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1 'éducation 
à la recherche 
d'indicateurs - 

par ~aul-Émile Gingras 

Une nouvelle publication vient de 
paraître dans la collection L'Analyse 
institutionnelle sous le titre : Le 
concept d'ccindicateùr 3, appliqué à 
I'education. Si nous croyons utile de 
verser au dossier de Prospectives 
le présent article sur les indicateurs, 
l'intention n'est pas de résumer 
cette brochure du C.A.D.R.E., mais 
de dire pourquoi et comment le 
concept de l'analyse institutionnelle 
s'est enrichi de cet élbment nou- 
veau; pourquoi et comment, ces 
dernieres années, l'éducation s'est 
mise à la recherche d'indicateurs. 



pourquoi ? apparaït alors comme l'un de ces d'enseignement'. L'éducation vit 
instr~ments et son utilisation désormaisdançuncontexted'éva- 

l'objectif du C.A.D.R.E. comme l'un de ces procédés. luation et d'analyse. 

Le C.A.D.R.E. est engagé depuis 
1975, avec I'aide de ses associa- 
tions membres et de la D.G.E.C., 
dans un projet d'analyse institution- 
nelle. II veut inciter et aider les insti- 
tutions d'enseignement à s'analy- 
ser. II travaille à implanter dans le 
milieu scolaire du Québec le souci 
d'une auto-évaluation scientifique, 
la préoccupation d'un examen mé- 
thodique de la pratique institution- 
nelle'. 

Ce concept de l'analyse institu- 
tionnelle s'est progressivement 
formé depuis 1969 à travers les étu- 
des du C.A.D.R.E. et de ses asso- 
ciations constituantes sur I'accrédi- 
tation et l'auto-évaluation des insti- 
tutions, sur la relance des diplbmés, 
sur les objectifs pédagogiques, sur 
une recherche prévisionnelle tou- 
chant I'enseignement collégial, sur 
I'identification des buts institution- 
nels, sur l'évaluation des collèges 
(rapports de 1973 et 1 975). Les are- 
tes du concept d'analyse institu- 
tionnelle se précisent actuellement 
dans des études, les réunions d'un 
séminaire de recherche, les rencon- 
tres de groupes intéressés et les 
expériences des établissements. 

A la recherche de procédés plus 
rigoureux d'analyse, I'équ ipe du 
C.A.D.R.E. a reconnu comme es- 
sentiels: « le stockage de rensei- 
gnements ; << la cueillette systéma- 
tique de l'information ,, ; << le traite- 
ment d'éléments simples, sommai- 
res, peu nombreux, obtenus de fa- 
çon régulière ,> ; et, plus récemment, 
I'identification d'indicateurs2. 

L'analyse institutionnelle, on le 
répéte dans chacune des publica- 
tions de l'équipe, veut inciter à un 
examen rigoureux, à une étude 
scientifique, à une démarche ra- 
tionnelle, en réaction contre une ab- 
sence d'évaluation ou contre des 
pratiques artisanales qui reléve- 
raient du regard intuitif, des impres- 
sions. L'analyse institutionnelle 
exige une G( lecture systématique 3, 
de la réalité, qui utilise des modéles 
et des instruments valides, des pro- 
cédés plus objectifs. L'indicateur 

un contexte d'évaluation 
et d'analyse 

Le président du Conseil de la re- 
cherche en sciences sociales des 
gtats-unis, E.B. Sheldon, signalait, 
dans un bref historique du courant 
des indicateurs sociaux, l'intérêt 
croissant qui se manifeste pour tout 
ce qui tend à évaluer, mesurer, ana- 
lyser les conditions et les tendances 
de la société d'aujourd'hui< Le dé- 
veloppement des indicateurs de 
I'éducation se rattache à cette 
préoccupation. Le changement so- 
cial est radical et rapide. Les coûts 
de I'éducation croissent de façon 
géométrique. On veut fonder les 
décisions politiques sur une meil- 
leure information. A I'aide de don- 
nées plus précises, on cherche & 
mieux comprendre le fonctionne- 
ment, à mieux analyser le change- 
ment de la société. Par-delà les im- 
pressions, les perceptions subjecti- 
ves, les opinions, I'on recherche des 
appuis plus rationnels et factuels 
aux jugements de valeur et aux pri- 
ses de décision. Et les indicateurs 
sont de cet ordre de données, d'ou- 
tils utiles à I'évaluation, à l'analyse, 
à la prise de décision. 

A coup sûr, l'éducation devra vi- 
vre dans un contexte d'analyse et 
d'évaluation. Jusqu'aux annees 
cinquante, les institutions d'ensei- 
gnement jouissaient en Amérique 
d'un statut privilégié: le client et 
I'Etat payaient la note sans trop la 
vérifier ni la discuter. La qualité des 
ressources humaines et matérielles 
mises au service d'un établisse- 
ment suffisait à rassurer le public. 
Le retard américain. face au Sput- 
nick, et les coûts astronomiques de 
la démocratisation de I'enseigne- 
ment ont provoqué la création d'un 
contexte d'évaluation et d'accoun- 
tability. Depuis 1970, plus de 60% 
des États américains se sont donné 
des lois d'accountability. Et le phé- 
noméne n'est pas qu'américain : les 
24 pays membres de I'O.C.D.E., en 
définissant les politiques d'ensei- 
gnement pour les années quatre- 
vingts, recommandent comme prio- 
ritaires les recherches sur les indi- 
cateurs des résultats des systèmes 

Accountability ne signifie pas 
seulement nécessité de rendre 
compte (au sens comptable du 
terme) de ses revenus et de ses 
dépenses d'éducation. Certes la 
question d'argent se pose: en 
avons-nous pour notre argent? 
Mais c'est la qualité de I'enseigne- 
ment, ce sont les résultats de I'école 
qui font l'objet des interrogations : 

IIAducation est-elle reellement 
accessible ? 
I'ecole assure-t-elle à chacun 
l'égalité des chances? 
les taux de persévérance et 
d'abandon des etudes sont-ils 
normaux? 
existe-t-il d'autres formules 6du- 
catives que I'école ? 
I'ecole répond-elle aux besoins et 
aux desirs des personnes et de la 
socibté? 
est-on en mesure d'bvaluer les 
aptitudes individuelles? 
qu'est-ce que I'école enseigne? 
qu'y apprend-on vraiment ? 
comment I'bducation change-t- 
elle la vie d'un individu? En plus 
de la relation entre la scolarité, le 
travail et le revenu, l'éducation 
affecte-t-elle en profondeur les 
comportements affectifs, so- 
ciaux. économiaues. culturels? 

Autant de questions qui s'ajoutent & 
celles que I'on se pose sur les res- 
sources humaines, physiques, fi- 
nancikres disponibles pour I'éduca- 
tion. 

Ce contexte d'evaluation et d'ana- 
lyse impose donc aux responsables 
locaux de I'école - enseignants, 
parents, professionnels, administra- 
teurs - de répondre à ces préoccu- 
pations du public, du contribuable, 
de l'État. II est necessaire d'indi- 
quer, à I'aide de donnees significati- 
ves, que I'enseignement est de qua- 
lité, que tel service de soutien à la 
formation vaut l'investissement en 
personnel et en équipement, que 
I'école accomplit ce qu'elle doit faire 
de façon efficace. Ces données si- 
gnificatives de la valeur des res- 
sources, des opérations et des ré- 
sultats de I'école, nous les nom- 
mons « indicateurs ,, . 
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besoins, buts, 
objectifs et ... indicateurs 

Pourquoi cette recherche d'indi- 
cateurs? Nous avons dit que l'indi- 
cateur est un outil d'analyse institu- 
tionnelle' et que le contexte d'éva- 
luation dans lequel s'inscrit désor- 
mais I'éducation exige des preuves 
objectives comme peuvent en four- 
nir les indicateurs. Ajoutons que 
I'indicateur est un maillon de la 
chaîne de concepts chére aux ges- 
tionnaires, aux planificateurs, aux 
évaluateurs, mais aussi à tous les 
travailleurs de I'éducation et qui 
comprend: besoins - buts - ob- 
jectifs - indicateurs. 

Création sociale, l'école doit ré- 
pondre aux besoins et aux attentes 
des étudiants. La tâche premiére de 
I'école est d'analyser ces besoins. 
L'école identifie ses buts en ré- 
ponse à des besoins qu'elle veut 
satisfaire : accessibilité ; formation 
fondamentale ; service du milieu. 
L'analyse institutionnelle oblige à 
des choix et à des consensus sur les 
buts. Pour @tre opérationnels toute- 
fois, ces buts doivent se traduire en 
objectifs, soit des situations, des 
performances, des résultats 
concrets, vérifiables. L'indicateur 
s'inscrit alors dans ce processus 
comme le signe, la donnée significa- 
tive, l'élément descriptif qui fait voir 
où I'on en est dans la réalisation de 
l'objectif. D'ordinaire I'indicateur 
sera une valeur numérique, une 
donnée quantifiable, comparable à 
un standard ou à une information de 
départ et qui périodiquement dira où 
I'on en est dans la réalisation d'un 
objectif. 

Un collége régional a pris 
conscience qu'à peine 26% des 
jeunes de 16 à 18 ans poursuivent 
des études collégiales. L'un des 
buts prioritaires de l'institution sera 
de devenir accessible à tous les 
jeunes de la région qui ont des apti- 
tudes pour ces &tudes. L'un des ob- 
jectifs se définira ainsi: d'ici cinq 
ans, hausser le taux de fréquenta- 
tion de 26% à 52%. Le taux d'ins- 
cription dira, à chaque session, 
comment le collége chemine vers la 
réalisation de cet objectif. 

Besoins, buts, objectifs et indica- 

teurs appartiennent au processus 
vital d'un établissement ou d'un sys- 
téme scolaire. 

comment ? 
un emprunt à l'économique 

Comment les indicateurs ont-ils 
été mis au service de I'éducation? 
Notons que le concept d'indicateur, 
comme plusieurs autres concepts et 
techniques, a été emprunté aux 
sciences de l'administration et aux 
sciences sociales. Le concept d'in- 
dicateur est d'abord un concept 
économique, et comme tel signifie 
<< une différence relative entre deux 
grandeurs ,, ou << le pourcentage 
moyen du changement entre deux 
temps ou deux points ,,. On parle 
ainsi, en économique, d'indice du 
coût de la vie, des prix de détail, des 
salaires, de l'emploi. On connaît en- 
core l'Eco-indicateur de la Banque 
Royale du Canada ou l'indice Dow- 
Jones. Indices et indicateurs se dif- 
férencient mal en pratique. Pour les 
uns, l'indice résulte d'un ensemble 
d'indicateurs; pour les autres, un 
certain nombre d'éléments compo- 
sent un indicateur. Nous avons 
choisi, avec la grande majorité des 
chercheurs en éducation, d'em- 
ployer le terme d'indicateur. 

Ce que I'éducation recherche 
dans I'indicateur emprunté à l'éco- 
nomique, c'est l'identification de 
données comparables dans le 
temps à un point de départ ou à un 
standard et qui montrent où I'on en 
est dans un processus de chemi- 
nement vers un résultat visé. On se 
sert d'indicateurs en éducation, 
comme les sociologues le font pour 
analyser la qualité de la vie, l'évolu- 
tion des loisirs ou la santé d'un peu- 
ple, lorsqu'ils recourent par exem- 
ple, au taux de mortalité par acci- 
dent ou au taux de criminalité pour 
un groupe d'âge. 

Le concept d'indicateur, en voie 
d'élaboration depuis une dizaine 
d'années, demeure analogique 
lorsqu'il est appliqué à I'éducation. 
Pour l'instant, nous retenons une 
définition que donnait D.D. Gooler 
dans sa communication à la confé- 
rence de I'Educational Testing Ser- 
vice s : 

des statistiques qui permettent aux intéres- 
ses de connaître I'état de I'éducation B un 
moment donné par rapport B certaines varia- 
bles, de le comparer B ce qu'il était à d'autres 
moments et de prédire des états futurs. Les 
indicateurs sont des séries de statistiques 
Bchelonnées dans le temps et qui rendent 
possible I'étude des tendances et des chan- 
gements en éducation. 

Cette définition ne correspond 
pourtant pas à l'ensemble des dé- 
marches des chercheurs de I'édu- 
cation en quête d'indicateurs. S'il 
existe un souci commun d'identifier 
des données, des signes, des ca- 
ractéristiques, des standards, le 
concept d'indicateur appliqué à 
I'éducation demeure en évolution. 
Cela dit, voyons comment certains 
groupes de chercheurs conçoivent 
les indicateurs. 

I'accréditation 

Les agences d'accréditation exi- 
gent de plus en plus de rigueur dans 
la démarche d'auto-évaluation des 
institutions. Par delà les observa- 
tions, les jugements des sages, on 
se sert d'instruments d'analyse. La 
longue expérience des comités de 
visites des institutions a permis 
d'identifier un certain nombre de ca- 
ractéristiques, de signes, de stan- 
dards, de critéres de la qualité d'un 
établissement. 

L'une des recherches6 a consisté 
à identifier des indicateurs de qua- 
lité à partir des opinions et des re- 
commandations de comités visi- 
teurs. A partir de 191 rapports, on a 
retenu 4,599 recommandations de 
points à améliorer. Comme beau- 
coup étaient répétées, leur nombre 
se réduisit d'abord à 516. De 
celles-ci, le chercheur a tiré celles 
qui revenaient plus de 20 fois dans 
les rapports de visites. Ainsi ont été 
identifiées 58 recommandations 
principales, que I'on a qualifiées 
d'indicateurs de la qualité d'une ins- 
titution. 

à washington 

Le Bureau fédéral de ['Éducation 
accorde une évidente priorité aux 
recherches sur l'analyse de I'état de 
I'éducation, sur I'accountabiJity , sur 
l'évaluation des résultats. L'une de 
ces recherches financées par 
Washington portait récemment sur 
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( q  les indicateurs de résultats de 
I'éducation scolaire7 )) . 

A partir de statistiques officielles, 
le chercheur identifie des données 
quantitatives du résultat et de I'im- 
pact de I'éducation. II formule des 
indicateurs de la relation de I'éduca- 
tion avec le comportement social, 
les occupations et les loisirs, les re- 
venus, la santé, etc. A titre d'exem- 
ples, 58 indicateurs sont ainsi identi- 
fiés. 

une mesure 
de la qualité de l'école 

Directeur de l'Institut de recher- 
che en administration scolaire de 
l'université Columbia depuis 1960, 
William S. Vincent et son équipe ont 
mis au point un instrument pour ob- 
tenir des mesures quantitatives de 
la qualité de l'écoleH. Durant trois 
ans, ils ont posé à 40,000 person- 
nes dans 120 districts scolaires et 
35 Gtats la question suivante: .Si 
vous avez observé le fonctionne- 
ment d'une école et que vous avez 
estimé que c'était une bonne école, 
qu'est-ce qui vous a fait dire que 
cette école était bonne?,) Les ré- 
ponses ont permis d'identifier 51 
concepts de base ou indicateurs re- 
groupés sous quatre chefs : I'indivi- 
dualisation de I'enseignement ; les 
relations interpersonnelles; la créa- 
tivité et l'activité de groupe. Dans 
I'analyse de l'institution un systéme 
de points relatifs à chacun des 
concepts de base permet d'obtenir 
un score ou une quantification de la 
qualité. 

Lorsque les participants de la 
Conférence de I'0.C.D.E. sur les po- 
litiques d'enseignement pour les 
années 1980 ont voulu dégager des 
lignes directrices, ils ont recom- 
mandé de poursuivre des recher- 
ches surles indicateurs de'résultats 
des systèmes d'enseignement. Les 
données et les mesures actuelles 
nous réfèrent habituellement aux 
ressources de I'école, à l'input; les 
chercheurs de l'O. C. D. E. se préoc- 
cupent de résultats, d'output. Ils 
analysent l'impact de I'enseigne- 
ment sur la transmission des 
connaissances, sur l'économie, sur 
l'égalité des chances, sur le service 

rendu à l'individu, sur la qualité de la 
vie. Pour ce faire, ils identifient des 
indicateurs, concept qu'ils définis- 
sent : (( un renseignement d'intéret 
normatif qui facilite la formulation 
d'un jugement sur l'état d'un secteur 
de la société, qui permet la mesure 
directe du bien-être social 2,. Le rap- 
port de cette recherche présente 54 
i ndicateursg. 

Une autre recherche de 
I'0.C.D.E. rejoint notre préocuupa- 
tion. Elle s'inscrit dans le pro- 
gramme sur la gestion des établis- 
sements de I'enseignement supé- 
rieur. En 1973, une premiére en- 
quête demandait aux pays mem- 
bres de proposer les recherches à 
mener pour résoudre les problémes 
de gestion des établissements. A 
partir des 84 réponses de colléges 
et d'universités, la priorité a été ac- 
cordée à la collecte d'informations 
statistiques comparables ... et (à) la 
mise au point d'indicateurs de per- 
formance dans tous les domai- 
neslO». Les premiers rapports de 
cette recherche, en 1975, identifient 
des indicateurs types dans divers 
secteurs administratifs et des mesu- 
res de la performance des étu- 
diants. 

le cooperative 
accountability project 

Promu et financé par le Bureau 
fédéral, le C.A.P. regroupait, entre 
1972 et 1975, sept Etats américains 
et visait à sensibiliser le milieu à 
I'accountability. Le concept et I'utili- 
sation des indicateurs est au coeur 
des préoccupations de ce groupe 
de rechercheii. Pour évaluer l'école 
et se rendre compte de ce qu'elle 
est, il faut en avoir spécifié les buts 
et les objectifs. On recourra à des 
indicateurs sociaux, à des indica- 
teurs d'input, de contexte et de per- 
formance pour vérifier le progrès. 
L'indicateur est un descripteur 
quantitatif qui permet d'analyser le 
cheminement vers un objectif à un 
moment donné en comparant la si- 
tuation actuelle à celle du départ ». 

Cette démarche, fort apparentée à 
celle du C.A.D.R.E. dans l'analyse 
institutionnelle, montre comment re- 
lier des renseignements et statisti- 
ques aux buts et objectifs d'une 
institution par le moyen des indica- 
teurs. 

conclusion 
II ne nous paraît pas nécessaire 

de présenter ici d'autres exemples 
de recherches partant sur les indica- 
teurs. Qu'il s'agisse du projet central 
américain du National Assessment 
of Educational' Progress , des tra- 
vaux de centres de recherche en 
évaluation ou en développement ou 
de projets locaux de planification 
par objectifs, la liste serait longue de 
ceux qui voient dans les indicateurs 
un moyen, un instrument de planifi- 
cation, d'analyse, de prospective, 
de gestion et d'évaluation. 

La crédibilité d'un évaluateur, 
d'un analyste ou d'un planificateur 
ne se fonde plus sur des percep- 
tions subjectives, mais sur des 
preuves objectives qui appuient leur 
jugement ou leur décision, sur les 
éléments et sur les faits qui peuvent 
expliquer une réalité. Sans doute, 
les experts se formeront-ils encore, 
et à bon droit, des opinions à partir 
d'évidences subjectives. Mais ce 
seront désormais les évidences ob- 
jectives, tirées d'indicateurs, de 
mesures ou de comportements dé- 
terminés et identifiés, qui assure- 
ront leur crédibilité1*. 

L'heure est à la fabrication d'indi- 
cateurs de la qualité de I'école. 

L'auteur est directeur du Service 
d'étude et de recherche du CA- 
DRE. 
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