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À PROPOS D'UNE RELANCE DES SORTANTS 
DE L'ENSEIGNEMENT COLLÉGIAL (1970-1971) 

Chiffres obligés et réflexions libres 

par Louis GADBOIS* 

Depuis peu d'années les éducateurs et la popu- 
lation du Québec s'intéressent aux moyens d'éva- 
luer, et d'abord de ddcrire, le «produit finin du 
système scolaire, c'est-à-dire les étudiants. C'est 
ainsi qu'à la demande des psychologues et con- 
seillers d'orientation des C.E.G.E.P. et des collèges 
prives et avec leur collaboration personnelle et 
assidue, le C.A.D.R.E. a piloté, à l'automne 1971 
et durant les mois suivants, une vaste relance des 
sortants du cycle collégial, diplômés ou pas. C'est 
du volumineux rapport' de cette enquête, publié 
en janvier 1973, que nous extrayons, avec le parti 
pris de résumer impitoyablement et de sacrifier 
distinctions et nuances, quelques données parti- 
culièrement significatives ou suggestives. 

A l'exposé des statistiques s'ajouteront, 
d'abord, des indications sur la valeur de celles-ci, 
puis quelques réflexions sur le sens de l'opération 
relance en relation avec ses clientèles. 

1. QUELQUES CHIFFRES 

Les sortants comme ensemble 

Le terme sortant dit bien ce qu'il veut dire: entré 
dans un collège, l'étudiant finit par en sortir, pour 
quelque raison que ce soit: fin d'études avec 
diplôme, abandon temporaire ou définitif, réins- 
cription dans un autre collège, etc. 

* L'auteur, agent de recherche au C.A.D.R.E., fut coordonna- 
teur de I'operation Relance qu'il relate ici. 

1. Voir Rapport statistique sur les sortants de l'enseignement 
coll6gial en 1970-71, Montreal, C.A.D.R.E., 1973. 



Des sortants de 1970-71, quelque douze mille 
ont consenti à noircir un questionnaire pour fournir 
à leur ancien collège - et du même coup au 
C.A.D.R.E. - à la fois des renseignements objectifs 
sur eux-mêmes ainsi qu'un petit nombre d'opinions 
et d'appréciations. 

Au point de vue de leur astatut scolaire», I'en- 
semble des informateurs se répartit ainsi: 

6200 ( 51.9%) diplômés de I'enseignement 
pré-universitaire, 

1519 ( 12.7%) diplômés de l'enseignement 
professionnel, 

4221 ( 35.4%) non-diplômés, auxquels 
s'ajoutent 

5 diplômés mal identifiés, soit 
11,945 (1 00.0%) informateurs au total. 

La disproportion entre les deux catégories de 
diplômés retient d'abord l'attention. II faut cepen- 
dant savoir que la tendance de l'inscription promet 
pour très bientôt une égalisation, puis un renverse- 
ment de situation, les techniciens supérieurs ou 
~technologistesn devenant alors les plus nom- 
breux. Quant aux non-diplômés, signalons immé- 
diatement que prhs de la moitié d'entre eux, loin 
d'avoir quitté le système scolaire, poursuivent des 
études à plein temps: sans cette précision, les 
termes  sortant,^ et anon- diplômé^ seraient pour 
le moins ambigus dans notre contexte. 

Une deuxième répartition de base a trait à la 
 principale activité actuelle» du même ensemble 
d'informateurs. D'après leurs réponses, on note 
que 

7595 ( 64.3%) poursuivent leurs études, que 
3303 ( 27.9%) sont au travail, que 
925 ( 7.8%) sont chômeurs ou inactifs, 

tandis que 
120 ne définissent pas clairement 

leur situation2, sur un total de 
1 1,943 (1 00.0%) informateurs." 

Notons tout de suite que, des 925 chômeurs et 
inactifs, la grande majorité (709 ou 100.0%) expri- 
ment l'intention de reprendre éventuellement des 
études, soit à plein temps (420 ou 59.2%), soit à 

2. Dans tout cet article, les pourcentages sont calcul~s sans 
tenir compte des acatdgories résiduel les^ (repenses ambi- 
guës, indéchiffrables, etc). 

3. Plus haut, c'est à 11,945 qu'est fixe le total des informateurs. 
Des erreurs de cet ordre, entièrement negligeables, parais- 
sent au surplus normales dans un vaste ensemble de statisti- 
ques traitées manuellement; on en reldve quelques autres 
ici et là dans le rapport. 

temps partiel (289 ou 40.8%); on ne compte pas 
ici ceux dont la réponse a semblé inclassifiable. 
II est dommage que l'ensemble des collèges n'aient 
pas dépouillé les renseignements analogues four- 
nis par les ex-étudiants «au travails. 

Chômage et désertion scolaire 

Au tableau 1, une ventilation plus détaillée des 
925 chômeurs et inactifs établit que 384 (58.9%) 
d'entre eux sont officiellement chômeurs, contre 
268 (41.1 %) qui motivent d'une façon ou d'une 
autre leur absence du marché du travail: études 
en perspective, soin du foyer, etc. (Ici la catégorie 
résiduelle est importante, recueillant 273 cas sur 
le total de 925, soit 29.5%; il s'agit en général 
d'étudiants qui ont refusé de se ranger dans une 
catégorie unique en réponse à la directive «Veuil- 
lez préciser votre situation actuelle».) 

Comme on pouvait s'y attendre l'incidence du 
chômage avéré et des divers types d'«inactivité» 
varie considérablement en fonction du diplôme; 
ainsi, dans cette population d'ex-collégiens ni étu- 
diants ni travailleurs, 88.5% des diplômés du sec- 
teur professionnel se déclarent chômeurs, contre 
seulement 44.1 % des diplômés du secteur général 
et 55.4% des non-diplômés. 

Si on s'arrêtait à comparer les 384 informateurs 
qui cherchent du travail (chômeurs avérés) à leurs 
3303 camarades qui en ont trouvé, on pourrait 
estimer que le chômage, tragique sans doute pour 
quelques-uns, n'est pas très élevé dans I'ensem- 
ble, compte tenu de l'âge des étudiants, du peu 
de signification concrète de certaines spécialités 
novatrices aux yeux de certains employeurs, 
compte tenu également du délai relativement court 
entre le départ du collège et la cueillette de I'infor- 
mation (environ six mois dans la majorité des cas). 
Par contre, les chômeurs se retrouvent vraisem- 
blablement en plus forte proportion parmi les étu- 
diants qui n'ont pas retourné leur questionnaire4, 
si bien qu'il vaut mieux renoncer à évaluer le taux 
de chômage dans la population considérée; on se 
contentera de savoir qu'il dépasse 1 O%, peut-être 
largement. 

De même, le phénomène de désertion (~décro- 
chage~, déperdition des effectifs»:) est difficile à 
cerner. En prélevant des nombres en différents 

4. La question des non-informateurs sera traitde plus loin. 

5. De preférence A ~dropping-outn, dont le sens n'est pas 
vraiment plus clair. 



Tableau 1 

Répartition des informateurs chômeurs et inactifs selon la situation actuelle et selon le diplôme obtenu 
OU non 

tableaux du rapport de la relance, on peut se 
risquer à établir comme suit la situation des non- 
diplômés: 

181 9 ( 44.8%) font des études, 
1626 ( 40.1 %) ont du travail et 
61 3 ( 15.1 %) sont des chômeurs ou inac- 

tifs, soit un total de 
4058 (1 00.0%) non-diplômés dont la situa- 

tion est claire. 

Situation 
actuelle 

Recherche d'un emploi 

Études en perspective 

Expériences person- 
nelles (voyages, etc.) 

Soin du foyer 

Repos 

Catégorie résiduelle 

TOTAL 

En écartant ceux qui poursuivent des études, 
on retient 2239 sujets sans diplôme et détachés 
du système scolaire, soit 18.7% des 11,945 infor- 
mateurs: c'est dire, ni plus, ni moins, que le taux 
observé de retrait des études est de 18.7%. Mais 
on ne saurait préciser quelle est la part du décro- 
chage volontaire et celle de l'abandon pour cause 
d'échecs, celle des «au revoir» et celle des portes 
claquées. II est également vraisemblable que la 
fréquence des retraits serait plus élevée parmi les 
étudiants qui n'ont pas participé à l'enquête. Par 
contre, il n'est pas défendu d'évoquer de nouveau 
les perspectives immédiates ou plus lointaines de 
retour aux études. Tout compte fait, on pourrait 
se hasarder à situer dans le voisinage de 20% la 
proportion des collégiens qui partent sans diplôme 
et sans désir de retrouver une place dans le systè- 
me scolaire. 

Satisfaction des études et motifs d'abandon 

Diplômés 

Non-diplômés 

Tous les informateurs se voyaient invités à pré- 
ciser dans quelle mesure ils étaient satisfaits de 
leurs études collégiales, tout d'abord «au point de 
vue des connaissances théoriques et pratiques», 
puis, dans un deuxième temps, «au point de vue 
formation personnelle». Or avec un recul de quel- 
ques mois, la grande majorité des répondants se 
déclarent atout à fait» ou «assez» satisfaits des 
connaissances acquises, comme on le voit au 
tableau 2 en p. 21 1. La satisfaction est plus géné- 
rale chez les diplômés que chez les autres, mais 
même parmi ceux-ci, on n'en trouve que 27.2% 
pour afficher leur insatisfaction. La tendance des 
réponses est la même en ce qui a trait à la réalité 
plus floue de la «formation personnelle». 

Ainsi, la contestation multiforme de la réalité 
scolaire et les tensions qu'on imagine quotidiennes 
entre les étudiants, d'une part, et d'autre part les 
personnels de direction et même les enseignants, 
n'auront pas entamé la haute estime de la masse 
des anciens élèves pour leur collège, ou, si on 
préfère, leur sentiment de s'y être développés 
comme appreneurs et comme personnes; on peut 
y voir une indication des dimensions de la célèbre 
«majorité silencieuse». Sans doute la fréquence 
des jugements négatifs augmenterait-elle si tous 
les sortants s'étaient exprimés, mais il reste frap- 
pant de constater que le quart des répondants 
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Tableau 2 

Répartition des informateurs diplôm6s et non-diplômbs selon leur degré de satisfaction des connaissances 
théoriques et pratiques acquises durant leurs études collégiales 

actuels tiennent à s'afficher comme tout à fait 
satisfaits: qui dit mieux? ... Un sentiment aussi fa- 
vorable à l'endroit de l'enseignement collégial pa- 
raîtra sans doute exagéré à la majorité des cadres 
et des professeurs. A défaut d'une recherche ap- 
profondie, notons simplement que le même phé- 
nomène se retrouve régulièrement dans le college 
américain6. 

A l'évaluation globale des études faites se rat- 
tache l'identification des motifs des rbpondants qui 
ont abandonné leurs btudes (voir le tableau 3). Les 
3368 motifs déclarés7 peuvent se regrouper en trois 
catégories. Tout d'abord, 37.7% des réponses rap- 

portent simplement une déception, un désenchan- 
tement, peut-être une rancœur, comme ces 17.5% 
qui correspondent au classique. «J1étais écœuré 
du système». Une deuxième catégorie de motifs 
(34.1 %) invoquent des circonstances extrinsèques: 
mariage, embarras pécuniaires, maladie. Enfin, 
une catégorie plutôt hétéroclite est constituée des 
énoncés suivants: aJ'ai trouvé les cours trop diffi- 
ciles, j'btais mal préparé* (9.3%), aJe n'en voyais 
pas l'utilité pour moi» (6.3%), «Je considérais que 
le monde du travail forme mieux que le milieu de 
I'éducation~ (8.5%), ((A cause des pressions de 
mon milieu familial» (4.1 %). 

Tableau 3 

Se disent satisfaits 

Tout à fait 
Assez 
Peu 
Pas du tout 
Catégorie résiduelle 

Total 

Total 

Répartition des motifs déclarés par les informateurs qui ont abandonné leurs 6tudes collégiales 

N 

2968 
6413 
1743 
406 
41 4 

11944 

Categorie 
r6siduelie 

N 

- 
1 
- 
- 
3 
4 

% 

25.8 
55.6 
15.1 
3.5 - 

100.0 

Non- 
DipiBm6s 

Dipiôm6s 

6. Voir FELDMAN. K.A., et NEWCOMB, T.M., The Impact of Coliege 7. On ne peut preciser combien d'informateurs ont fourni ces 
on Students, San Francisco, Jossey-Bass, 1970. 3368 r6ponses. 

N 

879 
2006 
809 
270 
254 

4218 

N 

2089 
4406 

934 
136 
157 

7722 

MOTIFS D'ABANDON 

aÇa ne répondait pas à mes aspirations» 
aÇa ne répondait pas à mes goûtsn 
~J'étais écœuré du système» 

Total partiel 

aEn raison d'un projet de mariage* 
«Je manquais d'argent et j'avais besoin de travailler» 
«A cause de ma santé» 

Total partiel 

«J'ai trouvé les cours trop difficiles, j'étais mal préparé,, 
«Je n'en voyais pas l'utilité pour moi» 
aJe considérais que le monde du travail forme mieux que le milieu de l'éducation» 
UA cause des pressions de mon milieu familial,, 

Total partiel 

Catégorie résiduelle 
Total 

% 

22.2 
50.6 
20.4 
6.8 - 

100.0 

% 

27.6 
58.2 
10.7 
3.5 
- 

100.0 

N 

263 
233 
427 

923 

137 
547 
147 

831 

227 
154 
208 
1 O0 

689 

925 
3368 

% 

10.7 
9.5 

17.5 

37.7 

5.7 
22.4 
6.0 

34.1 

9.3 
6.3 
8.5 
4.1 

28.2 
- 

100.0 



La médaille a donc son revers, peut-être plus 
petit que son avers - si on nous pardonne I'ex- 
pression! - mais assez considérable pour raviver 
dans l'esprit des éducateurs le sens de leur mission 
et l'intérêt pour la recherche. Les sentiments néga- 
tifs enregistrés ici sont d'autant plus dignes d'atten- 
tion et de respect qu'ils proviennent - c'est évident 
- d'ex-collégiens qui auraient bien pu, comme 
d'autres l'ont fait, envoyer au diable l'enquête et 
les enquêteurs. Notons que, de tous les facteurs 
de désertion, c'est l'impécuniosité qu'on invoque 
le plus souvent (22.4%)' puis l'écœurement du 
système (1 7.5%). 

La poursuite des études 

Suite aux demandes d'admission reçues des 
diplômés du collégial par les universités et autres 
écoles du Québec et d'ailleurs, on distingue trois 
espèces de résultats: 

2475 ( 18.8%) des demandes ont été re- 
fusées 

4880 ( 37.0%) ont donné lieu à un désiste- 
ment (de la part des candi- 
dats), et 

5809 ( 44.2%) ont abouti à une inscription; 
si on y ajoute 

97 cas douteux, on obtient le 
total de 

13,261 (1 00.0%) demandes d'admission 

Ces données sont ventilées selon les établisse- 
ments scolaires au tableau 4. 

C'est à l'université de Montréal que l'on compte 
le plus grand nombre de demandes et aussi d'ins- 
criptions, de refus et de désistements; puis vien- 
nent, dans l'ordre, les universités Laval, de Sher- 
brooke et du Québec à Montréal. A eux seuls, ces 
quatre établissements accueillent 4614 ou 79.7% 
des diplômés. D'autre part, considérée en bloc - 
toutes constituantes comprises - l'université du 
Québec dépasse l'université de Sherbrooke pour 
les nombres de demandes, d'inscriptions et de 
désistements, mais non pour le nombre de refus. 

Un bref coup d'œil sur le tableau 4 invite égale- 
ment à considérer pour chaque établissement les 
pourcentages de demandes qui donnent lieu soit 
à une inscription, soit à un refus, soit à un désiste- 
ment, puis à comparer les établissements entre 

Tableau 4 

Répartition des demandes d'admission aux études formulées par les diplômés, selon les établissement 
scolaires et selon le résultat de la démarche (inscription, refus ou désistement) 

a, 

- o a ,- 
N 

23 
27 
3 

1 
11 
- 
2 

(14) 

12 
2 
2 
3 
2 
9 

97 

Établissements 

Université Laval 
Université de Montréal 
Université d'Ottawa 
Université du Québec 

à Chicoutimi 
à Montréal 
à Trois-Rivières 
à Rimouski 

(Total: Université du Québec) 
Université de Sherbrooke 
Université McGill 
Autres universités 
CEGEP et collèges privés 
Autres établissements 
Catégorie résiduelle 

- 

Total 

DBsistements 
Total des 
demandes 

N 

1067 
1451 
216 

85 
699 
159 
56 

(999) 
712 
169 
59 

148 
34 
25 

4880 

Refus 

N 

3181 
4420 
467 

308 
1261 
466 
171 

(2206) 

1875 
376 
141 
348 
192 
55 

13,261 

% 

22.0 
29.9 
4.4 

1.7 
14.4 
3.3 
1.2 

(20.6) 
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1.2 
3.0 
0.7 
- 

100.0 

N 
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794 
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44 
5 
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14 
46 
32 
7 
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2148 
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66 

151 
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7.0 
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eux. Ainsi, pour les universités Laval et de Mont- 
réal, on obtient: 

De ces données, on pourrait être tenté de con- 
clure, par exemple, que l'université Laval est plus 
sélective que I'Université de Montréal, les pour- 
centages de refus y étant respectivement de 23.1 
et de 18.1. Cependant, une conclusion aussi glo- 
bale serait probablement peu significative et peu 
pratique, puisque la responsabilité des admissions 
incombe dans une très large mesure aux multiples 
facultés, départements, écoles, modules, etc., qui 
constituent I'Université; or dans une même univer- 
sité coexistent des sections traditionnellement très 
sélectives avec d'autres qui se glorifient de leur 
«politique de porte ouverte)). C'est donc départe- 
ment par département qu'il faut se donner la peine 
de considérer les taux d'acceptation et de refus. 

Ces indices de la capacité ou de la volonté 
d'accueil des multiples subdivisions de l'enseigne- 
ment supérieur, on les trouve au complet dans le 
rapport que nous nous bornons à résumer, et 
assorties de mises en garde concernant l'in- 
terprétation des données. Ainsi, la situation d'un 
département rigoureusement contingenté ne sau- 
rait se comparer à celle d'une structure d'accueil 
plus élastique, dont le caractère plus ou moins 
sélectif dépend alors bien davantage des convic- 
tions des personnes en place; d'ailleurs, le chiffre 
d'un contingentement, de même que la composi- 
tion d'un comité de sélection, sont évidemment 
sujets à modification sans préavis. En outre, il 
tombe sous le sens que les inférences sont d'au- 
tant plus valides que les nombres de cas observés 
- demandes, refus, etc. - sont plus considérables. 
Enfin, ces données tirées d'une enquête forcément 
incomplète ne sauraient rivaliser en précision avec 
celles que les universités elles-mêmes pourraient 
diffuser. 

Ouvrons ici une parenthèse pour signaler que 
voici la première publication, à notre connaissan- 
ce, d'une étude statistique des demandes d'admis- 
sion aux universités québécoises et du sort qui 
leur est fait. C'est beaucoup et c'est peu: on 

voudrait, en effet, sur toutes les questions touchant 
l'admission des candidats une information vrai- 
ment systématique, concrète et constamment re- 
mise à jour, puisqu'aux conditions d'admission - 
spécifiées dans les prospectus - s'ajoutent des 
normes, critères et pratiques de sélection fort 
variables, même en cours d'année dans certains 
cas; de tels renseignements devraient d'emblée 
faire partie des actualités pédagogiques. (Mutatis 
mutandis, les établissements d'enseignement 
collégial, par un semblable effort de clarification, 
favoriseraient l'orientation des sortants de l'en- 
seignement secondaire.) 

Mais jetons un dernier coup d'œil sur le tableau 
4 pour y noter les proportions considérables du 
phénomène désistement à I'Université du Québec 
à Montréal (699 désistements sur 11 05 demandes 
acceptées, soit 63.3% de celles-ci) et l'ampleur 
beaucoup moindre qu'il revêt à I'Université de 
Montréal (40.3%). Bon nombre de candidats, peut- 
on croire, considèrent encore une demande d'ad- 
mission à I'UQAM comme une police d'assurance; 
cette tendance, sans doute embarrassante pour 
l'organisation scolaire, n'est pas surprenante dans 
le cas d'une université toute neuve ouvrant ses 
portes dans le fief d'une vieille institution renom- 
mée. 

Après avoir examiné la fortune des diplômés 
dans leurs démarches visant la poursuite des étu- 
des, jetons un coup d'œil sur les non-diplômés. 
Ceux-ci ont à leur compte 

181 9 ( 51.2%) demandes suivies d'inscrip- 
tion, 

879 ( 24.7%) demandes rejetées et 
855 ( 24.1 %) désistements, outre 
140 cas non classifiables, soit au 

total 
3693 (1 00.0%) demandes d'admission. 

Des 181 9 inscriptions, la majorité (62.9%) repré- 
sentent simplement un changement de collège, 

Universités 

Laval 
de Montréal 

Caté- 
gorie 
rési- 
duelle 

N 

23 
27 

Total des 
demandes 

N % 

3181 100.0 
4420 100.0 

Inscriptions 

N % 

1361 43.1 
2148 48.9 

Refus 

N % 

730 23.1 
794 18.1 

D6sistements 

N % 

1067 33.8 
1451 33.0 



mais 17.0% sont obtenues dans l'enseignement 
supérieur, probablement en régime de probation. 

Dernière précision, le total des inscriptions men- 
tionnées dans les statistiques précédentes (5809 
de diplômés plus 1819 de non-diplômés, soit 7628) 
dépasse légèrement le nombre d'informateurs qui 
déclarent poursuivre des études (7595); cette ap- 
parente anomalie s'explique au moins en partie par 
quelques cas de double inscription. Sauf dans les 
contextes où une minutie extrême s'imposerait. on 
est entièrement justifié de compter un individu par 
inscription. 

Le marché du travail 

Comme on s'y attendait, le marché du travail 
s'avère plus accueillant, pécuniairement parlant, 
pour les titulaires d'un diplôme collégial profes- 
sionnel que pour leurs anciens camarades. En 
outre, en début de carrière tout au moins, les 
diplômés du secteur général n'ont aucun avantage 
sur les non-diplômés. 

Les traitements annuels varient largement pour 
chaque catégorie ainsi que pour l'ensemble des 
informateurs au travail, dont 23.7% reçoivent moins 
de $4000.00, et 16.1%, plus de $6000.00. Les 
médianes sont les suivantes: 

$5539.60 pour les diplômés du professionnel. 
$4313.00 pour les diplômés du général, 
$4376.55 pour les non-diplômés et 
$5131.35 pour l'ensemble des informateurs au 

travail. 

Parallèlement à la rémunération, les nouveaux 
travailleurs trouvent assurément une source nota- 
ble de satisfaction dans l'exécution d'une tâche 
pour laquelle ils se sentent préparés et qui ne les 
rejette pas trop loin de l'orientation prise au collè- 
ge. Le questionnaire invitait donc les informateurs 
à évaluer eux-mêmes le degré de concordance 
entre la nature de leurs dernières études - pro- 
gramme par programme - et la nature de leur 
travail actuel. II est vrai que la spécialisation des 
programmes professionnels est plus poussée que 
celle (.concentration.) des programmes généraux 
ou pré-universitaires; il est vrai également qu'un 
certain nombre des sortants considérés ici n'ont 
fait qu'un séjour relativement bref au collège. 
Néanmoins, le programme suivi demeure significa- 
tif comme indice des intérêts, des ambitions et 
même des capacités spécifiques de chacun face 
à l'éventail des emplois. Or ici les réponses varient 
à l'extrême en fonction des programmes; le tableau 
5 présente un échantillon des nombreuses don- 
nées du rapport. 

Tableau 5 

Répartition des informateurs au travail selon les programmes suivis au collège et selon le degré de 
concordance qu'ils perçoivent entre leur spécialisation et leur travail 

(extraits) 

Programmes suivis 
au collhge 

TOUS PROGRAMMES DE L'EN- 
SEIGNEMENT GENERAL 
Techniques de laboratoi- 
re médical 
Marketing 

Electronique 

TOUS PROGRAMMES DE 
L'ENSEIGNEMENT PROFESSION- 
NEL 
TOUS PROGRAMMES 

La spécialisation corres- 
pond au travail 

N 
% 

N 

% 

N 

% 

N 

% 

N 

% 

N 
% 

Catégorie 
résiduelle 

41 
- 

- 
- 

1 
- 

5 
- 

53 
- 

97 
- 

Tout 
a fait 

172 
15.0 

88 
83.8 

21 
27.6 

26 
16.9 

1067 
52.2 

1246 
38.8 

1190 
100.0 

105 
100.0 

77 
100.0 

159 
100.0 

2098 
100.0 

331 1 
100.0 

Pas du 
tout 

649 
56.5 

6 
5.7 

24 
31.6 

62 
40.2 

388 
19.0 

1045 
32.5 

Assez 

183 
15.9 

8 
7.6 

17 
22.4 

36 
23.4 

414 
20.2 

598 
18.6 

Peu 

145 
12.6 
3 
2.9 

14 
18.4 

30 
19.5 

176 
8.6 

325 
10.1 



On remarque d'abord que les sortants des pro- 
grammes généraux - non-diplômés pour la plupart 
- semblent s'être éparpillés sur le marché du 
travail au petit bonheur, en attendant, sans doute, 
de trouver mieux; pour l'instant, 56.5% d'entre eux 
estiment que leur emploi ne correspond aucune- 
ment à leur préparation collégiale. La plupart de 
ces informateurs, ne l'oublions pas, ont quitté 
avant terme un programme qui visait à les préparer 
pour l'université. 

Par contre, 72.4% des travailleurs issus de I'en- 
seignement professionnel jugent leur travail atout 
à faita ou cassez. conforme à leur spécialisation, 
contre 27.6% qui répondent «peu, ou apas du 
tout». 

Le tableau 5 présente également trois program- 
mes particuliers de l'enseignement professionnel, 
choisis pour illustrer trois sortes de courbes qui 
se retrouvent en plusieurs exemplaires: concor- 
dance extrême (exemple: techniques de laboratoi- 
re médical), concordance moyenne (exemple: mar- 
keting) et concordance faible (exemple: électro- 
technique). La résultante de toutes les distributions 
est une admirable courbe en cuvette qui loge le 
plus fort contingent de travailleurs (38.8%) dans 
la catégorie ((concordance totale», un contingent 
également très fort (32.5%) à l'autre extrême et 
relativement peu d'individus au centre. Ces cour- 
bes sont évidemment de première importance pour 
les responsables de la confection et de I'applica- 
tion des programmes et pour les conseillers de tous 
genres qui s'occupent d'orientation, de placement, 
voire d'immigration; elles pourraient servir de ma- 
tihre première à d'utiles rencontres entre éduca- 
teurs, employeurs, syndicalistes, économistes, 
etc.; et l'on imagine sans peine l'usage que 
pourront en faire les élèves eux-mêmes. 

I l .  LA VALEUR DES DONNEES 
La valeur d'un ensemble de statistiques tirées 

d'une enquête repose sur une multiplicité de fac- 
teurs (qualité des instruments, rigueur dans I'exé- 
cution des opérations, etc.) et peut se refléter dans 
un bon nombre d'indices. A defaut d'une longue 
critique d'ordre technique, voici trois sortes de 
considérations susceptibles de guider I'évaluateur. 

Objectifs et méthodologie 
L'enquête avait théoriquement pour cible tous 

les anciens élèves rréguliersr , diplômés ou pas, 
qui avaient quitté un collège public ou privé fran- 
cophone entre le 30 septembre 1970 et le 29 
septembre 1971. Compte tenu de la modicité des 
ressources disponibles et du contraste avec les 
années précédentes, où seuls un petit nombre de 

collèges avaient procédé à des relances maison, 
la nouvelle enquête ne pouvait être que coopérati- 
ve, selon les premières recommandations du Co- 
mité de la Relance réuni par le C.A.D.R.E. pour 
piloter l'entreprise; on devait même se rBsoudre 
à sacrifier l'informatisation et à répartir les tâches 
entre les institutions (cueillette et dépouillement 
  ma nue ln de l'information) et le Centre (méthodo- 
logie et instruments communs, traitement - Bgale- 
ment «manuel» - des données d'ensemble). En 
fait, les guides préparés par le comité et utilisés 
par tous les participants établissaient en détail le 
minutage des opérations ainsi que les critères 
relatifs à la population recensée, à l'enregistrement 
de l'information, etc. Le moment venu de confec- 
tionner les statistiques globales, les contrôles ef- 
fectués au C.A.D.R.E. sur les rapports locaux ont 
permis d'en constater la cohérence plus que suffi- 
sante. Malheureusement il est impossible de repro- 
duire ici les instruments de base, dont la qualité 
devait déterminer en large part celle de l'enquête 
proprement dite. 

Le degré de participation 
Des C.E.G.E.P. francophones en exercice à 

l'automne 1971, vingt-sept ont pleinement parti- 
cipé à l'entreprise, contre cinq qui se sont abstenus 
ou dont les résultats n'ont pu être utilisés, y com- 
pris deux collèges urbains parmi les plus populeux. 
Dans les collèges privés alors en exercice et mem- 
bres de I'ACQ, le rapport correspondant est de 
quinze contre sept, tous ces derniers comptant 
parmi les moins populeux. En somme, au niveau 
des institutions, la participation paraît pour le 
moins convenable. 

Plus déterminant sans doute pour la validité de 
l'enquête est le taux de participation des ex-collé- 
giens recensés; on détermine ce taux - de façon 
conservatrice - en calculant le pourcentage des 
informateurs (répondants dont le questionnaire est 
utilisable) sur le total des sujets vises. Or dans les 
C.E.G.E.P. le taux de participation varie entre 
46.7% et 84.4%, avec une médiane de 60.9%; dans 
les collèges privés, la dispersion va de 53.2% à 
92.0%, de part et d'autre d'une médiane de 76.6%. 

II faut savoir que rien dans les opérations de 
cueillette ne s'était écarté des pratiques ordinaires; 
les collèges avaient adressé à chacun de leurs 
anciens élèves, par la poste, le questionnaire ac- 
compagné de la classique invitation à répondre, 
puis, en cas de non-réponse, un «rappel* avec 
nouvel exemplaire du questionnaire, enfin, le cas 
échéant, une dernière exhortation. Dans quelques 
collèges le personnel s'est servi du téléphone pour 
vérifier les adresses des retardataires ou même 



pour les prier personnellement de retourner leur 
questionnaire. 

Dans ces conditions, les taux de participation 
exposés ci-dessus semblent convenables en re- 
gard des normes communément acceptées. 

Le cas des non-informateursN 
Même dans les collèges où la relance s'est 

révélée particulièrement efficace, le cas des an- 
ciens élèves dont on demeure sans nouvelles invite 
à formuler l'interrogation suivante: 

Les informateurs (ex-collégiens qui ont rempli et retourné 
leur questionnaire) répondent-ils de la même façon que 
répondraient les non-informateurs? Y a-t-il des différences 
significatives entre les uns et les autres? En oubliant 
les réponses non reçues pour ne considérer que les 
réponses reçues, risque-t-on de commettre une erreur 
systdmatique? En somme, DANS QUELLE MESURE PEUT- 
ON GÉNERALISER A L'ENSEMBLE DES SORTANTS DU 
COLLÉGIAL LES DONNEES ET LES CONCLUSIONS DE 
LA PRESENTE ÉTUDE? 

C'est cet aspect - fréquemment, sinon ordinaire- 
ment négligé dans les travaux du genre - que nous 
avons surtout cherché à élucider sur une base 
statistique. 

II n'existe aucune méthode directe et totalement 
satisfaisante pour trancher la question. On sait fort 
bien qu'il est possible de hausser le taux de répon- 
ses de deux façons: soit en exécutant les vérifica- 
tions et démarches nécessaires pour corriger les 
adresses des non-répondants que le courrier 
n'aurait pu atteindre, soit en «pourchassant» les 
non-répondants qui ont négligé ou refusé de rem- 
plir le questionnaire. En multipliant les envois de 
circulaires, les appels téléphoniques ou même les 
\fisites auprès des négligents et des récalcitrants, 
on diminue graduellement le nombre de non-infor- 
mateurs. Mais alors se pose la question: q.ulest-ce 
vraiment qu'un non-informateur? A quelle sorte de 
mutisme faut-il se buter avant d'être autorisé à 
considérer un sujet de la relance comme un non- 
informateur caractérisé? Poser la question en ces 
termes, c'est renoncer à y répondre. On est alors 
amené à considérer le fait de répondre au ques- 
tionnaire et le fait de s'en abstenir non plus comme 
les deux termes d'une dichotomie, mais plutôt 
comme les deux pôles d'un continuum. 

Ce principe admis - et à défaut d'une méthode 
directe - nous avons comparé des groupes de 
sujets qui ont répondu à l'enquête avec célérité 
à des groupes qui n'y ont répondu qu'après plu- 
sieurs interventions de la part des enquêteurs: on 

peut croire que, dans I'ensemble, les premiers ont 
une tendance relativement forte à répondre, et les 
autres, une tendance relativement forte à ne pas 
répondre. II s'agit de voir s'il existe des différences 
significatives entre les informateurs-de-la-pre- 
mière-heure» et les «informateurs-de-la-vingt-troi- 
sième-heure», avec la perspective d'extrapoler les 
conclusions. 

Trois collèges nous ont fourni les matériaux 
nécessaires à ce genre d'opération, c'est-à-dire 
des tableaux statistiques ventilés selon une dimen- 
sion spéciale, soit le laps de temps 6coulé entre 
le premier envoi des questionnaires et le retour 
au collège des questionnaires remplis. 

Au collège de Saint-Jérôme, une partie de I'in- 
formation a été dépouillée en distinguant les deux 
groupes suivants: d'une part, les ex-collégiens qui 
ont répondu au premier ou au second envoi du 
questionnaire; d'autre part, ceux qui ont répondu 
soit à la troisième lettre, soit à un appel téléphoni- 
que ultérieur. 

Examinons, par exemple et à l'aide du tableau 
en p. 217, les données concernant l'obtention du 
diplôme d'études collégiales. 

A premiere vue, les différences qu'on observe 
entre les pourcentages sont «plutôt faibles,, et du 
reste les pourcentages sont établis sur des nom- 
bres absolus assez petits, ce qui permet de suppo- 
ser une fluctuation (fortuite) plutôt que l'action 
d'une cause précise. Mais un calcul de probabilités 
permet un jugement plus précis: d'après le test 
statistique du Chi-carré, on peut fréquemment ob- 
tenir par hasard des différences de cet ordreg. II 
est donc raisonnable de croire que les répon- 
dants-du-début et les répondants-de-la-fin ne se 
distinguent aucunement en ce qui a trait à I'obten- 
tion d'un diplôme: l'un ou l'autre groupe est suffi- 
samment représentatif de l'ensemble. 

Aucune autre analyse effectuée sur la même 
population au moyen du test du Chi-carré n'a fait 
ressortir de différences significatives en fonction 
de la date de retour des questionnaires. 

Au collège de Jonquière, par contre, des calculs 
analogues à ceux qui précèdent mettent en lumière 
une relation significative entre le fait de répondre 
sans délai et le fait d'être diplômé. Mais le fait de 
répondre sans délai n'apparaît lié ni à la satisf.ac- 
tion des études faites, ni à la situation actuelle des 
informateurs, ni à aucune autre des multiples vari- 
ables qu'il a été possible d'analyser. 

8. Cette section reprend presque textuellement le rapport que 
nous résumons. 



Répartition des informateurs du collège de Saint-Jérôme selon qu'ils ont obtenu ou non un DEC général 
ou professionnel et selon la date du retour des questionnaires remplis. 

Enfin, au collège de Sherbrooke, on a dépouillé 
l'information en distinguant les informateurs 
comme suit: d'une part, ceux qui ont répondu par 
le courrier, d'autre part, ceux qui, au terme de 
l'opération, ont répondu à un coup de fil, ou dont 
un proche parent s'est fait l'interprète. (Dans ce 
dernier cas, on n'acceptera pas sans quelque 
scepticisme les informations de nature subjective, 
comme tout ce qui concerne la satisfaction, mais 
on peut sans doute ajouter foi aux renseignements 
censés objectifs: l'ex-collég ien a-t-il obtenu un 
diplôme? poursuit-il des études? a-t-il un emploi 
à plein temps? etc.) 

Diplôme 
d'études 
coll6giales 

DEC général 
obtenu 

DEC profes- 
sionnel obtenu 

Sans DEC 

TOTAL 

Or, au collège de Sherbrooke, la  dichotomie 
((courrier-téléphone» fait apparaître dans les ré- 
ponses quelques différences statistiquement signi- 
ficatives. En particulier, pour nous en tenir aux 
données objectives ou quasi objectives, les infor- 
mateurs-courrier, comparés aux informateurs- 
téléphone, comprennent une plus forte proportion 
de diplômés. De plus, à ne considérer que les 
diplômés, on observe que les informateurs-télé- 
phone ont essuyé moins de refus de la part des 
départements universitaires où ils cherchaient à 
s'inscrire. Parmi les anciens élèves «au travail», 
les informateurs-téléphone déclarent un revenu 
moins élevé, ce qui tient peut-être simplement au 
fait qu'ils comptent moins de diplômés. Enfin, 
parmi les anciens élèves «ni aux études ni au 
travails, les informateurs-téléphone ont suivi en 
majorité un programme général, et les informa- 
teurs-courrier, un programme professionnel. 

Bref, le peu d'information que nous avons pu 
exploiter sur les informateurs de la dernière heure, 
en provenance de trois collèges d'enseignement 
général et professionnel, n'est pas assez cohéren- 

gtudiants ayant rependu 

te pour qu'on puisse la généraliser. A plus forte 
raison, rien ne justifierait une extrapolation visant 
les authentiques non-informateurs. 

II est donc impossible de préciser dans quelle 
mesure les réponses exprimées correspondent à 
celles qui demeurent inexprimées. A l'occasion 
d'autres enquêtes portant sur des groupes con- 
sidérables, on aurait avantage, semble-t-il, à utiliser 
sur une plus grande échelle la méthode de contrôle 
exposée ci-dessus; on pourrait en comparer les 
résultats avec ceux de la méthode classique - 
beaucoup plus onéreuse et elle-même imparfaite 
- qui consiste à prélever un petit échantillon 
représentatif des non-informateurs, qu'on se 
donne alors la peine de relancer par tous les 
moyens, avec l'objectif d'obtenir 100% de répon- 
ses. 

En guise de conclusion 

TOTAL 
Entre le ler  et le 
27 octobre 1971 

Les nombres absolus présentés dans la premiè- 
re partie de ce travail n'ont manifestement aucune 
valeur comme tels: ils sont inutiles à qui désire 
connaître, même approximativement, combien de 
diplômés sont en chômage, combien de non- 
diplômés sont inscrits dans un collège public ou 
privé, etc. Par contre, les relations décrites par 
ces nombres (e.g., proportion des diplômés inscrits 
aux différentes universités) constituent probable- 
ment, en général, des approximations acceptables. 

N 

85 

39 

22 

146 

Entre le 28 octobre 
et le 22 novembre 1971 

N 

74 

33 

16 

123 

Ill. LA RELANCE ET SES CLIENTELES 

% 

100.0 

100.0 

1 00.0 

100.0 

N 

11 

6 

6 

23 

% 

87.1 

84.6 

72.7 

84.2 

Dans les établissements d'enseignement collé- 
gial du Québec, l'opération Relance s'est donc 
imposée à l'attention, durant l'année scolaire 1971- 
72, comme un champignon de grande taille et 
parfaitement comestible. C'était la première fois, 
sans doute, que les psychologues et conseillers 

% 

12.9 

15.4 

27.3 

15.8 



d'orientation entreprenaient un travail collectif dont 
tout le milieu, personnel de direction compris, a 
spontanément proclamé l'utilité. Du reste, tout in- 
dique que cette première relance à l'envergure du 
Québec marquait la naissance d'une entreprise 
régulière, puisque les sortants de 1971-72 ont fait 
à leur tour l'objet d'une enquête, pilotée, cette fois, 
par le ministère de l'Éducation en collaboration 
avec le C.A.D.R.E., et beaucoup mieux outillée et 
structurée, grâce à l'informatique, moins onéreuse 
également pour ces collèges. 

Or si la relance des ex-collégiens doit ses pro- 
portions considérables à un terrain particulière- 
ment propice, elle y fait toujours figure de champi- 
gnon poussé là un peu au hasard: car, il faut bien 
le reconnaître, les collèges et le tout du système 
scolaire sont encore loin de posséder les linéa- 
ments d'un véritable système d'information de 
base sur les élèves, à toutes les étapes de leur 
carrière. 

Et tant qu'à faire enquête sur les élèves, pour- 
quoi n'avoir pas commencé par les collégiens 
actuels plutôt que d'aller péniblement relancer les 
anciens? Mais personne, à ce qu'il semble, n'a 
posé au moment crucial cette question trop simple. 
L'avantage particulier de la relance, c'est sans 
doute qu'elle permet au collège d'apercevoir sa 
place et ses rôles dans l'ensemble socio-économi- 
que, tout comme le ferait, à un autre niveau, une 
recherche sur les candidats à l'admission. A ce 
point de vue asystémique~, on peut considérer 
comme moins urgente - ce qui ne signifie pas 
negligeable - l'étude d'une population scolaire 
durant son séjour même dans une école donnée. 
Pour bon nombre de chercheurs, tel Pacea0, I'éva- 
luation, et donc aussi la simple connaissance d'une 
réalité scolaire quelconque - tel établissement, tel 
régime, tel programme - est d'autant moins signi- 
ficative qu'on la considère en elle-même, comme 
un système clos. 

Une relance pas comme les autres 

Autre facteur qui a puissamment contribué à 
motiver la relance, le personnel des services de 
psychologie et d'orientation y voyait, sans doute 
avec raison, une source d'information précieuse 
pour les 6lèves eux-mêmes au moment d'opter 
pour une profession ou pour un programme 
d'etudes approprié. Les diverses capacités d'ac- 
cueil des sections universitaires et des corps pro- 

10. Voir PACE, C.R., Thoughts on Evaluation in Higher Educa- 
tion, Iowa City, American College Testing Publications, 
1972. 

fessionnels, pour peu qu'elles soient connues, 
pourront non seulement aider les individus à 
calculer leurs risques, mais encore servir d'élé- 
ment régulateur au plan collectif: lorsqu'une voie 
s'avére encombrée ou une porte etroite, les moins 
déterminés et les moins compétents ont tendance 
à regarder ailleurs. C'est donc un vieux rêve des 
spécialistes en matière de développement des res- 
sources humaines qui se trouve - partiellement 
- en voie de réalisation: en effet, la régulation des 
.choix par le biais d'une plus nette vision de la 
réalité diminuera d'autant l'importance des Mec-  
tions scolaires - toujours odieuses - et des ruées 
vers les culs-de-sac sur le marche du travail. Mais 
la mise en œuvre de ce projet suppose, outre la 
connaissance du passé proche et du présent, des 
projections à moyen terme que les économistes 
répugnent à livrer. On l'a assez dit: lorsqu'un bon 
jour la société IBM décide d'implanter une manu- 
facture de pièces de calculateurs au Québec et 
un centre de recherche ailleurs, on est réduit à 
constater l'événement et à s'y ajuster tant bien que 
mal, faute d'avoir pu le prévoir, sinon le modifier. 

Quoi qu'il en soit, l'historien de la mentalité 
pédagogique ne manquera pas de souligner que 
la premihre relance d'ensemble operée au Québec 
visait d'abord, dans l'esprit de ses promoteurs, à 
guider les étudiants eux-mêmes, et secondaire- 
ment les administrations de tout ordre et le grand 
public; et s'ils ont réclamé, ces promoteurs, la 
préparation de statistiques globales, c'&ait princi- 
palement pour permettre à chaque établissement 
participant d'interpréter ses propres caractéristi- 
ques en fonction de la situation générale. Ces 
priorités ont ceci de remarquable qu'elles inversent 
l'ordre courant, où l'on voit le chercheur se donner 
beaucoup de mal pour inventorier au depart les 
questions que se posent les gouvernants et les 
administrateurs, puis celles des éducateurs de 
toutes variétés, puis, peut-être celles des élèves. 

Ces priorités dans l'ordre des intentions, pour 
intéressantes qu'elles soient, n'exercent pas ne- 
cessairement d'influence sur l'enquête propre- 
ment dite. Ainsi, le lecteur aura probablement 
remarqué ci-dessus le manque de donnees sur le 
niveau socio-économique des collégiens, données 
qui auraient intéressé au plus haut point les édu- 
cateurs, hommes politiques et chercheurs et beau- 
coup moins les étudiants eux-mêmes: or cette 
lacune, acceptée par les rédacteurs du question- 
naire, tient uniquement à des facteurs techniques 
(complexité des indices à traiter en l'absence d'un 
systdrne informatisé), mais on pourrait - bien à 
tort - vouloir l'expliquer par une sorte d'in- 



différence à l'égard de certains besoins d'informa- 
tion. Les relances prochaines devront trouver un 
équilibre entre les intérêts implicites ou explicites 
de toutes les classes d'interlocuteurs, dont la plus 
importante à se concilier est sans contredit celle 
des étudiants, à la fois informateurs indispensables 
et utilisateurs éventuels des rapports statistiques: 
on ne prendra jamais trop de soin pour leur fournir 
l'occasion d'éprouver l'utilité de semblables en- 
quêtes avant que vienne leur tour d'y participer. 

S'apprivoiser aux statistiques 

Notre historien de la mentalité pédagogique ne 
refusera pas, souhaitons-le, la tâche de déterminer 
si la soudaine abondance de données objectives 
livrées aux étudiants aura pu modifier le laborieux 
processus de la répartition des ressources humai- 
nes; de même, il saura retracer des jalons dans 
l'utilisation progressive des mêmes données par 
les personnes placées dans les centres de déci- 
sions. 

On a déjà tout dit, depuis une dizaine d'années, 
sur l'extraordinaire assemblage de vertus intellec- 
tuelles et morales que tout éducateur digne de ce 
nom se doit de posséder; quant aux cadres, aux 
éducateurs qui coordonnent les autres et qui diri- 
gent le système, leur transcendance a de quoi faire 
frémir. Nous nous contenterons donc d'évoquer 
ici une seule des qualités d'esprit nécessaires à 
quiconque veut comprendre et exploiter un en- 
semble de statistiques, la qualité qu'on pourrait 
appeler le sens probabiliste ou la mentalité proba- 
biliste. Cela signifie, par exemple, que, lisant le 
nombre 72, I'educateur le traduit spontanément 
par aune quantité insaisissable située entre 65 et 
79, ou même entre 61 et 83». Cela signifie égale- 
ment que pour ce même éducateur une population 
n'est qu'un échantillon des populations possibles. 

Quant au statisticien, à celui qui fournit colonnes 
et rangées de chiffres aux personnels de direction, 
aux étudiants et à d'autres clientèles, n'insistons 
pas sur ses traditionnelles qualités de rigueur, de 
clarté, d'honnêteté et d'ingéniosité, mais plutôt sur 
un art qu'il lui reste à découvrir, celui de vulgariser. 
Car si les décisions des administrateurs reposent 
encore si souvent sur de pures intuitions, c'est 
peut-être que la page de statistiques qui devrait 
leur servir de base ou d'appoint demeure implaca- 
blement correcte et muette. Comment rendre facile 
à consulter, comment rendre savoureux un rapport 
statistique? Comment le diviser et le subdiviser? 
Comment parler fraternellement et chaleureuse- 
ment au dirigeant débordé qui y cherche un ren- 

seignement pour la réunion de comité de fin 
d'après-midi? Comment traiter de façon juste et 
pourtant familière les diverses considérations qui 
permettent de jauger la validité d'une donnée? Et 
le genre de vulgarisation qui réjouira les planifica- 
teurs et les chefs de département vaudra-t-elle 
pour les étudiants en mal d'orientation? Voilà au- 
tant de questions que nul, semble-t-il, n'a le temps 
de creuser. (Car il faut bien produire ...) II ne suffit 
malheureusement pas, pour décrire élégamment 
les caractéristiques d'une population, de rempla- 
cer les diagrammes en bâtons par des grands et 
des petits bonshommes et bonnes femmes tristes 
ou souriants. 

La bonne et vraie vulgarisation, ce lien entre 
la science et la vie, voilà ce qui va continuer à 
nous manquer pendant quelques bonnes années, 
jusqu'à ce qu'un original riche, désabusé des 
littératures modernes, institue un prix annuel de 
vulgarisation en statistiques: les ouvrages cou- 
ronnés seront à la fois intelligibles et moins en- 
nuyant~ que du Boris Vian. En attendant, les 
chercheurs dévoués aux chiffres énigmatiques et 
les éducateurs obsédés de questions vitales pour- 
ront du moins, sans trop de frais, entreprendre ou 
resserrer le dialogue essentiel. 
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