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par Gérard ROCHAIS 

La réforme scolaire, phase 11, sera ou ne sera pas. 
Elle ne sera pas, car la levée quasi générale de boucliers 
contre la proposition gouyernementale, après avoir pro- 
voqué au ministère & 1'Education un premier atermoie- 
ment, pourrait, par la suite, autoriser la sagesse politique 
à déposer ladite réforme non pas devant le parlement mais 
au magasin des oubliettes. Elle sera, car elle est nécessaire, 
au moins en partie ; nombre de malaises dénoncés dans le 
Livre blanc sont réels et exigent correction, qui immédia- 
tement, qui à moyen, qui à long terme. Elle sera, car le 
ministre de 1'Education entend la mener à bien, c'est-à- 
dire à bout, et on le sait ferme par principe et entêté selon 
les circonstances ; d'aucuns même le trouveraient têtu par 
tempérament. Si la réforme est, sera-t-elle « telle-telle » 
ou autre qu'actuellement proposée ? Trouvera-t-on une voie 
de sagesse entre le statu quo ante bellum que d'aucuns 
soutiennent mordicus et la réforme générale et immédiate 
que propose le gouvernement ? Jusqu'où iront les conces- 
sions mutuelles des divers partenaires engagés dans le con- 
flit ? Car il y a eu, il y a et il y aura encore, si la réforme 
est imposée telle quelle, conflit. C'est sous cet aspect qu'on 
voudrait ici en disserter. 

On rappellera brièvement en premier lieu ce qu'est 
un conflit social, les conditions jugées nécessaires pour 
qu'il y ait conflit et les deux sortes de conflits que la ré- 
forme a suscités ou suscitera : le conflit de pouvoir et le 
conflit organisationnel. On verra ensuite comment le Livre 
blanc, tout en affirmant que « l'école est inévitablement 

au cœur des conflits et des ggLontements » (p. 32), masque, 
élude les conflits qu'a suscités et que suscitera la restmc- 
turation scolaire, même si par ailleurs les malaises du sys- 
tème éducatif sont clairement dénoncCs. Et de fait, un con- 
flit réel de pouvoir a surgi depuis la parution 'de la pro- 
position gouvernementale : on l'analysera dans un troi- 
sième temps. Si la réforme était imposée telle quelle, de 
nombreux conflits organisationnels ne manqueraient pas 
de se produire ; on peut, sans faire preuve de beaucoup 
d'imagination, en prédire les raisons : ce sera l'objet de 
la quatrième partie. 

On essaiera finalement de synthétiser cette présen- 
tation en posant la question : l'utopie communautaire qui 
est mise de l'avant dans le Livre blanc ne serait-elle pas 
qu'un paravent pour une idéologie bureaucratique ? autre- 
ment dit, la participation souhaitée des parents à la vie de 
l'école, accompagnée d'une certaine délégation de res- 
ponsabilités sinon de pouvoirs, le changement de statut et 
de rôle des commissions scolaires ne cachent-ils pas une 
certaine centralisation des pouvoirs détenus par des tech- 
nocrates qui soumettront les personnes aux règles internes, 
considérées comme scientifiques, de l'organisation ration- 
nelle et opposeront la logique de celle-ci à I'irrationnalité 
des sentiments individuels ou de groupes ? On tentera de 
répondre à cette question en montrant pourquoi les pro- 
blèmes et les conflits qui surgiront amèneront le gouver- 
nement à réagir. 
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1. Du confli t  social 
Qu'est-ce qu'un conflit ? « C'est, dit Alain Touraine, 

une relation antagonique entre deux ou plusieurs unités 
d'action dont l'une au moins tend à dominer le champ 
social de leurs rapportsi u. Pour qu'il y ait conflit social, 
trois conditions sont nécessaires. Il faut d'abord qii'il y ait 
<< des acteurs, ou plus généralement des unités d'action 
délimitées pardes frontières ». II faut également-et cette 
deuxième condition est apparemment opposée à la pre- 
mière -qu'il y ait relation, « interdépendance des unités 
d'action qui constituent les éléments d'un système ». II 
faut enfin que cette relation soit antagonique, qu'il y ait 
opposition. A propos de quoi '? De la domination des rap- 
ports sociaux. II n'y a pas conflit << lorsque les éléments 
d'un système sont en tension les uns avec les autres en 
raison de la différenciation des statuts et des rOles à I'in- 
térieur d'un système complexe. Si les employés envient 
les cadres, si les jetines se sentent différents des vieux, il 
se forme des tensions entre eux, pas nécessairenient un 
conflit >,. Pour qu'il y ait conflit, i l  faut que le thème du 
pouvoir soit introduit, pouvoir qui est « la capacité d'un 
acteur de dominer les rapports sociaux à l'intérieur d'un 
système social, en particulier la répartition des biens so- 
ciaux. le revenu ou l'éducation n. Bref, pour qu'il y ait 
conflit, il faut qu'il y ait autonomie des éléments, unité 
de champ social et capacité <le dominer les rapports sociaux 
à l'intérieur d'un système social donné. 

Qu'est-ce que le pouvo i r  ? 

Le po~ri~oir n'est donc pas seulement l'influence. c'est- 
à-dire la capacité de peser sur les décisions d'autrui : i l  est 
la capacité de poser et d'imposer certains objectifs. cer- 
taines fins communes et certains moyens d'action et donc 
des formes d'organisation, dans un champ donné, i I'en- 
semble de la collectivité. n Le conflit de pouvoir est, entre 
la rupture et la tension. la mise encause, par divers acteurs. 
du champ de leurs rapports. Pour que se forme un conflit, 
i l  faut qu'existe une forte interdépendance entre les ad- 
versaires, qu'ils ne soient pas seulement des compétiteurs 
ou des rivaux, mais qu'ils aient en commun certains ob- 
jectifs fondamentaux ». Un conflit de pouvoir existait en- 
tre les divers partenaires du système éducatif québécois 
même avant la pamtion du projet de réforme, comme en 
témoigne le Livre Olnric lui-même : 

r kcol~.  cot~mci.s.ri<>,~ scoinirc el niinirrère dr I'Edrrcniion sont... 
cripngés dorm irrir <Ii.na»tiq,ic quotiriienn~ de rol>pr>ris. do~rl ri<, 

sont por roi<jours ohreines Icr lrrrtcr de poui,oir. I P S  ~ I < C T T C S  d'in- 
flt<ence.~ C I .  t~/ri»nen~~nt. lei <~olo,tré.~ dlouto~mrie 011 </< donzi- 
n<irio,i. Tel ~ e . ~ r c  oz< telle nirirude de l'toi décl~~~cl~enr cltrr I'arrrre 
gelle rbarrion de drirciss~me,ir. de dé»robiliroriort ou de déiiil- 
qttnnce : rclle i!!ri.srnnce sur rrn ospccl de Io réaliré c!!lï<li?le 1 ~ 1 1 ~  
~ o ~ ~ i r ~ - i ~ ~ r i ~ r o n c ~  ri<r i r n  oarre nrpeci. Ce perirc d'i!iieri!fl,iencr 
c . ~  d'erl>é~ienrc ro,nmrriir dons toi<s les re,qro,,irpeine>zts Iiii~noii~s 
cr le -rèrne rrolnirr n'y ichoppe pas P (p. 32). 

La proposition gouvernementale ne pouvait qu'attiser 
ce conflit larvé. mais réel :dans cette proposition, en effet, 
le gouvernement tend à imposer certains objectifs, certains 
iiioyens d'action et certaines formes d'organisation dans 
un domaine où les commissions scolaires, les enseignants 
et, pour des raisons d'ordre historique, l'assemblée épis- 
copale sont partie prenante. Et sans parler à cet endroit de 
conflit, le Livre hlnnc reconnaît « qir'eri dernière nitohse. 
parler de restrucrirrntiort scolnire, c'est pnrler des rnp- 
por~s  des partciinires de I'érlr~cntioii mitre eirx et de In 
iitoriière d'exercer collectiverrteitt ln missioii 6dircntiee u 

(p. 10). Comment comprendre dès lors que le Livre l ~ l n ~ i c  
aui reconnaît les difficultés aue suscitera la oro~osition 
iouvemeinentale tente d'éluder ou d'knrober les 
conflits ? On y reviendra tout à l'heure. 

L'organisation 

L'organisntiori est la mise en œuvre d'une décision, 
le oassaee de la décision à l'exécution. C'est un svstème 
de;noyCns disposés en vue de certaines fins. Si l'onconsi- 
dère que l'organisation est formée autour d'un ensemble 
cohérent d'objectifs et de normes de fonctionnement, on 
définira les conflits organisationnels comme des tensions 
entre divers acteurs qui sont caractérisés par une différen- 
ciation de statuts et de rôles à I'intérieur de l'organisation. 
Mais si l'on considère les normes de fonctionnement non 
pas coniine un cadre à l'intérieur duquel s'exercent des 
tensions. mais comme des équilibres instables entre des 
intérêts et des pressions contraires, on dira que les conflits 
organisationnels sont des formes de concurrence et d'in- 
fluence où chaque acteur cherche soit à rivaliser et prendre 
l'avantage sur l'autre, soit à peser, en fonction de ses pro- 
ores obicctifs. sur la décision d'autrui. Oueloue définition . . 
hue 1'"" prenne. une chose est certaine : si la réforme 
scolaire est imposée telle quelle, elle amènera des conflits 
organisationnels. Certains prendront la forine de tensions, 
d'autres de concurrence ou d'influence. 

2. L e  Livre b l a n c  : 
d e s  m a l a i s e s  d é n o n c é s  
aux confli ts  m a s q u é s ,  éludés 

Le Livre hlnrtc énumère au chapitre deuxième, sans 
donner pluï de rclicf h I'un qu' i  l'auirc. diverï prohl6nie~ 
et obstacles auxquels est affronté le systèiiic scolaire que- 
bécois. Ces orobièmes. aui sont reerounés autour des trois - .  
principaux partenaires du systèrnc scolairc : I'Ccole. Ics 
conimissionï scolaires et le ministère de I'Educ:ition. sont 
présentés « comme un errsemble de questions er d'irtquié- 
tirdes qiri préoccirpent 1111 grniid itombre de citoyerts et qui 
rcflèteiir une volonté de faire plus et mieir.~ et de faire 
nroaresser notre recherche de In qirolité en éducarioii 8 .  . .. 

Les analystes, commentateurs et critiques du Livre 
hlnrrc, pressés d'aller à la réforme elle-même, ne se sont 
pas arrêtés à ce chapitre, hors de très rares exceptions'. 
Est-ce à dire qu'ils y trouvèrent un reflet fidèle des re- 
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proches que beaucoup de citoyens » font au système'sco- 
laire ? Peut-être ! II n'y a pas lieu de répéter ici ces ma- 
laises, mais bien d'interroger la forme sous laquelle ils 
\(,nt prAentés. afin de décèler comment la pr~<cntatii,n 
clic-niênie pcrmer d'csquiver cenains conflit.; et 1 ~ 1 s ~ ~  deiù 
entrevoir comment ils seront réglés. 

La descr ip t ion des m a l a i s e s  

Le problème pour un gouvernement qui entendait jus- 
tifier et imposer sa réforme n'était ni d'afficher ni de mas- 
quer son point de vue, son << Je », mais de l'abriter. c'est- 
à-dire à la fois de le prémunir et de le loger. Comment ? 
En l'hébergeant à l'enseigne du on » ou du « nous ., 
qui regroupent les percepti'ons de l'opinion publique ou les 
résultats de  << consultations systématiques, d'enquêtes 
scientifiques, de sondages, de- colloques ... » tamisés et 
relus selon les desseins du gouvernement. Cet « on », ce 
c nous » abritent le point de vue du gouvernement. La 
demière phrase du chapitre deuxième le laisse clairement 
entendre : 

C'csr noire leclure de lo riri«liion quinous o m h l ~  oirsi dplacer 
rr projet iIe re~trtrnitrnrion scolaire dans 1'hori:oti plus ~,orrr 
d'un néc~.r,voire rc!i>rrs~»,cnl des pespertiirr ci dr.s »laniires de 
fair< a d'il,? n (p. 34). 

Lecture fort sévère pour les « autres » partenaires du 
système scolaire, mais fort émolliente pour soi-même. Le 
ministère de I'Education, certes, a des torts - et il les 
avoue - ; il promet de corriger son image, ses attitudes, 
son style d'action. II souffre d'être mal perçu, d'étre la 
victime d'un regard biaisé ! 

Le premier reproche que s'attribue le gouvernement 
est éloquent àcet égard. II y est,question du développement 
tentaculaire du ministère de I'Education et de sa tenùance 
à la centralisation. On décrit donc la situation : « Notre 
système est dei8enu si complexr et ses coNts de fonctioiz- 
rtemerzt si élevés qir'on (qui « on n ? le gouvernement et 
l'opinion publique, bien sûr !) comprend aisémerit ie souci 
de I'Etat rl'assrrrer fin contrôle de nliis eri r>liis serré des 
pratiqires I>iidgétaires et admiiiisiruiives de i'ertsemble des 
instances o .  Cette N concentration des décisions et des 
contrôles » était nécessaire pour assurer la démocratisation 
de l'enseignement et l'égalité des chances, et pourtant le 
gouvernement ne semble pas en avoir abusé, puisque « ailx 
yeilr de bien des analystes notre svsrème se caractérise 
par iine plrrralité de partenaires et; par conséqiient. par 
une allure soinme toirre assez peu étrifiqrre. Mulzrc! tout, 
les perceptions sont tenaces einon sansjoitdements.. . Le 
miizistère serailfinalement partout présent.. . seferaitpar- 
totit envahissarN et encombrant ei  laisserait b;cn ~ e ; r  de 

~ ~ 

place à I'iititiurive locale et régionale » (p. 30). Le con- 
ditionnel sen en français à marquer un fait douteux ou 
imaginaire. La perception du public qui est « non sans 
fondements >>devient, grâce à la subtilitéde lalangue fran- 
çaise, dépourvue de toute consistance ! 

F o r m e  et c o n t e n u  

La forme, plus que le contenu, est porteuse d'idéo- 
logie. a écrit R.  Barthes. Que c'est donc vrai ! Si quelque 
Thomas incrédule, peu habitué à lire les formes d'un texte, 
voulait voir le contenu, qu'il se reporte à la page 68 du 
Livre blarrc : il y lira en clair la volonté gouvernementale : 
« airjoiird'hiii pliis qire jamais, il iniporte qu'ime forte aii- 
toriré centrale priissc efjicacement protéger les droits de 
totrs ... x ,  ou qu'il étudie le tableau comparatif entre l'école 
actuelle et 1:école proposée, rédigé par les soins du mi- 
nistère de I'Education et publié dansIrformeq (no 69, août- 
septembre 1982, p. 13s). Tout le remue-ménage de la ré- 
forme se passe entre la commission scolaire et l'école n à 
l'intérieur des grands encadrements définis par le gou- 
vernement et le minisrre de l'éducariori u qui se contente 
d'imposer et de surveiller le bon ordre du déménagement. 

Mais continuons d'étudier la forme du chapitre 
deuxième. Les problèmes, inquiétudes ou malaises sont 
regroupés autour des trois principaux panenaires : l'école, 
la commission scolaire, le ministère de I'Education. L'école 
souffre de onze maux, les commissions scolaires de  sept, 
le ministère de I'Education de cinq, dont trois sont dus à 
de mauvaises perceptions. Une vraie réforme devant s'at- 
taquer aux vrais problèmes. on soulagera donc le plus ma- 
lade : l'école. Comment ? En lui transfusant du sang nou- 
veau, de nouveaux pouvoirs dktenus jusqu'alors par les 
commissions scolaires, le gouvernement ne pouvant se dé- 
partir de quelque pouvoir, car « on rie semble pas liii de- 
inairder d'agir ritoins ; au contraire, on le sollicite de toirtes 
parts à voir à ceci et a cela u (p. 31). 

23 p r o b l é m e s  

Les reproches ou doléances faits à chaque partenaire 
sont classés sans ordre d'importance. On nedisiingue pas 
entre ce qui va mal, très mal ou pas trop mal : tout semble 
aller égaierneizr mal. II n'y auia donc pas non plus de  
priorité dans la réforme : elle sera globale, tâchant de gué- 
rir tous les maux à la fois, ou partielle, mais alors for- 
cément arbitraire. C'est du moins ce que la logique d'ex- 
position suggère. Mais au lieu de  « se contenter d'actions 
ponctuelles inspirées par une approche de << cas par cas », 
il vaut toujours mieux tenter d'atteindre les racines de si- 
tuations >>. De vingt-trois problèmes identifiés, on remonte 
donc par '< une entreprise difficile et périlleuse » à trois 
pôles « qui indiquent les principales racines de situations 
et identifient des tâches majeures à accomplir, des éche- 
veaux à dénouer» (p. 33). A la bonne heure, on va enfin 
s'attaquer aux vraies causes du mal ! C'est compter sans 
la logique. et surtout la volonté du pouvoir qui ne suit pas 
forcément la logique commune. 

C'est en effet « b des titres divers que le Livre blanc 
concerne chacirne des trois racines des problèmes et les 
tâches qiri s'y rapportent. La première, le réamériagenterrr 
des srrucriires et de leurs règles de fonctionriement, en 
constitue l'objet premier et immédiat ; la proposition qii'il 
confierit ert est une de restriicturarion scolaire. La deii.r;?me. 
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cel le a i r i  a t ra i t  n1r.r rèales cles convent io r i .~  col lecr i i~es.  
k r i i  ,i~',n~iirler>rorr I>rrrrrr'rlr.~ prr>i~lr<rirr<,v ii2gociotiorr.s <Ir.$ 
cot i r ror .~ (Ir, r r o i~ r r i l .  E l l e  rie ~ ~ n r i r r i r i r e  dorir p<rr ~ l i r r > ( . r < , ~ ~ t ~ ~ i r  
I'objer dir présent docrrriieirr et des mesirïes q i r ' i l  niet de  
I'crvunr.. . Ei i f i r i .  qirnnr à la rroisii.irie tr iche qirc rep rése i~ r t~  
i 'évoluriori des artit irdes et des mentalirés. e l le  devro  giri- 
d e r  er i~ is l> i rer  In p r o c l i a i ~ i e  ronde d e  i i égoc i~ i r i o i u ,  roirr 
nirrnrir qu 'e l le  sous-tend 1e.i différents élémetirs rle Io pré-  
senre proposirion er leirr modnlir6 d'implnrirnriorr ,> (p. 34). 

En clair, les malaises dénoncés au chapitre deuxième 
ne seront que partiellement résolus par la restructuration 
scolaire ; tout se passe conime s'ils servaient, au moins 
en partie, de prétexte à une réforme décidée pour d'autres 
motifs. Car même des problèmes liés directement à la 
structure scolaire, comme le problème des transports,la 
taille parfois excessive de I'Çcole, le développenient ten- 
taculaire du ministère de I'Education et sa tendance à la 
centralisation. les préoccupations souvent plus adminis- 
tratives que pédagogiques des commissions scolaires, etc., 
ne seront pas résolus par la mise en place de la réforme 
scolaire :certains sont à peine touchés. d'autrcs totalcinent 
ignorés. 

L e s  r a p p o r t s  de f o r c e  

Dernière remarque sur la forine du chapitre deuxième. 
Qui dit structure. dit rapport de forces : et cela. LI, Lii7reJ 
bloirc le reconnaît : 

Ujie <~?~~~ly,sc qui />orle rriini ri~cc~.rsiirr~te~lI sur drici,?, <I<,.T prn,i<lr 
porreri<iir.er <IM .s?ri>rnr ire <loriitr <'i,ide»~!?r~t,r p<ir i,!rr viic cr»!rl- 
plèrr de Io h.iinriii</nr d'citsrinl>le yiti cnr.rioiri.sr Irs i-<!pp<irrr 
rnrre ces diJfireritr />nrre>irrires er qui. oc< hni<r ilri coinprr. rails- 

rirue sanr <loiirr r i i i  iiiip<iriai!r ro!/brcairc>tr desprobl+i,ier de ch<!- 
ci,,,... Le i,él.,r n Ier pi-ohlèrtrc.~ dc clrncunr der i,isrn,icc.~ .roiil 
ioi<jorrrr lor~p,i!otr <rérer»ii,rés par le rype de roppor1.s qiri err 
enirrreiii, <ii,rc Ics portr>r<iircs otr ,>téme pcir I~r,r<iirr ut $!C.YIPI dr 
ces porrettoirrs ,, (p. 32). 

Or, au lieu de présenter les difficultés de ces rapports, 
le L i i v e  b lnr ic  propose les objections et malaises rl'rrile 
facon srariqire qui dévoile et voile tout à la fois les vrais 
problèmes. Cette présentation laisserait croire que ce sont 
les statuts et les rôles des divers partenaires qui sont sources 
de problèmes ou de conflits. Et c'est ainsi que le para- 
graphe sur les luttes de pouvoir et les guerres d'influence 
entre les divers partenaires du système scolaire se termine 
par cette phrase : 

Mois il rrsre h rrti,oir si drocrit! >t'i,,reri.ieirr p'is sdon la /o,8iq!!r 
inéinr <le sri,, !n<i!i<lnr el dc so poririon d<r,,r Ic sysrènze (p. 32). 

C h a n g e r  l e s  structures 
Changeons donc les sîatuts et les rôles et les difficultés 

disparaîtront, semble-t-on insinuer ! Mais si la structure 
elle-même n'était pas affaire de mandat ou de rôle. mais 
équilibre de rapports entre les divers partenaires et qui 
le nierait 7-, le changement de structures ne supprimerait 
pas les problèmes, mais les déplacerait. Et le L i v r e  blar ic 
reconnaît aussi cela : 

Assitr<',i~riir. Irs rrn,i.nrrer er ics règlc,r détrri>iitir,!r. pour ri!!? 

lnrgc pnrr. ic.v c n ~ i ~ p n r l ~ ~ ~ r i ~ ~ ~ i r r .  Ics arriiarles n les iiirilr<ilirl'r di.5 
iinlii,i<lrir CI <Ic.v ~ror ip r .~ .  Moi.? chncnii roi! qirc Ir.? ~riorli~ïcnrir~ar 
<le rrri,ri!ir<.s el di! rè~1c.r di< jcir ne ,ît!ffi.senl j<r!?mi.~ d cl2liniip<.r 
1c.v calrr.y i.1 /<,.Y i>,<i,iièiur d'Eirr. .. Les ~ ~ i i i l ~ ~ ~ l ~ . ~  CI 1e.r !~,~~!zl<~llr l i .~ 
,le niP/iiet<.r. iI"![li<i,iro>ie!rr. <IF pa«ivir<' or, clc corpoiarisi,ie ,,p 
1lir;~or,,iln8!zr Ilar oirroiiinriqsa?lri~r. ni rie riirgiroiil airro!il<rii- 
q,w~ze!zr Icr <~rrir,i<les r i  Ier iiio!rolirP,~ d'oiivrrrrire. dc porriri- 
pcziir>ii oii <le crtll~zbor<irion. dès 1or.s yti'on nuro ;>ro<<'dé d t i i i  

mrrc p<iirop<, </<.Y pritivoiil er ,/CS re.~p~>n~irnhililis oz< qii'on rrilro 
r<'t<ssi d niirrri <~ccorder Icr îoiirrnrs de rroizoil nirr i»,pCrarflr der 
proje1.r Ph«carif:v x (p. 34). 

II y a ici une certaine ambiguïté : on veut changer les 
structures tout en sachant pertinemment que ce change- 
ment n'entraînera nas forcément une aniélioration des rap- 
ports : au contrai; même ! On est conscient des difficul- 
tés. des résistances (o. 47s : 93 : 99) aue cette ri.eolirrioir . . 
coperr i ic ie i i i ic  . (p. 60). cette - ol>t io i i  r l é r a i ~ ~ c < i i ~ t e  n 

(p. 46-48). ce n prog rnn ime  nrnbirierr.r ( p .  Y9) vo  s i r rg i r .  

On sait que « /es défis sol l f  c o ~ i ~ i ~ l é r f l b / e ~  e l  q l r ' i l  sernir 
biei i  i l l i rso i re  cle prérer idre e r ~  mir i i i r i iser 10 porr?e. Car. 
<.r qr<i e ,sr j i~ i i~ l~r r~ i<~r~rn Ic~r~~c~nf  eii cairse. c 'esr.  bieir ùri~.rrri- 
r<rg' que  <les clrnirgenierirs in.sririrriorrrie1.v. e l  po i r r  chnci i i i  
~1e.s p~rrreri<rirr,s du s~~s r61ne  sco ln i re .  rle ~>(irir<ihle.r cari- 

w rs io i r s  d'<rrririrdr,s er cle meriralirPs. <les r r f i n .~ fo rm~r t i r~ ,u  
lx i r fo is  rndic<rles rles prrrr iq i ies er inêr>ie rles poi i i rs d e  ré- 
f l r e i i c e  J, (p. 93) -on sait tout cela -. et pourtant, on 
se dit confiant dans la rélissite (p. 48 : 93). 

D'où vient cette confiance inébranlable ? De la vo- 
lonté du puvernement de pouvoir vendre ou imposer coûte 
uue coiite sit réforme ? D'une a~préciation trop faible de 
1; résistance des partenaires Y l j  Parait clair. en tout cas, 
que le L i v r e  blnnc. tout en reconnaissant les difficultés que 
suscitera la réforme, tente d'éluder Ics conflits. De trois 
nianières : 1 )  en déportant le conflit ailleurs : 2) en en 
;ippelant à l'expérience et aux bons sentiments des gens ; 
3) en recourant à l'impératif hypothétique. Un impératif 
est dit hypothétique, en philosophie, si le commandement 
qu'il énonce est subordonné, comme moyen, à quelque fin 
que I'on veut atteindre. 

Un confli t  déporté 

Le conflit est déoorté ailleurs. C'est le cas. on l'a vu 
précédemment, pour ce qui a trait à la deuxième et à la 
troisième cause des oroblèmes dont souffre le svstème sco- 
laire. ct qui concement les règles des conventions collec- 
tives et l'évolution des attitudes et des nientalités. 

Les règles des conventions collectives feront partie 
des prochaines négociations des contrats de travail ; I'évo- 
lution des attitudes et des mentalités devra guider et ins- 
pirer la prochaine ronde des négociations (p. 34). Les règles 
des conventions collectives dc travail ont été fixées par 
décret ; on peut s'attendre certes à une évolution des at- 
titudes et des mentalités, mais tout autre que celle que I'on 
souhaitait ! Et à supposer même que ces règles aient été 
assouplies par décret - ce qui, en soi, est contradictoire 
-, il est fort à craindre que l'assouplissement imposé ne 
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se traduise dans les faits par un durcissement, e t  que la 
volonté de revaloriser l'école ne soit plus alors, comme le 
reconnaît le Livre blanc, qu'un vœu pieux (p. 88). 

Un appel aux bons sentiments 

Pour coniurer les difficultés à venir. entendons les 
conflits de po;voir et les conflits organisationnels que sus- 
citera la réforme, le gouvernement en appelle à plusieurs 
reprises à ['expérience et aux bons sentinients des gens. 

En voici deux exemples : 

Ce nto<lèle d'école ( =  l'école publique commune et coinniu- 
nautaire) ir'e.rl d'aillesrs por rorir i r jo i l  noi<vc<rr, or ré~~olsrion- 
tuire. 0, <f i l .  pur-&Id roi<rer les déno>niitoriorir. coofesrio>r- 
,telles "ri urirrcs. les @i<él~érois rle roore ~illégea,tee culinbitrnt 
déjà dans k s  Icoles ptthliqi,rr et y npprertttenr chnqrie jowr les 
ciigenccr du dinlogr<e cr de I'occeprafio,~ nri<rselle. Dans les faits 
er nrrro. de lii vie oi<otidiet~ne de I'r'role aussi hien orte </ans 
Ilert~c»tl>le d t  Io 18ie ~ o < . i ~ l e ,  les dii>err  orro rom ires soiZonr d'er- 
périeiicc qi l ' i l  /on1 né,qoekr Irs cohérrnces. cr>inporer avec eercr 

ro!rtôr nr pns rcrldre scr ro>ii~ierions irop enco,nb~o.onies or, pro- 
~~ocnnrcr. rnnr61 accepter qrie d'ni<Ire,s a/fichos ce qi<'ils cmicnr. 
A ,,rai d i i r .  r'rsr rontc In *sir c,i sociéré qrii crrfoirr <Ir cc.5 or- 
rengeiiiriiir plas 08, »,oins rorirrr, sa,!r le.~</sels nrrcr<ii roriirar 
.sociri/ rt'rrr porsil>le. Ger éq,rilii>rc de\ >najorités er  de.^ mi no ri ré.^. 
I?r iules rr Irs <rirrres .srijr,rr dc &il.$ rr de dcvoirr. se rern>i,i,e 
d I'érolr " (p.  JO). 

Cet appel à I'expérience et au bon sens est sincère et 
fondé ; il devient émouvant, parce que moins sûr du ré- 
sultat. lorsque le gouvernement, traitant de la nécessité de 
l'assouplissement des règles des conventions collectives, 
cherche à convaincre, au-delà de la personne syndiquie, 
l'éducateur : 

t Ici, eowiine oi loi<rcs les critrc~prlses de ce RP!II'C. i'es.~clrli<~l e.71 
ii,ie offoire d'csprit n d'<irliIird~~.s fond~~??~~?t l<~Ic .~ .  Lc.~  .rl.~.ro!tplir- 
someirrr qi,'oi~  père w voir érncrger pcuveilr. à prc,i>iière \vie, 
paraiIr< di fi cil^^.^. Mais les prariqurs de bmacorip d'éd,,cnter<rs 
cr. à rrni di,?, IC bon sen3 pcr<irrrr sn!!r do,,re COIIV<I~! IC~~~ 1c.r 
i,!rére.r.rér rri.r-iahnes de ce oa'il tr 'v a là rie,! orre <Ic très rai- 

1c.y premiers. rnénle acnrelletne~tr. à occepter de vivre dans In vie 
qr,oridicn,te de l'école' x (p. 89). 

L'impératif hypothétique 

Le recours à I'im~ératif hv~othétiaue. aui est olus . . .  
fréquent que l'appel à l:expérie&e et aux bons sentiménts 
(v .v .34 ;39 :40 :42 :43  :47 :88\ .~rend.dansleLivre  
blai~c. la forme suivante : « la réfarine e.rige que ... », 
ou : « si l'on veut aue la réforme réussisse, on devra ou 
devrait » ; l'emploi du futur ou du conditionnel Ctant dé- 
pendant non pas de la nécessité ou de l'urgence du chan- 
gement à imposer mais de l'emprise réelle ou conjecturée 
du gouvernement sur les divers partenaires. 

€i CONFLITS 
En voici deux exeniples : 

x Par del0 ces refoi!res .~ l r i~c t~~re l le r  et ré~lemeniairer. c'est "ciil- 
Etrr ~,,nui<r d <I'itiipr>r!~itires niodificntr~,is de lrromporrrntriir 
d'liiil,it.<~l<~r r1 dr, mentuliie'r qiw devront ronrcnlir triils ceirr qui 
ocrrpii.r,,~!! dr rnril.>rlr<v I"A olr PI son pr<,je1 ;1111<cui,f. f.1 ic lo 
e.~r parrici,li>ren!mr déronjien,ir. Ainsi. 1e.s poreiirs. eii »!Eme 1enip.s 
qir'ilr acqiierroni pli<r de porwoirs d'oricnrotion et de eo,irrble. 
devront r'ititérerrrr doivnrage d cc qrti .se pnsse dons récole el 
oorliciocr i>l,ts érroireiae>tl à soi? orietirntioi~. Le ner.ronnel de 

»,ici<.r .s'<irricr<lcr oi< projet édzdi<corf el le sor,licn. se faire plur 
arrertrfoirr beroiiir des ro~ii,n~i,~~rtrés locales. Les persoi,riels < I n  
cum~nissi~~iir scol~zirer rr CI< I'Elal ortronl ni<sri à I ro iorr  d m  
,noder d'iiirenwirion ~nieirr accordés d ror svsr?me dont I'Icole 
rr,rd c1<9rtl,it' Ii, I>rlocrp<rt pole di. rr/<h.rt.t. < l< l l nn f i i ~~  rr>!<rici#r 
<I'<ito<. er cl<. ri.i<iicn ,,i,i. <Ir dir<,irii.er er r.<»,rriilrr - (1, 471. 

Cct impt2ratil'hypothétiquc qui conditionne le succ5s 
Je  la r2fornic devient cncore plus IiypothStiquc lorsque le 
Liirt, hlor ic traite des conventions collectives : 

r I I  esr clair que ces ,ni.»ies ohjeetifs (=  Io rerponsobilisorio~i 
de I'EcoleJ eommondenl rrii esprir, r<neapproclz<,. rlrrorie,rroriot~r 
qui devroienl i,,spircr PI jiuider In défi>>irion de certaines cloii.ses 
d e s  no~<i.cller ertcttus collectives. Toiil indique nréme rlwe cellcs- 
ci devroienl Prre ré,~ol,iot,cnr soi<s Ir rignc de I'n.~soi~plirse»toir. 
de Ici ,si,r,l>lificnrioti et dc In rédi<rriotr du carncrCre o,rro,nnriqi<e 
de I'opplicctrioir r1c.s rè,q/rr orfi<elles. Sottr qitui. la ialo,?ré <le 
rri~aloi-lser l'école risqr<e>oir fort rlc denrrirer toi v e i <  pieitx u (p. 
88). 

Concluons ce deuxième point. C'est être avisé pour 
un zouvernement oue d'abriter un oroiet de  réforme à I'en- 
seiine de la volontd populaire, quiîle a filtrer cette dernière 
et à la présenter sous une forme favorable à ses propres 
intentions, en glissant au besoin des observations que seul 
un gouvernement peut justifier, ainsi de  l'inadaptation 
structurelle des commissions scolaires au cadre juridique 
et administratif actuel et des coûts élevés de leur fonc- 
tionnement (p. 28s). II faut faire preuve d'une singulière 
perspicacité pour ne trouver que trois racines à vingt-trois 
maux bien identifiés et étalés sans cœfficient d'impor- 
tance. Mais là où la sincérité le disvute à la rouerie, c'est 
quand, des trois causes reconnues, on affirme que le Livre 
blunc n'en prendra finalement qu'une en considération et 
qu'ainsi on guide le lecteur vers des aménagements choisis 
à l'avance. Les autres causes du problème seront discutées, 
sans itre réglées, lors des négociations collectives. 

Les difficultés demeureront, de nouveaux conflits sur- 
giront, malgré tous les efforts déployés pour les conjurer : 
appel à I'expérience, aux bons sentiments et à la cons- 
cience morale des gens. Ambitieux dans ses objectifs et 
audacieux dans certaines de ses réformes, le Livre blaiic 
ne pèche pas par excès de rigueur et de précision lorsque, 
faisant de l'école le pivot même de  sa réforme, il ne traite 
que par à-côté ce qui en constitue le cœur mème : les 
élèves, les enseignants et le directeur d'école. 
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3. L e s  conf l i t s  de pouvoir : c o m m i s s i o n s  
s c o l a i r e s  et CEQ 

Les réactions à la réforme scolaire commencèrent six 
mois avant la pamtion du Livre bloric, alors que par bribes 
et accidents, au gré de  fuites involontaires oii savamment 
calculées - saura-t-on jamais -, le public prenait un pre- 
mier aperçu de la réforme et de son ampleur. Hors queiqiies 
soubresauts, le conflit demeura larvé, chacun préférant 
ajuster ses flûtes jusqu'à l'heure de l'ouverture du concert : 
la pamtion du Lii~re blanc, le 21 juin dernier. Ce fut alors 
belle cacophonie, jusqu'à ce qu'un beau matin d'automne 
le ministre de I'Education suspendît, pour des causes mal 
identifiées, sa tournée « pastorale » d'information et de 
sensibilisation. II est hors de propos d'évoquer ici I'en- 
semble des réactions, d'ailleurs souvent contradictoires. 
On se limitera aux prises de positions de la Fédération des 
commissions scolaires catholiques du Québec, du Conseil 
scolaire de I'Ile de Montréal et de la CEQ, moins pour 
préciser ces positions que I'on suppose connues dans les 
grandes lignes, que pour porter sur elles un premier regard 
critique. 

L e s  c o m m i s s i o n s  s c o l a i r e s  

C'est un certain sentiment de malaise que I'on éprouve 
devant les premières réactions de la Fédération des com- 
missions scolaires catholiques du Québec (FCSCQ) et du 
Conseil scolaire de l'lle de Montréal (CSIM). Les com- 
missions scolaires ont été mises en accusation, dépouillées 
de la plupart de leurs pouvoirs et responsabilités au profit 
des conseils d'école, réduites à un rôle de pourvoyeur : 
on comprend qu'elles aient réagi ; on ne comprend pas 
au'elles aient mal réagi. Un diarnostic sévère, presque un 

dans l'optique de favoriser une plus grande participation 
de la population ... ». A propos du rUle pédagogique des 
commissions scolaires enfin, i l  affirme : « Actuellement. 
on constate que beaucoup d'écoles ont développé leurs 
propres projets éducatifs et que la commission scolaire, 
loin d'entn~ver ces initiatives, les a ,  au contraire, fortement 
encouragées et supportées dans toute la mesure de ses pos- 
sibilités. Je serais très étonné que le MEQ puisse identifier 
une seule école où le  roie et éducatif au'elle voulait mettre . , 
de l'avant ait été entravé par I;i commission scolaire. Très 
souvent même. la oréoccuoation d'amener les écoles à dé- , , 
velopper des projets éduc'atifs s'est d'abord exprimée au 
niveau de la commission qui s'efforyait alors d'amener ses 
écoles à s'impliquer dans une telle démarche. C'est pour- 
quoi j'estime qu'il est malheureux qu'on laisse entendre 
plus ou moins ouvertement, comme le fait le livre blanc. 
que l'école est bloquée par les structures actuelles, et donc 
par la commission scolaire, dans la prise en charge de son 
projet éducatif. Est-ce sérieux" ? » 

L e  CSIM 

1.a déclaration de M .  Jacqucs hlongenu. président du 
CSIZI. lors du lancement (l'un nn>rramnie d'action pour . - 
faire échec au projet de réforme scolaire, ne contienique 
très peu d'éléments de  réponse aux accusations portées 
contre les cominissions scolaires ; c'est une autre concep- 
tion de la commission scolaire qui y est exposée, en con- 
tradiction complète, ou presque, avec celle du gouveme- 
ment. D'un côté. on affirme aue la commission scolaire 
cvt un  goii\cmemcnt local. wec tout cc quc ccla coniponc : 
droit de r:ixer. d'2tablir des rcelenientr. ci droit inaliinahlc - 
au suffrage universel ; de l'autre, on soutient que < les 
coriirnissioiis ,scolaires sorlr de o1rr.ç err ulrrs (les r1iveari.r . . 

;?quisitaire. en sept fioints. es iponé contrc ellcs tltins le irrr~~rriri.iliirir~~s Or, l'ri~briirii.~rr~iriu;r I~rrblr<li;c. eii>rç<i~ir Icrrrc 
L1i.i.e blaric. L'2ccusation eqt-ellc iiisre. I~u \ sc .  bi;ii\ce ? norrir>irs dc rl<:(rvinri ci  l'irrri.rii,rrr Jcr r>or<~iir?irr,ç pi.ri;ririr.i 
La défense ne fit pas entendre sa Goix, ou si peu. 

La  FCSCQ 

Trois phrases seulement dans l'intervention de M. 
Jacques Chagnon, président de la FCSCQ, paraissent ré- 
pondre à trois objections soulevées dans le Livre blonc : 
la première sur la compartimentation des commissions sco- 
laires selon le niveau d'enseignement. la seconde sur le 
peu d'intérêt manifesté par la population lors des élections 
scolaires, la troisième sur les plus préoccupations plus ad- 
ministra.tives que pédagogiques des commissions sco- 
laires. A la première objection, M. Chagnon répond : 
<< ... Nous sommes pour i'intégration du priiiiaire et du se- 
condaire. Cela s'est réalisé déjà dans plusieurs régions du 
Québec. C'est actuellement le ministèrede I'Education qui 
nous empêche de poursuivre cet objectif. » A la seconde 
objection. i l  rétorque : « Un gouvernenient vraiment ins- 
piré d'idéaux démocratiques essaierait plutOt d'améliorer 
les modalités du suffrage universel uour l'élection scolaire, 

;/LI budget de  ,'État consacré à I'Éd~icotiori » (< 12). 
11 est significatif néanmoins aue le  résident du CSIM 

ne rCpdnd r2cllement qu'aux deux ohjcctions que le :ou- 
vernement a inïérées dans la Iihtc de rc~r«che i I'cncontrc. 
des commissions scolaires et qui ne kflètent pas, à vrai 
dire, les préoccupations de « bien des citoyens » : I'ina- 
daptation structurelle des conimissions scolaires au cadre 
juridique et administratif actuel et la lourdeur et le coût 
élevé de leur fonctionnement. 

Ce dernier point est loin d'être démontré dans le Livre 
blriric, selon M. Mongeau. Celui-ci, en effet, ne contient 
« absolument aucun t~bleau,  aucune statistique compara- 
tive sur le coût actuel des divers paliers de responsabilités 
et ne soumet aucune projection de coût pour l'avenir' ». 

Que le président du CSIM ne réponde qu'à ces deux 
objections, témoigne au moins d'une chose : la guerre à 
finir entrc le gouvernement et les commissions scolaires 
est plus ~>olitiqirr que scolaire. Le Livre hlarlc le laisse 
entendre dans une phrase : 

plutôt que de l'éliminër.  a ail leu;^, depuis environ cinq c L a  ~>olirirnrioit qi<'onr cutrrri<r ces »ri/ierir rr'n pas nrrnnré 1t.r 
ans, la FCSCQ a multiplié ses démarches auprès du MEQ chores er o »t<8iiiJ>.sienie~ir criitré plrrr <~c riiaillernetirr CI de di- 

pour que la Loi sur les élections scolaires soit amendée ver rio,^.^ yuc dc soirci polir Irr qiro~iri. de /a pi.<fnjiojiic ri rlil projrr 
i<iricnrif 2, (p. 26).  
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Le nrésident de la FCSCO de son côté. déclare dans Les conventions collectives 
son intehention : « Alors quenous nous attendions, entre 
autres, à des investissements de ressources au niveau pé- 
dagogique. la réforme est axée sur des préoccupations ad- 
ministratives et oliti ues Nous disons donc que c'est irn g 4 . .  . 
projer politiqire .. Ce a quoi, le ministre de I'Education 
répondra : « Tout invite à penser que les propos du pré- 
sident général traduisent d'abord les intérêts corporntisres 
d'irn esrablishment, dont les préoccupations de pouvoir, 
prestige et administration ont trop souvent primé sur les 
préoccupations éducatives et sociales, sur le souci de vérité 
et sur la volonté de faire avancer au Québec la cause de 
projets éducatifs de qualité7 ». 

Un débat peu rigoureux 

L'école a peu à gagner d'un combat politique mené 
sur son dos. * Bearrcoirp de  ciroveris u - pour reprendre 
une expression chère au L i v r e  blaric - aimeraient plus de 
transparence et de rigueur dans les débats. « Votre droit 
de vote est menacé. Debout ! », dit le slogan de la cam- 
pagne d'opposition du CSIM. Brillante publicité, quand 
on sait que de 70 à 92% des citoyens ne se prévalent pas 
de leur droit de vote ! Mais ce n'est qu'un appât se presse- 
t-on d'ajouter. pour « capter l'attention e t  susciter I'intérét 
du public » ; le véritable objectif est de maintenir les com- 
missions scolaires dans leurs cadres politiques actuels. Cette 
défense du statu quo. qui eût coûté près d'un million de 
dollars, a avorté quand le minsitre de I'Education a mis 
brusquement fin à son a pèlerinage » à travers la province, 
le 22 octobre dernier. Et finalenient, la preuve n'a pas étC 
faite. par le CSIM, que le statu quo était préférable à la 
réforme envisagée. Espérons pour Pâques ou la Trinité ... 
Un leurre ? 

Pour la FCSCQ, « la restructuration scolaire proposée 
est un leurre pour les Québécois et nous avons l'intention 
de le dire. affirme M. Chagnon, de le prouver et surtout 
d'empêcher le gouvernement et le ministère de I'Education 
de mettre à exécution son projet8 ». La FCSCQ a tenté de 
le dire, et son plan d'action était imposant : signature de 
pétition, distribution de dépliants, publicité dans les mé- 
dias, participation systématique aux lignes ouvertes à la 
radio. etc. Mais qu'a-t-elle prouvé 7 Elle a affirmé, certes. 
que le projet de  réforme était « irréaliste », « non dénio- 
cratique », « coûteux 8 ,  « inopportun a, qu'on s'apprêtait 
à étatiser les écoles et que l'enseignement n'en serait pas 
amélioré. Mais, à l'instar des Jésuites de Pascal, suffirait- 
i l  qu'elle le dise pour qu'on la croie ? Affirmer n'est pas 
prouver. Espérons que les milliers de  dollars que la volte- 
face de M. Laurin lui a permis d'économiser soient utilisés 
pour définir une position claire et nette des commissions 
scolaires face à l'avenir du système scolaire. Car, dans ce 
conflit de pouvoir, << bien des citoyens » souhaiteraient 
que chaque partie, tout en défendant son point de vue, se 
préoccupit davantage du bien réel de l'école que d'intérêts 
politiques. Le débat y gagnerait en clarté, cohérence et 
sérénité. 

Le pouvoir « parallèle », à l'école, est exercé par des 
codes de prodécures d'allure assez souvent tyrannique que 
l'on appelle conventions collectives. Elles sont générale- 
ment signées entre le gouvernement, les commissions sco- 
laires et les centrales syndicales, quelquefois remaniées 
par une loi subséquente. parfois même imposées. La pro- 
position gouvernementale de restmcturation scolaire af- 
fecte de diverses manières les structures syndicales exis- 
tantes, laisse entendre que certaines règles des conventions 
collectives seront assouplies et que les conditions de travail 
des personnes syndiquées seront, par le fait même, quelque 
neu changées. Les centrales svndicales devaient réaair, et 
i>armi elKs, la plus importaRte : la Centrale de I'ënsei- 
gnement du Québec. Voyons quelle fut sa réaction face 
aux critiques dont les conventions collectives sont l'objet 
dans le L iv re  blanc. face à ce qui également, dans ce Livre, 
affecte directement les conditions de travail des personnes 
syndiquées et les organisations syndicales et face, enfin, 
à l'ensemble du projet de restmcturation scolaire9. 

Des règles néfastes 

Le L iv re  blanc dénonce à plusieurs reprises le rôle 
néfaste des règles des conventions collectives sur la vie de 
l'école (p. 22-23 ; 33-34 ; 88-89). Ces règles n onr f in i  
p a r  corrsriruer une sorte de  sfrircture ef de  réglcmenrarion 
pour aiirsi d i re  pural lèles orrx structirres et  rGglementatioris 
dir systhnc scolaire ... Toirt  se passe comnte si u n  code 
pnral lèle régissait d e  p lus en  plus les orientarions er le 
foncrionnemei>f de  l 'école  québécoise w (p. 34). On dé- 
plore la rigidité de ces règles, leur caractère détaillé, en- 
vahissant, paralysant : minutage rigoureux des activités, 
critères très stricts en matière d'affectation des personnels. 

r ... En bien des cndroirs. Io vie de I'écoie bar ou rythme des 
con~~etriio>ts coilccrives. Tour se passe eomine si Io vie pédogo- 
giqr,~ elle-inPrne dciroir érrc négociée : projer édueorij, i~iriariifes 
locoics. dialogue parenrs-cnseijinanrs-direclion sont possé.1 ait 
crei<scl des relations de rravoii cl ? ioissrnl porj'ois leur âme el 
lerir irtspirorion. Est-ce à dirc qrie ... I'écoie scroil et1 résidrnce 
si,n,eiliée, à In merci de.7 code.7 er procédiircs d'aiiure tyran- 
tziq!,~ ? ESI-CC à <lire que le projer édt<carijpoiirrair ainsi érre 
,nilié er déi~v~ré par io gesrion di, conrrnr de travail ? Beoucoitp 
de cirownr le p~nrott E I  y voicnr I'cine des principles hypo- 
tiiiqi<rsd~I'éroIracr~~ell~ u (p. 23). Et c'est pourquoi n desajrts- 
remci?ls majcltrs .s'i,ripore?ii en ce qui a irai1 à I'esprir er à I'op- 
piicnrioii dcr coni.eiirioirr coliecrii.e$ w (p. 34). x L'imporraiire 
nolt>,rllc reconnrie h I'érolr e.rigrra des parties ... rtnc opproclre 
rnoito rigide. dnia,rrnge pc,rménblc o,,.r ii>rpérori/s du projer *du- 
cari/ rr pllrs so<<cici<re de concrriorion w (p. 47). Bref, n foui 
iiidiqae qsr, rertaiiie.~ clai<ses des not<veiies enle~rrcs coiienii~es 
dci,r<iic>tr arc ré.~olione,rr sorrr Ir signe dc I'ossotplis.iemenr. de 
in si»~pi@cnrion et rlr Io rédrtrriort du cornclère orrroniariqire de 
I'apl>iicorio,i der r>gies ncri!elles r (p. 88). 

La CEQ 

Le document de la CEQ ne parle, sauf erreur, qu'à 
deux endroits et qu'indiictement de ces malaises ... pour 
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les confirmer ! Ainsi, soutient-on que c'est par voie de 
négociation que doit être précisée l'autonomie individuelle 
et collective des travailleuses et travailleurs de I'ensei- 
enement, de même que les lieux d'exercice de cette au- 
tonomie. C'est ainsi,' par exemple, que le moment et le 
contenu de rencontres avec un eroupe de parents d'un ni- - .  
veau pourraient être décidés conjointement avec la direc- 
tion de I'école. « Quant aux aspects concernant la vie de 
I'école dans son ensemble, il appartient à chaque catégorie 
de personnel d'établir pa r  voie de négociatio~i les modes 
et les mécanismes de participation qu'elle souhaite1" ». 

L'autre cas est plus cocasse ; il concerne I'organi- 
sation hiérarchisée et parcellisée du travail. Le Livre blanc 
dit : ,, Le miiiisrère dfiterniiriera ... les nttribrrtions cnrac- 
téristiqiies des corps d'emploi des différentes catégories 
de perso~tnel ... » (p. 69). Et les exéeètes de la C E 0  de 
commenter : « Un aspect mérite particulièrement notre at- 
tention. I I  s'agit de la création possible par règlement de 
nouveaux corps d'emploi, ce qui permettrait au MEQ de 
modifier à sa convenance la répartition des fonctions entre 
cadres, professionnels, enseignants, personnel de soutien. 
Le Ministre indiquerait pour chaque corps d'emploi la na- 
ture du travail i faire, les tâches à effectuer et les qualités 
requises ... On peut facilement imaginer - et I'imagina- 
lion de nos Don Quichotte est féconde. comme on va le 
voir ! -que le Ministre voudrait d décloisonner les fonc- 
tions . pour permettre au directeur de I'école de confier à 
une ou à un niême employé des taches auparavant effec- 
tuées par diverses caléeones de personnelS. Ainsi, à titre 
d'exemple, une même personne pourrait-elle se voir con- 
fier, dans le domaine de l'enseignement de la physique, 
les tâches actuellement assumées par l'enseignant, l'ap- 
pariteur, le technicien, le surveillait, le consefiler, le con- 
cierge et le magasinier ... » On attendrait tout d'un syn- 
dicat, sauf quand même qu'il se fit le défenseur du tay- 
lorisme ! Aussi bien nos auteurs se reprennent-ils et ... 
s'enfoncent : « Sans approuver pour autant l'organisation 
hiérarchisée et parcellisée qu'on connaît actuellement, une 
telle persoective de  bouleversement des tâches est . . 
préoccupante" ». . . 

Telles sont les deux réoonses aue la C E 0  onoose aux . .. 
accusations portées dans le Liljre hla~ic contre la rigidité 
d'application des règles des conventions collectives. C'est 
un peu court ! II y en aurait une autre, à vrai dire, mais 
il s'agit plutôt d'une constatation que d'une réponse. Com- 
ment assouplir les critères très stricts des conventions col- 
lectives pour l'affectation du personnel scolaire et lutter 
contre l e  vieillissement du corps professoral '? 

Dans une entrevue accordée au journaliste Mayrice 
Roy et publiée dans Cl tb te la i~ie~~,  le ministre de 1'Edu- 
cation reconnaît que le problème du vieillissement du corps 
professoral est bien réel, mais ajoute-t-il, « on trouvera 
une solution, lors des prochaines négociations collectives. 
en orooosant d'assoudir le critère d'ancienneté. Jusou'ici. 
lo&u'il y avait un poste libre, on ~ ' a c c o r d i i ~ i ~ a  pe;sonne 
aui avait accumulé le olus d'ancienneté. auelle aue soit la 
matière qu'elle enseignait. Ce qui fait professeur de 
mathématiques se retrouvait à enseigner les lettres. On 
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envisaee sérieusement de mettre à côté de  ce critère d'an- - 
cienneté le critère de  la compétence professionnelle et aussi 
le critère du mérite. autrement dit la qualité du travail de 
l'enseignant. De plus, on pourra affeqer des enseignants 
à d'autres tâches, au ministère de I'Education, dans les 
organismes de santé ou dans les municipalités régionales 
de comté. Une amélioration de la mise à la retraite et une 
meilleure utilisation des années sabbatiques contribueront 
aussi à faire de la place pour de nouveaux enseignants. .. » 

On ignore, à l'heure actuelle, si les décrets imposés 
par le gouvernement ont pris en compte ces considérations. 
Mais. on ne s'étonnera pas que la CEQ constate : « Si la 
restructuration scolaire s'appliquait, c'est l'ensemble des 
conditions de travail des différentes catégories de person- 
nel qui s'en trouverait affecté, à commencer par la sécurité 
d'emploi et dans l'emploi. On appréhende nifme que cer- 
taines catégories de personnel pourraient être complète- 
ment évacuées du réseau scolairei2 >>. L'enjeu d'une telle 
modification des règles des conventions collectives est le 
bien de l'école contre le droit « inaliénable » à  la sécurité 
d'emploi. Y aurait-il d'autres so!utions possibles que celles 
préconisées par le ministre de I'Education ? Peut-être, mais 
il  est temps de les chercher et de les appliquer. 

Des remises en question 

Les changements prévus dans le Lhve blaiic touchent 
aux conditions de travail des syndiqués et aux structures 
syndicales. On peut comprendre et partager les inquiétudes 
et les réticences de la C E 0  devant ce au'elle aooelle « la 

- 
corporations-écoles, etc. Les craintes qu'elle exprime de- 
vant cc qu'elle nomme « l'arbitraire du pro.jet éducatif >> 
ne sont pas vziines : certains conflits, en effet, sont à pré- 
voir entre le personnel à l'emploi de l'école et le conseil 
d'école qui déterminera ses besoins en personnel et dis- 
tribuera les tâches entre les employés de  I'école à partir 
de son projet éducatif. Qu'arrivera-t-il des enseignants qiii 
ne seront pas en accord avec le projet éducatif choisi et 
imposé ? 

n Les cltnriger~ients apportés à la carte scolaire aii- 
ront inévitablement IIIZ impact important sirr les striictures 
syndicales des drfférents persorinels irlivrnnt nctitellemeni 
dans les écoles et dans les commissio~ts scolaires. de  m2me 
qire siir les strrrcrlires des associations de  cadres sco- 
laires.. . La ~~oirvelle carte scolaire nirra des effets direcrs 
sirr la nature des ilnités d'accréditation. L'L;tablissement 
de la ~iouvelle carte scolaire sorrlèvera aussi des problèmes 
relatifs au transfert des persormels et à l'harmonisation 
des co~iditioiis de trai,ai/ a, reconnaît le Livre blanc (p. 86- 
87). 

On comprend qu'une centrale syndicale s'interroge 
sur ces changements et demande qu'ils ne portent pas at- 
teinte à la sécurité d'emploi e t  dans I'emploi des 
personnelsiJ. 



Une réaction globale 

La défense de ses droits et de ceux de ses syndiqués 
est la première tâche d'une centrale syndicale. Cette dé- 
fense exige souvent plus qu'une riposte coup-à-coup. On 
comprend donc que la CEQ ait exposé une position globale 
vis-à-vis du projet gouvernemental, même si par ailleurs 
la prétention que s'est arrogée cette centrale au fil des ans, 
de parler au nom de la collectivité, de toutes les travail- 
leuses et de tous les travailleurs du Québec, soit agaçante, 
tout comme la prétention de son vis-à-vis et adversaire, 
l'Association des parents catholiques de soutenir la « vraie » 
position des catholiques. Bien des travailleurs et des ca- 
tholiques ne se reconnaissent ni dans la position de l'un 
ni de l'autre. Quoi qu'il en soit, la prise de position de la 
CEQ à l'égard du Livre blanc. dans son ensemble, mérite 
attention. Certaines critiques adressées à l'endroit de la 
réforme, rebaptisée du nom de contre-réforme, et certaines 
suggestions méritent d'être prises en considération. 

Trois points seulement de la « contre-réforme » ren- 
contrent la faveur de la CEQ. Elle « appuie le principe de 
l'intégration de l'éducation préscolaire, primaire et secon- 
daire sous l'autorité d'une même commission scolaire ... 
Elle appuie également la formation de  commissions sco- 
laires non confessionnelles er l'instauration d'un régime - 
d'option entre I'cn>cignement religieux et I'en\cignemcnt 
de la morale laiauc à tous leî niveaux. ,elon l'option dcç 
parents ou, au secondaire, celledesétudiants ». C ~ S  appuis 
étant concédés, la CEQ rejette, pour dix raisons de valeur 
inégale, le projet de restmcturation scolaire comme glo- 
balement inacceptable et s'oppose à ce qui en fait le pivot : 
la constitution de corporations-écoles et la création d'un 
conseil d'administration par école". 

Des critiques justes 

Ce refus global ne saurait masquer la justesse de cer- 
taines critiques. La CEQ affirme avec raison que la dé- 
mocratisation de I'école est loin d'être terminée et que les 
coupures budgétaires ont entraîné et continueront d'en- 
traîner une détérioration des services dans les milieux éco- 
nomiquement faibles. C'est avec raison également qu'après 
bien d'autres la CEQ s'interroge sur << la marge de ma- 
nœuvre réelle dont disposerait I'école lorsqu'elle aurait 
respecté les lois, les règlements, les régimes pédago- 
giques, les programmes, les manuels et le matériel didac- 
tique approuvés, les modes d'évaluation et les règles de 
certification, tous établis par un ministère de 1'Education 
de plus en plus centralisateur, et dans le cadre des poli- 
tiques de  financement du g ~ u v e r n e m e n t ' ~  ». 

Elle n'est pas vaine, non plus, la crainte que la ré- 
forme, centrée sur I'école, loin de valoriser les différences, 
n'accentue au contraire les inégalités et qu'on ne « voie 
se développer de façon de  plus en plus criante des écoles 
de riches et des écoles de pauvres17 ». Le choix de I'école 
à la convenance de chacun n'est-il pas une illusion pour 
la grande majorité des parents ? On peut se poser la ques- 
tion, tout comme on doit aussi s'interroger sur la parti- 

cipation éventuelle des parents au conseil d'école dans les 
milieux socio-économiquement faibles. II parait sain, en- 
fin, de dénoncer le principe, pour le moins ambigu, de 
I'école s prolongement de la famille a, sur lequel le Livre 
blanc s'appuie pour transférer aux corporations-écoles des 
responsabilités jusqu'à présent assumées par les commis- 
sions scolaires. 

Trois suggestions 

Parmi les suggestions faites par la CEQ, retenons-en 
trois qui, bien que directement inapplicables selon le plan 
actuel de la réforme gouvernementale, pourraient néan- 
moins Ctrc priics cn co;is~d>ration ci ad?piées \or\ du projet 
f in t r l .  La C E 0  .< I;ivori.;c. i I'int6ricur d'un proict ~duc;iiif 
national, l'adoption d'un projet éducatif adiptk au besoin 
d'une région, élaboré déniocratiquement au niveau de la 
commission scolaire avec la contribution de  diverses or- 
panisations ... r La C E 0  orouose également « aue les 
Comniissions scolaires soTeit dirigéespar un conseii cons- 
titué en nombre égal : a) de commissaires élus au suffrage 
universel parmi l& représentants autorisés des associations 
de parents accréditées auprès des écoles ou, à défaut, parmi 
les membres des comités d'écoles ; b) de  commissaires 
élus au suffrage universel et direct sur la base d'un terri- 
toire donné ». 

La CEQ, enfin, « réaffirme sa volonté de  voir s'ins- 
taurer une collaboration étroite entre les travailleurs de 
l'enseignement et les parents, individuellement et collec- 
tivement, dans le cadre de rapports d'égalité qui tiennent 
compte de  la spécificité des rôles de chacun ». Cette pro- 
position a été développée dans le document intitulé : Por(r 
rrrie ilérirable coopi.ration ù I'école. Cette ouverture ti- 
mide, mais réelle, de la CEQ vers les parents mérite d'être 
encouragéei8. 

Concluons. Le conflit de pouvoir entre le gouver- 
nement, les commissions scolaires et les centrales syndi- 
cales existait bien avant la patution du Livre blanc. La 
publication de la proposition gouvernementale a envenimé 
ce conllit qui a éclaté au grand jour. 

Le gouvernement, jouant la carte de l'opinion publi- 
que, du « on 0 ,  et des parents, puis'imposant les conven- 
tions collectives, a tenté d'amoindrir les pouvoirs des op- 
posants. Devant la stratégie déployée, on se défend mal 
de I'inipression d'un règlement de comptes. 

Les commissions scolaires et les centrales syndicales 
devaient réagir. Elles le firent, moins en répondant aux 
accusations portées contre elles, qu'en s'attaquant, pour 
défendre leurs propres pouvoirs, aux faiblesses du projet 
gouvernemental dans son ensemble. 

Ce combat, à armes inégales, ne fut pas vain, puisque 
l'opinion publique, si manipulée soit-elle par les médias, 
d'abord favorable au projet gouvernemental, devint de plus 
en plus hésitante, puis réticente, ce qui amena le gouver- 
ncintnt à retirer niomcnran~mcnt son projet, pour l<rcvoir. 
it-1-011 oppris depuis". Lcs hostiliti.;, un moment suspen- 
dues, repiendront au printemps sur de  nouvelles bases. '~ui 
en sortira vainqueur 7 L'école ?Peut-être ! Carest-ce bien 

PROSPECTIVES DÉCEMBRE 1982 173 



REFORME 
8EBLBUIE 
encore d'elle qu'il est question dans ces conflits de pou- 
voir ? 

4. L e s  conflits o rgan i sa t ionne l s  

Dès la pamtion du Livre blnric. la critique fut unanime 
sur un  oint : si le oroiet de restructuration scolairc voit 
le jour.'tel que de nombreux conflits organisa- 
tionnels ne manqueront pas de surgir. Voici ce qu'ccrivait 
Léon Dion, quinze jours après la parution du Livre blanc : 

« Élant donné que, lani au plan éducaiif, qu'administraiif ci linan- 
cier, Ic Conseil d'fcole piirtagerait ses responsabilités ;wcc d'auircs ins- 
tances. n'y aurait-il pas un risque flagrant qu'un le1 système scolaire 
n'engendre. pour ainsi dirc de lacan arganiquc ou encore structurelle de 
nambrcuses dysfonc~ionr (dédoublcmcnts. cmpiètcmcnts. recoupements 
ou chevauchemenis des t2chcs) dc mfme que des conllits insolubles et 
constants avec Ics autres catégories d'intervenïnis i lii vie de I'école : 
avec la co»rmirrion scolnire qui aurait une rcsponsabiliié de coordination 

incl commc ci de s<iulien en matière éducative ci pédagogique el qui  agir. 
l'agent comptable d u  Conseil d'écolc : avec Ic rlirurri,ii,- <I'i'colr choisi 
par le Conscil ci qui serait chargé d'exécuter ses decisians : nvcc les 
ertrr;~imiirs qiii dcvraicnt obligaruircrnent s'iinpliqitcr diins I'iiction du 
Conseil. sinon :i titredc menihres. du nioins ci,ninieconsulrunts r6gi1liers. 
leur ahscncc entrainant I'impossibiliié de poursuivre sfricuscment le pro- 
jci éducniif ; avec les é1i.i~e.r eux-mi.mes, qu i ,  s'ils 6ioicni préscnis au 
Conrcil d'école, pr>urraicnt bien projeter sur les nicilibres üdultcs Ici 
relations ambivalentes qu'ils entretiennent ïvcc leurs pareas'" v s  ? 

On peut également prévoir des conflits entre le conseil 
d'école et son milieu. ainsi qu'avec d'autres écoles et le 
ministère de I'Education. 

II est hors de propos d'évoquer ici les nombreux con- 
flits qui ne manqueront pas de surgir dès la mise en place 
du nouveau système scolaire. Essayons plutôt de préciser 
pour quelles raisons les conflits seront inévitables. 

L e  conse i l  d 'école  

Le conseil d'école sera, selon le Livre hloric. composé 
en maiorité de parents d'élèves élus par leurs pairs, à qui 
ils devront rendre des comotes rigoureux sur la  facon dont 
ils exercent leur mandat. Mais la démocratie iocale et 
surtout communautaire ne s'exerce pas de la même ma- 
nière que la démocratie au plan de l'ensemble de la société 
et surtout elle n'engendre oas les mêmes conséauences : 
elle tend à être vécu; de f q o n  beaucoup plus intense. d'où 
les excès de toute nature auxauels elle Deut aboutir2' ». 

Le conseil d'école aura à' supporter la pression de la 
communauté, ses rivalités, ses affrontements. Toute dé- 
cision qu'il prendra sera passée au peigne fin et souvent 
critiquée. Et, à moins que tous les parents d'un quartier 
ou d'un village se mettent rapidement d'accord sur à peu 
près tous les sujets, depuis l'horaire des autobus jusqu'au 
statut confessionnel de l'école, les conflits sont inévi- 
[ables. Le prêchi-prêcha du Livre blaric sur « l'équipe- 
école qiri doit troirver ses terrains de con.sensii.s et gérer 
ses clilil~~rgerlces, en somme << composer », doris la 1016- 
raitce et le bon sens » (p. 40) ne changera, hélas ! rien à 
i'affairc. 

À la c o m m i s s i o n  s c o l a i r e  

La deuxième source de conflit serait à chercher dans 
la concurrence tout à fait loyale à laquelle se livreront les 
divers conseils d'école d'une même commission scolaire. 
La commission scolaire a promue n au rang de coopérative 
de services ne pourra pas touiours rendre des services équi- 
tables à chacune des é~oles.~uis~u'el le- i i iême ne dispGse, 
somme toute, que de pouvoirs limités au plan de la gestion 
des ressources humaines. matérielles et financières. I I  lui 
faudra trancher entre deux écolcs qui désireront avoir le 
mêtiie dirccteur, viser à bien répartir dans chaque école le 
pcrsonncl administratif, enseignant, professionnel et de 
soiitien. selon le plan d'eflècti1.s que chaque école lui aura 
soiiinis pour chaque catfgorie de personnel et. bien sûr. 
en tenant compte des dispositions des conventions collec- 
tives. 

En fait. chaaue décision aue orendra une commission , , 
scolaire risque de devenir une cause de jalousie. de rivalité 
et de conllit entre les écoles. Cet n or.eririisnie cle corlcer- 
ration et (le coordirintiori oit seri~ice rle.~ Gcoles a est appelé 
à devenir, à n'en pas douter, << uri important lieii d'orbi- 
lr<ijie ». comme le répcte le Lii're Wonc à trois reprises, 
sans doute pour le bien faire entcndre (p. 60  : 62 : 70). 

Le c h e v a u c h e m e n t  d e s  p o u v o i r s  

La principale source de conflit sera le chevauchement 
des oouvoirs et des resoonsabilités entre les diverses ins- 
I:,ncc\ . conseil (I'C~.olc. coiiinii~~itin scolaire. et tiiini~tc'rc 
<Ir. I'étliic>iit)n. '< De qiicllc üiitorit;. I'ccole rclèvïra-1-cllc 
; I U Y  pllin\ p2dago~icluc. financier et ;idni~nisir~tii. tlc- 
ni;indc' h l .  Cl;iudc Klan ' Ilel2vera-1-cllc tlc 1;t commission 
scolaire ou directement du ministère de  éducation 7 Sous 
quels ypects ? Le Liilre blaric est flottant et vague à ce 
propos-- n. Et c'est vrai ! On se demande parfois qui dé- 
cidera quoi. 

Un seul exemple. mais on pourrait les multiplier. 
Question : L'école pourra-t-elle vraiment définir son ca- 
lendrier scolaire ?Si oui, comment ?La  réponse est laissée 
à l'intelligence ou l'imagination de chacun. Voici les don- 
nées du problème : 1)« L'école définirn soi? caleilclrier 
,scolnire. coilformémenr oirx règ1ement.s en vigireur et en 
terinnt compte des impératifs de coorclirlation du trarisport 
scolaire » (p. 5 3 )  ; 2) n C'est la commission scolaire qui 
assiirera la gestion du transport scolaire, selon les mo- 
dnlirésfi.vées en concertation avec les écoles de son rer- 
rifoire : I'élaborcitio~t concertée de ces inodalirés est par- 
ticalièrernent importarite, puisque le calendrier er I'ho- 
raire cles ;coles dépeiideilr soiii~cnr et poirr beaucoup cles 
coiirroirire,s dit traitsport (p. 63) ; 3) « Le miriisrèrepoirrra 
igolement adopter des règlentenrs coiiceriinrit le colen- 
drier scoloire u (p. 69). 

Conse i l s  d ' éco le  et e n s e i g n a n t s  

On peut s'attendre également à ce que s'élèvent des 
dis~utes et des auerelles innombrables entre les conseils 
d'&ale et les enieignants ou professionnels, en raison des 
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pouvoirs accordés au conseil d'école à l'égard de I'ensei- 
gnement et des enseignants. S'il est sain, ainsi que le re- 
marque le Livre blaiic. que n soient disriiiguées les ins- 
tances oii se diserit les besoins et se prennent les orieii- 
tatioiis et les instances qui dispensent les services souliaités 
et poiirsiiisent les orientatioits définies » (p. 57), il n'est 
nullement sain que des instances, comme le conseil d'école, 
qui n'ont pas de compétences particulières en matière de 
pédagogie ou d'évaluation soient appelées à partager 
eiirre Ics personnels affectés à I'école les tâches et les 
atrribririons décrites dans les règlements générailx u 
(p. 55). c à collaborer à l'évali~atiori des progromines de 
forriiotioii. des régimes pédagogiques. des niariuels et rlir 
?nrtri;riel didactiqire u, q, à choisir, même si c'est aprés 
cotisirlration des enseignants. les méthodes pédago- 
giqiies u, K à établir lin systèrne rl'évalirotiori des appreil- 
tissages r (p. 53). Ce pouvoir de décision et de contrôle 
qui est donné au conseil d'école ne peut qu'engendrer des 
conflits. ce qui ne contribuera pas à améliorer la qualité 
de l'enseignement. 

Un pouvoir  illusoire 

Les conflits enfin proviendront des innombrables ba- 
lises établies pour endiguer les pouvoirs du conseil d'école, 
et sur lesquelles, un jour ou l'autre, toute décision sérieuse 
est appelée à s'échouer. 

<< Les pouvoirs qui sont censés échoir aux écoles sont 
en réalité illusoires ., écrit M. Donald A. Burgess. Et 
d'ajouter : « Le ministère a tellement bardé l'école de dé- 
crets. de normes, de règlements et de normalisations qu'il 
reste peu de place pour l'initiative locale ... L'école aura 
effectivement beaucoup de responsabilités mais peu de 
pouvoirs. Si nous prenons à la lettre le précepte énoncé 
dans le Livre blanc en ce qui a trait aux rapports entre la 
démocratie, les responsabilités et les pouvoirs, notre con- 
clusion ne peut être que très pessimiste et très embarras- 
sante : « Pas de vraie démocratie sans véritable respon- 
sabilité : et oas de  vraie resoonsabilité sans vrais 
pouvoirs" » (p. 24). 

Mais au lieu de révoltes et de conflits. les balises 
gouvernementales pousseront peut-être l e s  conseillers 
d'école sur le chemin de la désillusion et de la fmstration, 
qui. peu à peu, s'en iront sur la pointe des pieds en aban- 
donnant aux mains de leurs bienfaiteurs les miettes de pou- 
voir qu'on leur avait concédées. 

5. Utopie c o m m u n a u t a i r e  et idéo log ie  
bureaucra t ique  

Toute réforme est chargée d'utopie et d'idéologie. 
L'utopie est, d'après la double étymologie grecque pos- 
sible, le lieu qui n'existe pas (ou-topos), ou le lieu qui est 
bon (eu-topos). Elle est dite communautaire, lorsqu'elle 
croit pouvoir rejeter l'organisation bureaucratique et les 
hiérarchies de commandement, au nom de la participation 
aussi directe que possible de tous aux décisions et aux 
valeurs de la co~lectivité'~ ». L'utopie, cherchant dans 

l'avenir imaginé une contrepartie aux maux du présent, cst 
remise en cause de l'ordre établi ; elle est rêve d'une so- 
ciété parfaite et symphonique. L'idéologie est, à l'inverse, 
représentation rationnelle, interprétation d'une situation 
historique en termes d'absolus. Elle est dite bureaucra- 
tique, * lorsqu'elle veut soumettre le sujet historique aux 
règles intemes, considérées comme scientifiques de I'or- 
ganisation rationnelle et opposent la logique de celle-ci à 
l'irrationalité des sentiments individuels. Ce tvDe d'idéo- 
logie requiert une adhésion active des individis' à des va- 
leurs collectives auxauelles ils doivent ~ a r t i c i o e ? ~  ». 

L'école communautaire et responsa'ble relève à la fois 
de l'utopie communautaire et de l'idéologie bureaucra- 
tique. Elle est, comme le dit très bien le titre d'un éditorial, 
<< comniunautaire et castrée ». Ou encore, comme on en- 
tend dire assez souvent, la réforme aura pour effet une 
décentralisation des responsabilités,et une centralisation 
des pouvoirs, N utle niainmise de I'Etat srrr les écoles qire 
persoime rie jirge .sonliaitable >, (p. 60). 

Entre  l'objectif et la bureauc ra t i e  

L'objectif de la réforme est louable, qui cherche « à 
revaloriser l'érole. à la rendre responsable de son projet 
érlrrcrttif. à eii faire le pivor dir système scolaire. à la re- 
doniier à ses rrsrigcrs et à ses agerits >, (p. 37). « Ce qiri 
est proposé. nous dit-on, c'est iule école. carrefoirr 
cori~iiiioiarrtairc. plaque touriianre où la cornniunauté se 
rloiiiie à soli école et où l'école se donne à sa communairté. 
Celle-ci doit poiri~oir se doriirer iriie école qrri la reflète, 
qui rGporide le ses besoins et qiii promeirrw ses valeiirs 
érlircririr~es et crrltirrelles. C'est par le projet éducatif qire 
perrt arlvenir cetre école davailrage iiirégrée à sa corn- 
inrrtioiiré locale. à sori milieu rée1,'à ce qui ressenible à 
bieii des égards à iine sorte (le micro-pay oir de petite 
patrie » (p. 41). Hélas, ce micro-pays est « un bon lieu 
qui n'existe pas n, c'est une utopie qui est incapable, sinon 
en rêve. de pouvoir se défaire de l'organisation bureau- 
cratique pour pouvoir jouir d'une réelle autonomie. 

Car la bureaucratie ministérielle continue et conti- 
nuera, même après la réforme, à veiller sur le bien-être de 
l'école. I I  lui faudra encore, pour régler des conflits or- 
ganisationnels ou certains conflits de pouvoir, et pour s'ac- 
quitter de sa mission éducative, écrire des règlements, don- 
ner des directives, ratifier des arrêtés en conseil, tout n ni 
adol>tant irri sr?/@ d'iiiren~eiitioii rlni'aiitage inspiré et co- 
/or<: par sa missioii rl'orientarioii et de service (p. 70). 
La multiplicité et la complexité des questions et des pro- 
blèmes qui surgiront de quelque trois mille consei!~ d'école 
« ,solliciteroiit de toirres parts le ininistère rie I'Ediication 
ri voir à ceci et ci celii 1, (p. 3 1). Et ainsi, non pas de  bonne 
grice, mais par la nécessité des choses. s'effectuera la 
centralisation du système scolaire. 

Entre l'utopie communautaire et l'idéologie bureau- 
cratique, se tient le « possible réel 8 .  Le sain réalisme 
appelle des réformes urgentes : l'instauration d'un régime 
d'option entre l'enseignement religieux et moral, l'inté- 
gration et la réduction du nombre des commissions sco- 
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laires, leur répartition selon des critères linguistiques dans 
l'ensemble du Ouébec. oourauoi oas. et l'établissement . . ,  
d'une nouvelle carte scoiaire. 

Sur tous ces ooints. un vaste accord s'est dessiné oar- 
mi la population. :< ~ i c n d e s  citoyens ,, souhaitcrüicnt >ga- 
lement uue I'2colc ait ri.cllt.nirnr olus dc a oou\'(iirs di-  
terminants » qui ne soient pas déià tous détirminés ! La 
modernisation des trois partenaires. du système scolaire : 
ministère de I'Education, commission scolaire et école, 
serait également la bienvenue. 11 faut prendre le temps d'y 
bien penser, et agir par étapes, sans nostalgie du passé, 
sans crispation sur le statu quo, avec une sage audace, car 

« Là où est le danger, là aussi 
Croît ce qui sauve >> (Holderlin.) 

Gérard Rochais 
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