niveau c o l l e g i a l :  aborde, 
se l  on une demarche descr ip t i ve ,  l a  semantique, l a  phonetique, l a  morphologie e t  
l a  syntaxe. 

MODIFICATION: 

Dans s i x  (5 )  cegeps, l e s  professeurs accordent, au de t r iment  de l a  démarche des- 
c r i p t i v e ,  une importance de p lus  en p l u s  grande a une demarche nonnat ive I l ' i n -  
t e r i e u r  de ce coürs. 

STATUT DU COURS: 

Ce cours, a i n s i  mod i f ie ,  e s t  r e s t e  o b l i q a t o i r e  pour tous l e s  etudiants.  
Exemple: Un enseignement du f rança is  e c r i  t e s t  donne dans l e  cadre du cours 902 

au cegep de 1 'Outaouais ( v o i r  2e p a r t i e  du present  numero). 

LE FRANCAIS NCRPtATIF DANS LE CftGQE DU COURS DE 

FRA 402 - ESSAI 
LES AUTRES FORMULES D'AKELIORATION DU 

FRANCAI S ECRIT 

DEFlNITiON DES GWIERS DE L'ENSEIGNEMENT COLLEGIAL: -Un (1)  cegep a prepare un c o u r i  de f ranqais &rit q u i  ne s ' i n s c r i t  dans aucun 

Le cours d "'essai" v i s e  a f a m i l i a r i s e r  1 ' e t u d i a n t  avec ce genre 1 i t t e r a i r e  e t  a cadre o f f i c i e l  e t  qu i ,  pour l e s  e tud ian ts ,  e s t  f a c u l t a t i f .  

f a v o r i s e r  chez 1 u i  des expériences de communication. -Un (1 )  cegep a mis sur  p ied  un cen t re  de depannage pour a i d e r  tou te  personne en 
d i f f i c u l  t e  d ' é c r i t u r e .  

MODI FICATIO!i: 

Déns deux ( 2 )  cegeps, l e s  professeurs poursuivont  19s o b j e c t i f s  exposes p l u s  haut. 
Hais les  tex tes  p rodu i ts  par les e tud ian ts  sont ,  dans un cas, l ' o c c a s i o n  de l e s  
e n ç a ç ~ r  dens une d€.;arche . i ~ r m a t ; ~ e ,  dans 1 'au t re ,  l e  resu l  t a t  d'une s t i rnu la t ion  
a é c r i r e  qt t i  a long t e v e  r 'evrai t ?e%ucher sur  l a  m a t t r i s e  de l a  gt.ùnmaire e t  de 
1 ' o r t h o g r a ~ h e .  

STATUT DU LUES-: 

Cr cours, a i n s i  nlodi f i e ,  c:oserve -.: :lace parini l e s  cours comur.s o b l  i a t o i r e s .  
Exoq le :  Un .- isnrs.ent ., Ira2::'s e c r i t  e s t  donne dans l e  c a d r e A 2  

J J  cegep de S a i n r d - i ~ y  \?rc ic  2e p a r t i e  du present  numéro). 

- T r o i s  (3 )  cegeps o n t  propose a l e u r s  e tud ian ts  une demarche autodidact ique 
f a c u l t a t i v e  s u i v i e  para l le lement  aux cours comuns o b l i g a t o i r e s .  

- Sept ( 7 )  cegeps veh icu len t  une preoccupa t i o n  normative 1 1 ' i n t e r i e u r  de chacun 
C s  cours de f ransa is .  

- D i  x-hu i t (1 8) cegeps adoptent une a t t i t u d e  ferme en regard de l a  qua1 i t e  du 
f r a n ç a i s  e c r i t ,  a t t i t u d e  q u i  se t r a d u i t  par des p o i n t s  enleves pour l'ortha- 
graphe, 1 ' o b l  i o i  t i o n  pour 1 ' b t u d i a n t  de reprendre l e s  tex tes  t r o p  mal écrits, 
e t c .  

LU c o U P g e d  q u i  adcp tod  ulte oit p t u i e w w  de CG 6 c . W ~  blrbcepîibte, d'caé- 
Uoaer. t e  6m~içaib  ODW de6 6€udia,ib, peuve>tt w ~ i  ob&& C'wt  d u  
c o r n  de 6rtnncai.6 1toitmsti6 ptOottE6 dutu ce abtenu. 



2 . 2 . 7  - LES DOCUMENTS D'APPOINT 

Un des o b j e c t i f s  de l a  recherche e t a i  t de r e c u e i l l i r  e t  de 

c lasser l e  maté r ie l  d idact ique u + i  1 i s e  pour enseigner l e  f rança is  norma- 

tif dans l e s  col lëges. C 'es t  dans ce bu t  que 1 'équipe a v a i t  demande, 

au moment de 1 ' inventa i re ,  qu 'on 1 u i  envoie tous l e s  documents pédagogi- 

ques u t i l i s é s  pour l e  cours. Bien que l a  ma jo r i t é  des cégeps se s o i t  

declaree favorable il un échange de matér ie l  didact ique, 1 'équipe n ' a  

pu recuei  11 i r que 1 es documents de quatre col  1 eges : Boi s-de-Boulogne, 

L ionel  -Groulx, Outaouais e t  Val l e y f i e l  d. 

Le maté r ie l  du céqep de 1 'Outaouais se d i v i s e  en s i x  modules 

(1 'orthographe, l e s  accords, 1 a phrase, quelques exigences de 7 'expres- 

s ion ec r i t e ,  l e  f rança is  au Québec, 1 'expression nuancee de l a  pensée) 

e t  e s t  d é c r i t  dans l a  monographie consacrée 3 ce t t e  expérience. Celui 

des col  leges Boi s-de-Boulogne, L ionel  -Grou1 x e t  Val 1 e y f i e l d  e s t  essen- 

t i e l  lement forme d 'exerc i  ces de type t r a d i  t i onne l  po r t an t  su r  d i f f é r e n t s  . 

po in ts  de l a  grammaire. Ces exercices sont souvent précédés d'une brève 

expl i c a t i o n  théorique. Les personnes qu i  dés i ren t  consul t e r  ces documents 

ou f a i r e  un échange de mater ie l  pourront communiquer avec l e s  col lèges 

concernés. 

2.2.8 - CONCLUSION 

L ' i n ven ta i r e  a permi s d 'é tab l  i r que 1 es in te rven t ions  pédagogi - 
ques l e s  p lus  a r t i cu l ees  ont  p r i s  l a  forme de cours de f rança is  normat i f .  



Sauf au col lege de Sai nte-Foy , 1 es etudi ants ont réappris certains élé- 

ments de l a  grammaire. Des exposes théoriques leur ont rappelé les 

principales regles à retenir; des exercices e t  l a  rédaction de textes 

leur ont permis de les appliquer. L'objectif de cet te  option é t a i t  de 

dével opper des automati smes d 'écri ture. 

Y aurai t - i l  une analyse du probléme du français éc r i t  sous- 

jacente à une pratique s i  général i sée? Parmi les mu1 ti ples interpréta- 

tions que les professeurs ont données sur les causes des lacunes des 

étudiants en français éc r i t ,  1 'équipe RIEFEC a relevé une constante qui 

pourrai 5 sans doute expl iquer l e  choix d 'une intervention centrée sur 

1 'orthographe. Les care~ices des étudiants proviendraient, sel on les  

professeurs, d ' u n  enseignement partiel e t  incohérent du code orthogra- 

phique. Dans cet te  perspecti ve, 1 'enseignement de 1 a grammaire apparaft 

corne une voie importante vers l a  solution du problème du français & r i t  

e t  1 'orientation pédagogique des professeurs découlerait de 1 'absence 

d ' u n  enseignement systématique de la  grammaire au secondaire. Ce sera i t  

donc le  principal facteur explicatif des faiblesses des étudiants en fran- 

çais écri t. 

A moins qu' i l  ne s 'agisse d'une solution d'urgence . . . 

I l  n 'existe pas au col légio l une tradition dans 1 'enseignement 

du français éc r i t .  On a toujourz pris pour acquis que 1 letudiant de ce 

niveau devait connartre l a  grammaire e t  1 'orthographe e t  qu'el! principe 

i l  é t a i t  prêt pour 1 'étude de la  1 i ttérature. Or, devant 1 'incapacité 



des etudiants d'écrire des textes coherents e t  corrects, les professeurs 

sont pressés d'agir. I l s  empruntent alors un contenu e t  une méthodologie 

a un modele connu, c'est-&dire 3 ce1 ui qui a présidé leur propre for- 

mation. 

Cependant, 1 'équipe RIEFEC se refuse 3 restreindre la probléma- 

tique de 1 'enseignement du français & r i t  a une méconnaissance des lois 

de la grammaire même s i  cette dimension n'est  pas a écarter. La problé- 

matique de 1 'enseignement du français écr i t  englobe certes la grammaire 

e t  1 'orthographe mais el 1 e doit être replacée dans 1 a perspective pl us 

vaste du phénomene de la communication. El le  requiert alors des inter- 

ventions pédagogiques pl u; compl exes. L %qui pe RI EFEC presentera son 

point de vue de façon plus elaborée e t  tentera de la justif ier  dans la 

dernière partie de ce rapport. 



2.3.1 - L I S T E  ALPHABETIQUE DES COLLEGES 

Andre--Grasset 

André-Laurendeau 

Anonyme 

Boi s-de-Bou1 ogne 

Bourgcherni n (Drummondvi 1 1 e )  

Bourgchemin (Sai nt-Hyaci nthe)  

Jean-de-Brgbeuf 

Côte-Nord (Mingan) 

Chicout imi  

Edouard-Montpeti t 

Gas pés i e 

Jo l  i e t t e  

La Pocat ie re  

Lévi  s-Lauzon 

L ione l  -Grou1 x 

Mai sonneuve 

Mari e-Vi c t o r i  n 

Margueri te-Bou rgeo i  s 

Nord-Ouest 

Outaouais 



Sainte-Foy 

Saint -Laurent  

Sai nt-Jérôme 

V a l l e y f i e l d  

Shawi n i  gan 

Sherbrooke 

Vincent-d ' Indy 

V i  eux-Mon t r ê a l  

2 . 3 . 2  - IDENTIFICATION DES DEMARCHES NORMATIVES 

1 .  A n d r e - G r a s s e t  

Le c o l l e g e  Andre-Grasset a donné un cours f a c u l t a t i f  de f ran -  

ça i s  n o r m a t i f  l o r s  des sessions d ' h i v e r  1975 e t  1976. Ce cours (FRA 111) 

remplace un cours de l a  séquence h a b i t u e l l e  des cours de f rança is .  11 

ne se redonnera p l u s  parce que ce cégep a opté pour une nouve l l e  o rgan i -  

s a t i o n  de l a  séquence. Cet te expérience pedagogique a f a i t  1 ' o b j e t  d 'une 

monographie. 



2. ' André-Laurendeau 

Le c o l l è g e  André-Laurendeau o f f r e  l e  cours de FRA 911 3 d'au- 

t r e s  é tud ian ts  que ceux des techniques de s e c r e t a r i a t .  Il e s t  i n t é g r é  

à une démarche au tod idac t i  que f a c u l  t a t i v e  s u i v i e  para1 1 Glement aux cours 

communs ob l  i g a t o i  res  *. 

3. Anonyme 

Ce co l lège,  qu i  ne s ' e s t  pas i d e n t i f i é ,  a re tenu  l a  formule 

du cours commun p a r t i e l l e m e n t  axé sur  une demarche normative. Il s ' a g i t ,  

en f a i t ,  du cours de 1 i n q u i s t i q u e  (FRA 902) o r i e n t e  de façon normative. 

Ce cours e s t  un p réa lab le  absolu. I l  s 'adresse a douze groupes 

par  année. Ces groupes comprennent p lus  de t r e n t e  e tud ian ts .  Le contenu 

respecte in tégra lement  c e l u i  du cours de l i n g u i s t i q u e ,  mais il e s t  axé 

davantage s u r  une perspect ive  normative. Il comprend, e n t r e  autres,  1 'é- 

tude du l ex ique  (6  heures), de l a  s t r u c t u r e  de l a  phrase ( 6  heures) ,  de 

1 'orthographe grammaticale ( 6  heures) e t  des niveaux de langue (5  heures).  

La méthodologie employée e s t  l e  cours mag is t ra l  jumelé au t r a v a i l  en pe- 

ti t e s  équipes ( a t e l  i e r s )  . 

* Pour p l u s  de renseignements su r  i ' u t i l  i s a t i o n  du cours de FRA 911, 
on se r é f e r e r a  a l a  presentl;t ion de c e t t e  formule pédagogique dans 
l a  p a r t i e  consacrée 3 1 ' i n v e n t a i r e  p r o v i n c i a l .  Cet te no te  e s t  va la-  
b l e  pour l e  cours de FRA 91 1 donné dans tous l e s  co l lêges .  



L 'éva luat ion accorde une p a r t  importante aux t es t s  o b j e c t i f s  

(50%), a l a  rédact ion de textes (25%), de même qu'au t r a v a i l  e t  au pro- 

gres de 1 'étudiant .  

4. Boi s-de-Bou1 ogne 

Le co l lège Bois-de-Boulogne o f f r e  depuis septembre 1975 un 

cours de f rança is  é c r i  t normat i f ,  obl i gato i re  pour une categor ie  d 'étu-  

d iants  e t  complëtement axé sur  une démarche normative. Il a e té  conçu 

comme une rév i s i on  géngrale du code orthographique e t  grammatical e t  

s ' e s t  i n s p i r e  du cours de FRA 911. Ce cours a f a i t  1 ' o b j e t  d'une mono- 

graphie qui  rend compte de 1 'expérience de 1975. Cependant, il f a u t  

noter  que l e  cours de l a  session d'automne 1976 e s t  complètement d i f f e -  

r e n t  t a n t  dans ses o b j e c t i f s  que dans sa méthodologie ( t u t o r a t ) .  

5. Bourgchemin (Drummondvi Il e) 

Le co l lège régional  Bourgchemin, campus de Drummondville, o f f r e  

un cours commun par t ie l l ement  axé sur une démarche normative. Il s ' i n s c r i t  

dans l e  cadre du cours de 1 ingu is t ique.  

Le contenu du cours compre 1 'étude du lex ique (15 heures), 

de l a  s t ruc tu re  de l a  phrase (15 hzures) e t  des niveaux de langue ( 3  heu- 

res) .  Les professeurs du cours de l i n g u i s t i q u e  u t i l i s e n t  depuis 1975 l e  

cours micro-gradué du col lege Lionel-Groulx auquel i l s  ont  a jou te  un 

chap i t re  consacré à 1 a phonétique. 



Les methodes u t i l i s e e s  sont: l e  cours théor ique e t  l e s  exer- 

c ices prat iques.  Une heure de cours théorique e t  deux heures de t r a -  

vaux prat iques par semaine dans l e s  cahiers de l i ngu i s t i que .  Ces t r a -  

vaux peuvent se f a i r e  dans l a  classe de l i n g u i s t i q u e  où 1 ' é tud ian t  

peut consul t e r  l e s  ouvrages de référence nécessaires a sa demarche. 

Jusqu ' 3  1 ' h i ve r  1976, 1 'évaluat ion comprenait c i nq  t es t s  de 

v i n g t  po in ts .  Durant l a  session d ' h i ve r  1976, l e  nombre de t es t s  a é té  

ramené 3 quatre. Chaque t e s t  mesure 1 ' a t t e i n t e  des o b j e c t i f s  d e f i n i s  

dans chacun des chapi t res des cahiers. L 'ensemble des quatre t es t s  

const i tue un examen o b j e c t i f  d 'environ quarante pages. L 'équipe de pro- 

fesseurs de 1 ingu is t ique  songe 3 i n c l u r e  dans 1 '@val  ua t ion  1 a rédact ion 

de textes.  Il f a u t  t ou te fo i s  noter  que l es  autres cours de f rança is  

permettent ti 1 '@tud ian t  de s 'exprimer assez souvent par é c r i  t. 

Le cours, enf in ,  s  'adresse à tous l e s  é tud iants ,  s o i t  env i ron 

seize groupes par année. Les groupes sont de p l  us de t r e n t e  étudiants.  

6. Bourgchemi n (Sai nt-Hyaci nthe) 

Au co l  lege regional  Bourgcheinin, campus de Saint-Hyacinthe, 

une la rge  consu l ta t ion a e té  menée d ' l v r i l  1975 3 j a n v i e r  1976, a f i n  de 

dégager un consensus v i san t  a é t a b l i r  une p o l i t i q u e  de l a  langue eu 

col lège.  On voudra i t  a i n s i  creer un contexte propice 3 1 ' u t i l i s a t i o n  

e t  au développement d'une langue e c r i t e  cor rec te  au co l lgge.  C'est  l a  



seule expérience para-académique aussi a r t i c u l  ee qu 'une expérience pé- 

dagogique que nous avons décelee dans l e  réseau. E l  l e  mer i  t e  d ' e t r e  
* 

signalée,  . 

Depui s septembre 1973, 1 e col  1 ège Jean-de-Brébeuf donne un 

cours par t i e l l ement  axé sur une démarche normative. Il s ' a g i t  d 'un 

cours commun, l e  cours de l i ngu is t ique ,  o r i en té  de façon normative. 

Dans ce co l  1 Sge, 1 es cours communs sont jumelés : 1 inguist ique-pogsie 

en première année e t  roman-théatre en deuxième année. L'aspect norma- 

t i f  s ' i n t èg re  su r tou t  aux cours de l a  première année. Les not ions de 

l i ngu i s t i que  sont  intégrées a 1 'analyse de l a  langue ( é c r i t e  ou par lée)  

e t  de l a  poésie. Chaque é tud ian t  d o i t  r e v o i r  complGtement l a  grammaire 

de Dubois e t  Lagane, La NouveZZe G r m a i r e  du français,  en dehors des 

heures de cours. Le contenu du cours se r é p a r t i t  a i n s i :  t r o i s  heures 

sont  consacrées au lexique; s i x  heures respectivement 3 l a  s t r uc tu re  de 

l a  phrase, a l a  s t r uc tu re  du tex te ,  aux n i  veaux de langue; t r o i s  heures 

a l a  ponctuation e t  l e  r es te  des quarante-cinq heures a l a  pra t ique e t  

à l a  rédact ion de textes.  

Les methodes u t i l i s é e s  son' l e  cours magis t ra l ,  1 'exposé l i b r o  

e t  l e  t r a v a i l  en p e t i t e s  équipes. Comme formule d 'appoint ,  l e  t u t o r a t  

* Un rappor t  de t r a v a i l  du comi t e  des coordonnateurs e s t  d i spon ib le .  au col lege 
Bourgchemin sous l e  t i t r e  Moyens d ut iZ iser  pour assurer une quaZitk 
constante de Za Zangue française écr i t e ,  docÏument de t r a v a i  1 , -novem- 
bre  1975. 



es t  offer t  à certains étudiants. 

Le cours s'adresse à tous les étudiants, so i t  environ a seize 

groupes par année. Les groupes sont de vingt 3 trente étudiants. Le 

cours se donne en deux périodes consécutives e t  une période isolée. Il 

nécessi t e  corne cadre matériel une classe-atel i e r  e t  un  1 aboratoi re de 

1 angues . 

8. Côte-Nord (Mingan) 

Ce col 15ge de 1 a Côte-Nord (campus Mingan) offre l e  cours de 

FRA 911 a d'autres étudiants que ceux des techniques de secrétariat.  

Il  donne ce cours en plus des cours de l a  sequence e t  dans l e  cadre de 

1 'ensei gnement régul i er. 

9. Chicoutimi 

Depuis l e  20 janvier 1975, l e  college de Chicoutimi a adopte 

1 'att i tude suivante par rapport à la correction du français: 10) à 

chaque examen, les professeurs du  département de français accordent 80% 

des points pour l e  contenu du cours e t  20% pour l a  qualite du français ; 

20) chaque professeur rencontre tous les professeurs du groupe auquel 

i l  enseigne pour demander leur a i d e  au sujet  de l a  correction du français. 



10. Edouart-Montpeti t 

Au college Edouard-Montpetit, certains professeurs adoptent 

une attitude ferme en regard du français éc r i t ,  mais l e  département ne 

veut pas intégrer une demarche normative 3 l a  sequence de cours. 

11. Gaspésie 

Le collège de la  Gaspesie offre l e  cours de FRA 911 a d'autres 

étudiants que ceux des techniques de secretariat.  Ce cours e s t  intégré 

a une démarche autodidactique facul tative suivie para1 lelement aux cours 

communs obl i gatoires . 

12. Joliet te  

Le collège de Jol ie t te  attribue, a 1 ' intérieur des cours communs, 

une certaine part au normatif t o u t  en réservant pour l e  cours d'essai une 

démarche nomati ve pl us systématique e t  pl us articulée. 

Le professeur responsable de ce cours pènse que c ' es t  pet i t  à 

peti t  e t  globalement, par la  pratique beaucoup plus que par 1 'enseignement, 

1 'étude ou les exercices a r t i f i c i e l s ,  :jue 1 'on doit amener 1 'étudiant a 

acquérir une compétence dans I1uti l i . ,at ion de l a  langue écri te .  C'est  

pourquoi l e  cours d'essai semblz e t re  l e  cadre l e  plus fonctionnel pour 

ce type d'enseignement. 



13. La Pocatigre - 

Le collège de l a  Pocatiere offre un cours de FRA 911 3 d'au- 

tres étudiants q u  'a ceux des techniques de secrétariat .  

Le collège de Levis-Lauzon offre u n  cours de FRA 911 a d'au- 

tres etudiants qu'a ceux des techniques de secrétariat .  

15. L i  one1 -Grou1 x 

Depuis septembre 1974, 1 e col lege Lionel -Grou1 x offre un cours 

facultat if  de français @cri t qui remplace 1 ' u n  des cours communs. Cette 

expérience a f a i t  1 lob j e t  d 'une monographie. 

16. Mai sonneuve 

Le collège de Maisonneuve donne u n  cours de FRA 91 1 en plus des 

cours de l a  séquence dans l e  cadre de 1 'enseignement régulier e t  de 1'e- 

ducation aux adultes. Ce cours f a i t  partie des monographies du présent 

rapport. 

17. Marie-Vi ctorin 

Le collège Marie-Victori ri offre un cours commun q u i  s 'adresse 



à une partie des étudiants e t  qui est  partiellement axé sur une démar- 

che normative. Il étudie la possibilité d'intégrer a chacun des quatre 

cours de français une partie normative programmee. Il publie de plus, 

depuis l e  13 septembre, un cours de français écr i t  dans le  journal 

Lu Presse. 

18. Margueri te-Bourgeoi s 

Le col l2ge Margueri te-Bourgeois offre u n  cours de FRA 911 3 

d'autres étudiants qu'a ceux des techniques de secrétariat. 

Le collège du Nord-Ouest offre un  cours de FRA 91 1 3 d 'autres 

étudiants q u  ' 3  ceux des techniques de secrétariat. 

20. Outaouais 

Pour répondre aux besoins des étudiants de la  région, l e  cégep 

de 1 'Outaouais a intégre, lors de la session d'automne 1973, un cours 

commun partiellement normatif â sa séqii-i.nce. Cette expérience a f a i t  

l 'objet  d'une monographie. 



21. Sainte-Fox 

Le co l lège de Sainte-Foy donne un cours o b l i g a t o i r e  p a r t i e l -  

lement axé sur une démarche normative. Le cours s ' i n s c r i t  dans l e  cadre 

du cours d 'essai  (FRA 402). Cette expérience f a i t  p a r t i e  des monographies 

dressées par  1 'equi pe RIEFEC. 

22. Saint-Laurent 

Au co l lège Saint-Laurent, un comité a é t é  mis sur p ied  par l a  

comn~ssion pédagogique pour e tud ie r  l a  question du f rança is  normat i f .  

I l  ex i s t e  de p lus  une demarche autodidactique f a c u l t a t i v e  que ce r ta ins  

étudiants su i  vent para1 1 èlement aux cours communs ob l  i g a t o i  res . Enfin, 

l e s  professeurs adoptent une a t t i t u d e  normative ferme en regard de l a  

qua1 i t é  du f rança is  é c r i t .  

23. Saint-  Jgrôrne 

Le cegep de Saint-Jérôme o f f r e  l e  cours de FRA 911 a d 'aut res  

étudiants que ceux des techniques de sec ré ta r ia t ,  mais dans l e  cadre 

d 'un programme nouveau qu i  l u i  es t  e x c l u s i f  e t  qui  e s t  base sur 1 'appren- 

t issage des 1 angues: techniques de r ( - ' a t i ons  pub1 iques e t  po lyg lo t tes .  

Ce cours ne peut donc pas ê t r e  appsi-!nt6 a une demarche normative. Ce 

cégep a cependant o f f e r t  a deux :epr ises l e  cours de FRA 911 a t i t r e  de 

cours complemntaire mais il n'y a eu aucune i n s c r i p t i o n .  



24. V a l l e y f i e l d  - 

Depuis septembre 1974, l e  co l lège de V a l l e y f i e l d  o f f r e  3 tous 

l e s  étudiants de premiere session un cours de FRA 902 axé sur une dérnar- 

che normative. Cette expérience a f a i  t 1 ' ob j e t  d'une monographie. 

25. Shawini aan 

Le co l lège de Shawinigan adopte une a t t i t u d e  ferme en regard 

de l a  q u a l i t é  du f rança is  &rit. Les élsves peuvent perdre un nombre 

de po in ts  i l l i m i t é  ra ison d'un po in t  par faute. 

Les élsves peuvent cependant récuperer l a  moi t i e  des po in ts  

perdus en cor r igeant  l eu rs  erreurs. De p l  us, l e  departernent a voulu 

o u v r i r  un centre de depannage mais il n 'a  pas pu ob ten i r  l e s  fonds ne- 

cessaires. Il &tud ie  actuellement l a  p o s s i b i l i t é  d ' o f f r i r  un cours de 

f rança is  e c r i t  dans l e  cadre de 1 'éducation aux adul tes.  

26. Sherbrooke 

Certains professeurs de f rançais du cégep de Sherbrooke adop- 

t e n t  une a t t i t u d e  ferme a 1 'égard du fqançais, mais il ne s ' a g i t  pas 

d'une p o l i t i q u e  départementale. Le departernent de f rança is  n ' a  pas réuss i  

3 implanter  un cours normat i f  n:rQré l e s  nombreuses demandes en ce sens 

l ' adm in i s t r a t i on  du colli2ge. 



27. Vincent-d' Indy 

Ce co l lège n ' o f f r e  pas de cours normat i f  mais adopte a 1 ' i n t é -  

r i e u r  des cours une a t t i t u d e  ferme Zi 1 'égard du f rança is .  

28. Vieux-Montréal 

Certains professeurs de f rança is  du co l  1 ëge du Vieux-Montréal 

adoptent une a t t i t u d e  ferme a 1 'égard du f rançais,  mais il ne s ' a g i t  pas 

d'une pol  i t ique départementale. La question du f rança is  no rmat i f  e s t  

toujours debattue au département de f rança is  même s i ,  l o r s  d'une assem- 

blEe génerale en j u i n  1975, l e  departement a exclus des cours communs 

" tou t  enseignement systématique de 1 'orthographe, de l a  grammaire e t  

du vocabul a i  re" .  

2 . 3 . 3  - QUESTIONNAIRE UTIL ISE P O U R  L'ENQUETE 



RECHERCHE- I NVEPITAI RE-EVALUATI OF1 
DU FRANCAIS ECRIT AU COLLEGIAL 

( RI'EFEC) 

QUESTIONNAIRE SUR LES COURS DE 

FRANCAIS ECRIT NORMATIF AU COLLEGIAL 

LIRE ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS 

a ï *  

1. C 'es t  l e  chef  de departement qu i  repond au ques t i onna i re  ou t o u t e  
personne q u ' i l  jugera  p lus  informée s u r  l a  quest ion.  

2 .  Lorsque c  ' e s t  1  e  cas, i 1 e s t  p re fé rab le  de 1  i r e  chacun des cho ix  
qu i  sont  proposés avant de répondre à une quest ion.  

3. Vous ind iquez l a  p l  upa r t  du temps v o t r e  réponse p a r  un c rochet  que 
vous i n s c r i v e z  dans l a  case réservee à c e t  e f f e t ,  ou encore vous 
donnez 1  es rense i  gnements t e l  s  qu ' i 1 s  sont  demandés. 

4. Plus ieurs  fo i s ,  en p a r t i c u l i e r  à l a  f i n  de chaque grand chap i t re ,  
vous ê tes  i n v i t é  à fo rmuler  des commentaires personnels. S i  l e  
ques t ionna i re  ne reserve pas un espace s u f f i s a n t ,  v e u i l l e z  annexer 
des pages supplémentaires que vous renver rez  avec l e  quest ionna i re .  

5. U t i l i s e z  1  'espace reservê sous 1  ' o p t i o n  "au t re "  pour  s i g n a l e r  des 
éléments que l a  f o rmu la t i on  d  'une quest ion  ne vous permet pas 
d  'exprimer. 

6. S i  vous souhai tez appor te r  des nuances a ce r ta ines  réponses, 
f a i t e s - l e  su r  une f e u i l l e  que vous a jou te rez  en annexe. Même dans 
ce cas, cochez l e  cho ix  l e  p lus  proche de v o t r e  o r i e n t a t i o n .  

7. Chaque f o i s  que ce1 a  e s t  necessa *e, des i n s t r u c t i o n s  prec ises  vous 
sont  données pour  répondre au ql s t i o n n a i  re .  Survei  1  l e z  b i e n  l e s  
cadres qu i  cont iennent  ces i nd i  2at ions.  

. N'ECRIVEZ JAMAIS DANS LA COLONNE DE DROITE. 



QUESTIONNAIRE SUR LES COURS DE 

FRANCAIS E C R I T  NORMATI F ' A U  COLLEGIAL 

Identification du cégep: 

A)  SEQUENIE - 

Décrivez brièvement 1 a sequence des quatre cours de français obl  iga- 
t o  ires enseignés actuel 1 ement dans votre col l5ge : 

Espace réser- 
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B )  FORMULES POSSIBLES 

Par rapport a chacune des formules suivantes, pouvez-vou 
indiquer 1 'option de votre college (actuellement ou a un  
moment donné depuis 1973)? 

1. Dans votre collège, l e  cours de FRA 911 se donne a 
d'autres etudiants que ceux des techniques de 
secretari a t .  

2. Dans votre collëge, i l  existe un  cours communobli- 
gatoi re : - 
a )  qui s 'adresse â tous les étudiants e t  qui e s t  

cornpletement axé sur une demarche normative; 

b) qui s'adresse 3 une partie des é t ~ d i a n t s  e t  
qui e s t  complGtement axé sur une démarche 
normati ve; 

c )  q u i  s'adresse a - tous les otudiants e t  q u i  e s t  l 
parti  el 1 ement axé sur une demarche norrnati ve; 

d )  qui s'adresse 3 une partie des etudiants e t  
qui es t  part iel  lement axe sur une démarche 
normative. 

3. Dans votre collège, i l  existe un  cours facul t a t i f  
de français & r i t  normatif: 

a )  qui remplece un cours da l a  .(luence telle 
qu'elle e s t  decrite 1 l a  qurition 2.  

b )  donné en plus des cours do la  sequence decri- 
t e  a l a  question 2 e t  q ~ i  se donne dans l e  
cadre de 1 'enseignement regul ier .  

c )  donne en plus des cours de la  sequence decri- 
t e  a l a  question 2 e t  qui se  donne dars l e  
cadre de 1 leducation aux adultes. 

O U I  NON 
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4. Dans votre collège, i l  existe une démarche auto- 1 
di dactique (étude personnel 1 e de 1 a grammai re , 
banque d 'exercices ou de dictées , . . . ) : 

a )  facultative suivie para1 lelement aux cours 
communs obligatoires. 

b )  obligatoire suivie para1 lelement aux cours 
communs obligatoires. 

5. Dans votre collège, i 1 existe un  centre de dépan- l 
nage. 

6. Dans votre collêge, i l  existe une demarche norma- 
tive échelonnée sur l 'ensemble des cours de l a  I 
séquence décri te  à l a  question 2. 

7.  Dans votre collège, on adopte une at t i tude ferme 
en regard de l a  qualité du français ec r i t ,  a t t i -  
tude qui se traduit par des points enlevés pour 
1 'orthographe, par 1 'obl igation pour 1 'étudiant 
de reprendre les textes trop mal Bcrits, etc.  

8. Autre: Précisez toute  autre formuZe que VOUS 

u t iZ i sez  pour améliorer la qua l i t é  d g  

français é c r i t .  

, Espace réser 
/ vé a l a  
i codification 

OUI NON 

i 



LES QUESTIONS Q U I  SUIVENT (de 5 à 33) S'ADRESSENT 

A CEUX Q U I  ONT CHOISI DE DONNER UN C O U R S 

COMPLETEMENT OU PARTIELLEMENT AXE SUR UNE DEWCHE 

NORMATIVE, C'EST-A-DIRE A CEUX Q U I  ONT REPONDU 

"OUI" A L ' U N E  DES FORMULES PRESENTEES EN 1, 2 e t  3 

DE LA QUESTION 3. 

S I  VOTRE COLLEGE A CHOISI UNE FORMULE AUTRE QU'UN 

COURS, VEUILLEZ REPONDRE IMUEDIATEMENT A LA QUES- 

TIOli 34 A LA FIN DU QUESTIONNAIRE 

COURS DE FRANCAIS COMPLETEMENT OU PARTI ELLEMENT NORMATI F 

vous donnez un cours p a r t i e l l e m e n t  axe su r  une démarche normative: 

Précisez dans quel cadre s ' i n s c r i t  c e t t e  démarche (cours de 1 i n -  

gu i s t i que ,  cours d 'essai  , . . . ). 

Expl iquez pourquoi e t  comment vous avez i n t é g r é  une démarche nor-  

mat ive  il ce cours. 
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Depuis septembre 1973, indiquez 1 a date des sessions durant lesquel le! 
un cours de français compli2tement ou partiel lement axé sur une démar- 
che normative a e té  donné dans votre col lege. 

Sept.-dec. 1973 O Sept.-dec. 1974 0 Sept.-déc. 1975 O 
Jan.-mai 1974 O Jan.-mai 1975 O Jan.-mai 1976 O 
Et6 1974 O Eté 1975 0 

Si ce cours n 'est  plus donne actuellement ou s ' i l  a et6 donne de fa- 
çon intermi ttente depui s 1973, pouvez-vous expl i quer pour quel 1 es 
rai sons? 

LES QUESTIONS Q U I  SUIVENT CONCERNENT U N  

COURS Q U I  S E  DONNE ACTUELLEMENT OU U N  COURS 

Q U I  A DEJA ETE DONNE DEPUIS 1 9 7 3  ET QUI 

N'EST PLUS DONNE. 

DANS CE DERNIER CAS, I L  SERAIT  IMPORTANT, 

MEME S I  LES QUESTIONS SONT POSEES AU PRESENT, 

D ' Y  REPONDRE EN FONCII'IOIV DES CONDITIONS ( N O M -  

BRE DE PROFESSEURS, D '--,'UDIANTS, ETC. . . . ) 
DANS LESQUELLES CE C U I R S  A ETE DONNE A CE 

MOMENT. 

S I  LE COURS A ETE OFFERT PEJTDANT UNE S E R I E  

DE PLUSIEURS SESSIONS ,  Vls ' lJ lLr ,BZ N E  T E N I R  

COMPTE QUE DE LA D E R N I E R E .  CCMMiINIQUEZ 
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L ' H I S T O R I Q U E  ET LA DESCRIPTION DE L'EVOLUTION 

DU COURS A TRAVERS LES DIFFERENTES S E S S I O N S  

DANS U N  TEXTE INDEPENDANT QUE VOUS JOINDREZ 

AU QUESTIONNAIRE.  

1.- ORGANISATION 

A combien de professeurs de français votre département a-t-il  droit? 
Pour les besoins du  calcul, convertissez les professeurs à temps par- 
t i e l  en professeurs à temps complet. Ex. : 2 mi -temps = 1 temps com- 
plet. 

Quel e s t  l e  nombre de professeurs ( a  supposer que chacun travail l e  3 
temps complet) qui donnent un cours de français complètement ou par- 
t i e l  lement normatif? 

Quel e s t  l e  nombre d'etudiants inscri ts  au département de français? 

A combien d'entre eux s'adresse ce cours? 

A combien de groupes d 'étudiants ce cours s 'adresse-t-i 1 ? 
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Combien d'étudiants y a-t-il  par classe pour ce cours? 

a )  moins de 10 
b)  de 10 a 15 

O 
c)  d e 1 6 a 2 0  

O 
O 

d )  de21 a 3 0  0 
e )  plus de 30 0 
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L ' instauration d ' u n  cours pour remédi er  aux carences du français écri t 
des etudiants est-el le  l e  f a i t :  

a )  d'une in i t ia t ive  personnelle du ou des professeurs qui donnent 
l e  cours? OUI O N O N  O 

b) d 'une pol i t i  que départementale? 

c)  Autre (précisez) : 

Y avait-il d'autres professeurs de français de votre college prêts a 
collaborer a 1 'élaboration d ' u n  tel  cours (dépister les étudiants, 

faibles en français, fournir des textes ou des exercices, e tc . )  en 
plus du ou des professeurs qui en avaient l a  responsabilité? 
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a) L'administration a-t-elle accepté de prévoir un budget spécial 1 
pour 1 'implantation de ce cours? I 

ou1 O NONO 

b) Dans 1 'affirmative, quel était ce budget? 

c) A quelles fins a-t-il été affecté? (précisez) 

L 'administration a-t-el le faci 1 i té les opérations administratives 

(réaménagement d ' horai res, reaffectation de budget, etc. ) necessi tees 
par la mise sur pied de ce cours? 

O U I  O NON O 

S i  le cours de français &rit, complètement ou partiellement normatif, 

ne s'adresse pas à tous les étudiants, comment se fait la selection de 

ces derniers? 

a) à l'aide d'un test-maison 

b) à l'aide du TEFEC 
O 
O 

c) a 1 'aide de résultats obtenus en français au col légial 0 
d )  a 1 'aide de notes obtenues au secandaire 

e) par un choix 1 i bre de 1 'etudi an!. 
O 

f) autre (précisez) 
O 
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Q. 19 1 Combien de groupes r e ~ o i v e n t  ce cours? 

Q. 18 

/ a )  en t r o i s  périodes consecutives I 

Ce cours de f r a n ç a i s  e s t - i l  un p réa lab le  aux au t res  cours de l a  sé- 

quence? 

OUI O NON O 

1 b )  
en deux périodes consécut ives e t  une per iode i s o l e e  I 

c )  en t r o i s  périodes i so lées  I 
Q. 20 1 Les techniques d 'apprent issage retenues pour ce cours de f r a n ç a i s  

1 necessi t e n t - e l  l e s  uii cadre ma té r ie l  p a r t i c u l i e r ?  

OUI O NON O 

Q. 21 1 Dans 1  ' a f f i r m a t i v e ,  d i t e s  quel  e s t  ce cadre: 

a) une c l a s s e - a t e l i e r  (équipée avec des ouvrages OUI O NON O 
de référence,  un ré t ro -p ro jec teu r ,  . . . ) 

b )  un l a b o r a t o i r e  de langues OUI O NON O 
c)  des terminaux in format iques O U I  O NON 0 
d) au t res  (p réc i sez )  : 

Q. 22 Y a - t - i l  des p réc i s ions  que vous a imer iez a j o u t e r  au s u j e t  de l a  phase 

"organ isa t ion"  de ce cours? 
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I I . -  CONTENU 

Dans ce cours de f rança is  p a r t i e l l e m e n t  ou complètement normat i f ,  

combien d'heures ( s u r  45) SLI. ,-el l e s  accordées aux eléments su ivants  

d 'après l e  p lan  de cours? 

NOMBRE D'HEURES 

1 ) Orthographe d 'usage 

2) Orthographe gramnati c a l  e (concordance des 
temps, p a r t i  c i  pes passés, accord du verbe 
avec l e  s u j e t ,  e tc .  ) 

3 )  Lexique 

4) S t ruc tu re  de l a  phrase 

5) S t ruc tu re  du t e x t e  

6 )  Niveaux de langue 

7 )  Ponctuat ion 

8) Rédaction de t e x t e s  

9 )  Lec ture  d i r i g é e  

10) Autres ( p r f c i s e z )  : 

TOTAL 45 heures 1 
Y a - t - i l  des p réc i s ions  que vous a imer iez a j o u t e r  au s u j e t  du "contenu'  

de ce cours de f r a n ç a i s ?  



III.-  METHODOLOGIE 

Pouvez-vous en vous réferant au plan de cours dire en nombre d'heures 
(sur 45) 1 'importance relative des méthodologies sui vantes u t i  1 i sées 
pour 1 e cours de français complètement ou partiel lement normatif? 

1. Tutorat 

2. Cours magistral 

3 .  Expose 1 ibre e t  spontane 

4. Ate! ier  ou travail en petites équipes 

5. Séminaire ou groupe de discussion 

6. Cours autodidactique 

7. Exposé multi-media 

8. Ensei gnement mi cro-gradue 

9. Autre (précisez) : 

TOTAL 45 heures 

Avez-vous des commentai res parti cul i ers a formuler sur les méthodes 
employées pour 1 'enseignement de ce cours? 

, Espace reser 
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I V .  - EVALUATION DES ETUDIANTS 

Quel l e  e s t  v o t r e  p o l i  t i q u e  d ' éva lua t i on  pour ce cours? 

Q u e l l e  importance accordez-vous aux éléments su ivants  dans v o t r e  éva- 

l u a t i o n ?  Ind iquez- la  en pourcentage. 

a )  Tests e t  con t rô les  o b j e c t i f s  % 

b )  Rédaction de tex tes  % 

c )  T r a v a i l  e t  progrès de 1  'Citudiant % 

d )  Autre (p réc i sez )  : % 

TOTAL 

Avez-vous des commentai res p a r t i c u l  i e r s  2 fo rmuler  s u r  1  a  quest ion  

de 1  ' éva lua t i on  de 1  ' e t u d i a n t ?  



V. - MATERIEL DIDACTIQUE 

Avez-vous préparé du materiel didactique spécialement pour ce cours? 

OU 1 NON 

a)  Materiel éc r i t  
b)  Matériel audio-visuel 
c) Autre (precisez): 

Accepteri ez-vous de di ffuser votre matériel 
didactique? 

Seriez-vous intéresse à participer a un  échange 
de materiel didactique en t î e  les col lëges? 

OUI O NON O 

OUI O NON O 

Avez-vous des commentaires 3 formuler au sujet  de l a  préparation du 

matériel didactique e t  de l a  circulation de ce materiel? 

Espace réser- 
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D) POSITIONS PAR RAPPORT A DES OPINIONS SUR. L E  FRANCAIS NORMATIF 

CETTE PARTIE DU 0" .:TIONNAIRE S'ADRESSE A TOUS 

CEUX QUI ONT EU LA RESPONSABILITE DE REPONDRE 

AU h 7 0 ~  DE LEUR COLLECE A CE QUESTIONNAIRE, 

MEME A CEUX QUI TRAVAILLENT DANS UN COLLEGE OU 

I L  N 'EXISTE AUCUNE FORMULE DESTINEE A AMELIORER 

LA QUALITE DU FRANCAIS ECRIT. 

Veuillez indiquer sur 1 'échelle de 1 a 5 votre 

degre d'accord avec les proposi tions suivantes. 
Vous encerclez l e  chiffre  dont l a  proposition 
correspond l e  mieux 2i vctre opinion: 
- à 1 'extrême droite 5: parfaitement d'accord 

- 3 1 'extrême gauche 1 : pas du  tout d'accord 
- entre l e s  deux extremi tés 3: plus ou moins 

d ' accord 

1. Une bonnemaîtrisede la langueécri te  
permet à 1 letudiant d'acquérir une 
bonne formation intellectuel le .  

2. Les problèmes d'orthographe d'usage, 
d 'orthographe gramati cale e t  de struc- 
ture de texte ne touchent qu'une portion 
limitée des etudiants de niveau collé- 

l gial 

I 3.  Une bonne maîtrise de l a  langue écr i te  
permet a 1 'étudiant d'accé6.r plus fa- 
cilement aux études universitaires e t  
de les  réussir plus aisément. 



4. 11 e s t  t r o p  t a r d  au niveau c o l l é g i a l  pour 

a g i r  de façon e f f i c a c e  s u r  l e s  problèmes 

que pose l a  m a î t r i s e  du f rança is  é c r i t .  

5. Une bonne m a î t r i s e  de l a  langue é c r i t e  

e s t  une c o n d i t i o n  s i n e  qua non à 1 'ana- 

l y s e  des tex tes  l i t t é r a i r e s .  

6. L'enseignement du f rança is  é c r i t  e s t  l a  

responsabi 1 i t é  des n i  veaux é l  émentai r e  

e t  secondaire e t  non du niveau co l  l e g i a l  , 
qu i  ne s 'adresse qu 'à  30% de l a  popula- 

t i o n .  

7. Une bonne connaissance e t  une p ra t i que  

convenable de l a  langue t i c r i t e  sont  un 

moyen p r i v i  l 8 g i  é d 'expression person- 

n e l l e  e t  de communication. 

8. Les cond i t i ons  de t r a v a i l  au niveau 

c o l l e g i a l  ne permet tent  pas un enseigne- 

ment e f f i c a c e  du f rança is  é c r i t  norma- 

t i f. 

9. Une bonne m a î t r i s e  de l a  langue é c r i  t e  

e s t  un moyen p r i v i l e g i é  d'accession aux 

connaissances e t  a l a  c u l t u r e .  

10. Le co l l ège  ne peut  con t re r  l ' i n f l u e n c e  

de d i f f u s e u r s  importants comme l a  f a -  

m i l  l e ,  l e s  grands media d ' i  f i l 'ormation 

e t  l e  m i l i e u  socio-économique. 
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11. Une bonne rnaftrise de l a  langue écr i te  
par les  étudiants e s t  un des moyens 
pri v i  1 êgi és de, protéger 1 a 1 angue fran- 
çaise au Québec. 

12. L'enseignement du français normatif 

pri vi legi e une conception traditionnel l e  
e t  é l i t i s t e  de l a  société. 

13. Un bon enseignement de 1 a langue e s t  
un  des mei 1 leurs moyens de promouvoir 
l e  français. 

14. L'acquisition de connaissances théoriques 

sur la  langue (règles de grammaire) ne 
permet pas forcément à 1 'etudiant du 

niveau col 1 égial de s 'exprimer correc- 
tement par écri t. 

15. Etant donne que l e  professeur de français 
n ' e s t  pas l e  seul diff iseur  de l a  langue, 
un cours de français normatif e s t  inut i le  
s ' i l  n ' e s t  pas encadré par une poli tique 
d 'ensemble du mi 1 i eu col l6gi al concernant 
la  qualité du français éc r i t .  

16. Les carences du  français é c r i t  hypothè- 

quent 1 es résul t a t s  scol a i  res de il usieurs 
gtudiants. 

17. Dans l e  cadre de 1 a forrnatioii genérale 
au col legial ,  un  cours de l i t t é ra tu re  ou 

de linguistique e s t  plus important que 
1 'apprentissage d'un code. 
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Consentiriez-vous a nous accorder une entrevue pour d i scu te r  p lus  en 

profondeur de vo t re  expérience du cours de f rança is  no rmat i f?  

OUI O NON O 

N.B.: N'oubl i e z  pas de jo ind re  au quest ionnaire tous l e s  docu- 

ments qu i  pour ra ient  nous renseigner sur  vo t re  experience 

ci 'enseignement du f rança is  norrnati f: 

- p lan de cours 

- b i  b l  iographie 

- - b i l a n  

- 1 i s t e  du mater ie l  d idact ique 

- h is to r ique  de 1 'experience. 
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RETOURNEZ CE QUESTIONNAIRE ET LES DOCUMENTS REQUIS 

LE OU AVANT LE 20 f e v r i e r  1976 A L 'ADRESSE SUIVANTE: 

GROUPE RIEFF" 

COLLEGE BO' S-DE-BOULOGNE 

10555, av. Bois-de-Boulogne 

Montréal, Qué. 
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