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N.D.L.R. Dans la préparation de notre numéro spécial, nous 
accordions beaucoup d'importance à une réflexion sur les enjeux 

culturels, sociaux et pédagogiques qui sous-tendent les rapports entre 
informatique et éducation. Cette préoccupation nous a amenés - entre 

autres démarches et initiatives - à préparer un questionnaire assez 
élaboré que nous avons adressé à une douzaine de personnes travaillant 

dans une diversité d'établissements d'enseignement et dont nous 
connaissions l'intérêt pour le thème de notre numéro. Dans les pages 

qui vont suivre, nous reproduisons le texte même de notre 
questionnaire et nous laissons la parole aux personnes qui ont répondu 
à notre invitation. Pour mieux situer les textes que vous vous apprêtez 
à lire, soulignons que notre questionnaire comportait un certain nombre 

de directives dont les suivantes : 

Nous vous invitons à nous Si vous le préférez, vous 
faire part de  votre point de pouvez vous limiter à deux 
vue sur  tout ou partie des ou trois questions que vous 
thèmes abordés. Si vous développez plus longuement. 
choisissez de  répondre à la Si plutût que de répondre à 
plupart des questions, nous l'ensemble ou à quelques- 
vous demandons d'être le unes des questions suggérées, 
plus concis possible : une vous préférez nous proposer 
vingtaine de lignes pour un texte, nous le recevrons 
chaque question traitée nous avec grand intérêt. 
paraît un ordre de  grandeur 
maximum. 

Des six collaborateurs qui nous ont livré la contribution promise, 
quatre - Mme Caron-Bouchard et MM. Bourgeault, Marcotte et 

Normand - nous ont fait parvenir un texte sur un sujet de leur choix 
et deux - MM. Bégin et Camirand - nous ont proposé des réponses 

à nos questions. 

Dans les pages qui suivent immédiatement la reproduction de notre 
questionnaire, nous vous présentons leurs points de vue. Les propos de 
MM. Bégin et Camirand viennent en premier ; ils ont été regroupés en 

fonction des questions traitées. Quant aux autres textes, nous les 
publions tels quels. Nous avons également ajouté le texte qu'un lecteur 

de PROSPECTIVES, M. Henri Bernard, professeur au Collège de 
l'Assomption, nous a spontanément fait parvenir. 



INFORMATIQUE ET ORIENTATION A DONNER 5" Selon différents auteurs, dont par exemple Alfred Bork (s in- 
A LA FORMATION DES ETUDIANTS teractive Learning sa. The Cornputerin the School: Tutor, Jool. 

Jutee, New York and London, Teachers College Press, 1980, 
1" Aux États-unis. on parle de plus en plus de la computer pp. 59-64) I'ordinateur favorise I'apprentissage des étudiants 

literacv ii OU de la technoloaical literacv comme une des de ~I#I+~PIIIS maniPres nntammanf les si,ivantes : - - F . - - . - - . - . . . - . . -  ... ............. 
exgences oe oase oans a foriiaiion a ashurer chez tous ce-x 
 JI freqdenteni e systeme O cnse gnement La larniliartié avec - par I'interacton q ~ ' i I  exige : l et~dlani es1 vra ment actif el 
.'orcinntn.ir n canacil6 n'nit ce! nrn "ille 8 ,  nn venl-P es faire c es1 un lacicur de moi vation , ........... , ... -r ........................................ - ... 
oartie des attributs d'une formation oénérale ? - par I'individualisation de I'enseiqnement qu'il permet ; 

, , ~ ~  ~ ~~~ ~~ ~~- ~ , ~ , ~  ~,~ ~ - ~ - -  

iechnologies nouvelles : renseignement de l'informatique ; la 
familiarisation avec I'ordinateur outil de travail et I'utilisation de 

~~~ ~ ~ ~~ 

meni a l'autre ? ~aut- i l  établir dés distinctions entre les ie;nes 
et les adultes ? 

3" Dans quelle mesure la généralisation du recours à I'ordinateur 
est-elle appelée à avoir des répercussions sur : les contenus 
de I'enseianement : la motivation des enseionants et des 
élèves ; laionction et la place de la mémoire dans la formation 

etc.), et ~'évalùation des apprentissages 

4" Dans Le Devoir du 20 janvier 1983, on rapportait ces propos 
de M. Jacques Laberge : 

Trop peu de gens se rendent compte de I'ampieur du bouleier- 
Semenr qu'apporleronr ces nouverles technologies éducatives. d 
moven er a ion0 terme. / . . I  Les oroorammes acluels sonr rous 

~~ ~~~~~ ~ ~~ ~ -~~ 

fondes sur les rrïémes theoGes du'dé;eloooement coonitif et osv- 
choiogique, clanordes par Piaget et son ecoie ... Onpreno pobr 
acqu~s qu'rl y a des phases ~mmuaoies oans le odvcloppemcnr 
des enlanrs el les programmes actuels sonr constru8ts en con- 
sevuence. Or, quelques expcricnces d'apprenr8ssage sur micro- 
orosnaiedr doré dd orooramme LOGO auraienr monrre. selon IJ,. 
que des enfants de s k  à huit ans peuvent rdaliser des ~erfor- 
manccs étonnantes. qui demanoenr ,a mairrise oe plusieurs no- 
fions complexes en analyse comoinaloire ou cn calcul oificrenbet 
el 8nlegrai Or, on croyair lusqu a mainrenanr qde ces nor.ons ne 
oouva enr s'acouér,r aian1 i aaolescence P JS o n  a o.tc eoa. 
iement :on a decouvee que des c. cancres ,, réussissaleht souvënt 
aussi bien et méme mieux que les premiers de classe lorsqu'on 
les faisair travailler sur ordinateur. 

Réflexions que ces propos vous suggèrent quant : a) aux théories 
touchant Iw développement personnel et les processus d'appren- 
tissage ; b) I'orientalion a donner aux pratiques pédagogiques. 

- bar le cbté très concret des ex~ériencesd'a~prentissage 
qu'il rend possibles : éléments de visualisation et de si- 
mulation notamment : 

- par es reiornoees, sur le plan d~ développemeni cognill. 
oes exerc ces de programmar on de I'ordinaie.r IJI-meme , 

- par le contrble du rythme d'apprentissage propre a chaque 
étudiant ; 

- par la gesiion beaLcoup plus f ne. beaucoup pius prec se 
oes oossiers etLdianis qu' permet (loJ]oJrs di, DO ni oe 
v-e de i apprentissage) 

A quelles conditions. I'ordinateur peut-il apporter cene contribu- 
tion ? Quelles exigences cela entraîne-t-il ? Perspectives critiques 
à souligner ? 

FORMATION ET PERFECTIONNEMENT DES MATTUES 

6" Nous dirioeons-nous vers un enseianement basé sur les res- 
sources ël les technoloaies dis~oniïiles ?Ouelles seraient ou 

~,~~ ~~~~ ~~~ - " ,  
ressource oui encadre et évalue les activités d'apprentissage : 
ses relations avec les élèves. 

P Comment les Facultés des Sciences de I'Éducation et les écoles 
de formation de maîtres devraient-elles se situer face a la ques- 
tion de I'utilisation de I'ordinateur a des fins pédagogiques ? 
Quelles répercussions cela pourrait-il ou devrait-il avoir sur le 
genre de formaiton des futurs maîtres ? 

8" Touchant le perfectionnement des maîtres en exercice, quelles 
stratégies devraient étre privilégiées et quelles devraient etre 
les composantes majeures d'un programme de perfection- 
nement à ce sujet ? 
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INFORMATIQUE ET SOCIETE LES STRATÉGIES D'IMPLANTATION ET D'UTILISATION 

9" Quelles sont vos observations (commentaires, prédictions, re- 13" Que répondre aux administrateurs locaux qui s'interrogent ? 
commandations) touchant l'impact de I'informatique aux plans 
culturel. économique et socio-politique ? Par exemple : Faut-il plonger tout de suite ou attendre que des technologies moins 

coùteuses et plus perfectionnées soient développèes et acces- - Le développement de I'informatique risque-t-il de donner sibles ? 
trop d'importance a la logique. à la rationalisation. au de- 
triment de I'afiectivité et de la spontanéité ? Par quoi faut-il commencer ? Dans quelle mesure faut-il tirer parti 

- La problématique du des banques de et des offres alléchantes de certaines compagnies qui offrent leurs 
la question du respect de la vie privée des citoyens ... appareils à des coûts avantageux ? Quelles prbcautions faut-il 

prendre à cet égard ? - Le rdle et I'influence des grandes sociétés multinationales 
sur les méthodes et contenus pédagogiques. Dans quelle mesure doit-on privilégier une approche concertée ? 

- Nouvelles technologies et problématique des inégalités so- Jusqu'à quel point le Gouvernement, le MEC) en particulier, seront- 
ciales ... ils ou devraient-ils être les définisseurs des orientations à prendre 

- ~ ~ ~ ~ ~ l i ~ ~  technologies et participation du citoyen : e.g. les à travers politiques. plans de développement, critères de finan- 
données et ressources disoonibies vont-elles favoriser un cement... ? 
engagement plus profond et plus généraliséou au contraire 
accentuer des réflexes de simple consommateur ? 

10' La situation actuelle et l'avenir prévisible ne confèrent-ils pas 
un caractère d'extrême oertinence à ce aue Georaes Friedman 
cons dera t comme un oel ma eur oe notre c c  sailon occi- 
denta e oéve opper une sagesse q ~ i  al e de pair avec ia PLIS- 
sance techn qJe dont noLs o sposons ? 

DE L'INTERACTION 
NOUVELLES TECHNOLOGIES - MONDE DE L'EDUCATION 

11. hie pe~t-on penser qJe a S. société éoucative 2. dont parla~t le 
Rappon F a ~ r c  commence à prendre forme el va seaevelopper 
OC D'US en 0:us avec a converoence et interconnect on oes 
diverses technologies ? (Aspecï cynergétique qui non seule- 
ment accroit la puissance mais aussi permet de diversifier les 
modes d'appropriation du savoir). 

- Situation actuelle 
- Perspectives d'avenir 
- Repercuss~ons actue es el prévisibles pour le systeme 

d enseiçnemenl : c enleies et i e ~ x  OL es reo note : mooes 
oe transm ss on oes sew ces OL o'acces ~ J X  sew ces 

l T  VOS réactions à ces propos de McLuhan : 

Le réseau mondial de communications va s'étendre et s'améliorer. 
II va introduire de nouveaux feedback lorise de conscience de 
I'effet réel produit sur i'autre) et ameneïia cornmunication à de- 
ven,r d alogue pruIP1 que monologrie. b va ellr,ter le "$eux mur qu! 
separe 1 ecole de la vie quolsd enne. II anerndra les gens ou qu'ils 
Solen!. 0'1 13f~0ue rour cela sera devenu real le. noris nous rem 
drons enlin'compte que lelieu véritable de nos études est le monde 
lui-même, la planète tout entiére. L'.. école-isoloir N est bel et bien 
en train de devenir l'" école-ouverture -, mieux, 1'. école-pla- 
nete -. Mutations 1990. H.M.H., 1969, p. 57. 

QJe va ex ger de nos établtssements cette introdLction de i'inlor- 
mat qLe en termes o acqJis ton de mater e a nvestissemenls ii- 
nanciers oe ternos reohs oour assdrer Lne intéaraton harmo- 

~ ,~~ , ~ ~ , ~  
n'ÏeMe ; de formation du personnel: 

14" Que vous suggerent ces propos de M. Jean Lortie : 
Une r6flexion sur l'incertitude des technologies éducatives Deut 

dévelop~emeni re~os'e sur: 1 )  une meilleure connaissance des 

dvnakismes /ndividuels et demeurent isoléi. Céiie~rooos no 78. 
novembre 1982, p. I 

15" Y a-t-il danger qu'on répète le même scénario que pour I'in- 
tégration de I'audiovisuel dans le système d'enseignement ? 
Comment orofiter de cette expérience ? A auelles condilions 
faire une reussite de cette utilisation de I'ordinateur à des fins 
pédagogiques ? 

16" VOS commentaires et suggestions louchant la création. la dif- 
fusion, I'utilisation et I'évaluation de logiciels et de didacticiels ... 
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LES RÉPONDANTS 
POINTS DE VUE CONTRASTÉS 

par  Yves BÉGIN, professeur-chercheur à I'INRS-ÉDUCATION 
et 

Charles CAMIRAND, professeur au Collège Saint-Jean-Vianney. 

N.D.L.R.  Noirs présentoris ici les réponses que riolis ont 
fgit parvenir M .  Yves Bégiri professeirr-clierchew ù I'INRS- 
Edacatiori et M .  Cliarles Camirait~l. e~iseignant air Coll8ge 
Saint-Jean-Vianney. Tous deirx ont exprirrté lerrrs opinioris 
sur le prei~rier bloc de notre qirestionr~oire concernant 
r l'infornratique et l'orieritritiort ù flonrter Ù la fornlation 
des érrrdiaitts » ( Q .  1 Ù 5) .  Noirs ai'orts doiic ri.<rli.sé irn 
montage qiri perrnet de coifroriter leirrs poirits (le virre res- 
pectifs sirr cliacrrrie de  ces questioiis. M .  Cainiran<l a nirssi 
répondir ù d'autres parties du qitestionnaire. Noirs repro- 
diiisoris ses propos touchorit la forr?iution er le perfection- 
nement des rnnîtres, le scénario d'iritégrariori de I'iifor- 
motiqire daris les établissernerits d'eriseigtienierit, et cer- 
toiris aspects de la prohlérnatiqiie des logiciels et rlidac- 
ticiels. 

LA FAMILIARITÉ AVEC L'ORDINATEUR, LA CAPACITÉ D'UTI- 
LISER CET OUTIL DOIVENT-ELLES FAIRE PARTIE DES AT- 
TRIBUTS D'UNE FORMATION GENERALE? 

Pour M. Camirand, il est primordial d'avoir un contact 
avec I'ordinateur durant son séjour à l'école. II est persuadé 
que l'ignorance du fait informatique deviendra une réalité 
sociale dans les prochaines années. « D'une part on re- 
trouvera les gens qui seront diminués par leur incapacité 
à utiliser un écran-clavier (par exemple pour fooiller dans 
des listes d'adresses, de numéros de téléphone ou dans des 
banques de publicité télématisée, car les annuaires télé- 
phoniques finiront par disparaître) et d'autre part la plus 
grande partie de la population, qui elle, s'adaptera (elle 
l'a fait avec l'auto, la radio et la télé). » 

Ce qui demeure incomparablement plus important pour 
l'adolescent des années 80 que l'initiation à I'ordinateur, 
c'est la maîtrise de sa langue écrite et des mathématiques. 
Pour accomplir cela, les moyens d'enseignement autres 
que I'ordinateur suffisent largement. » 

QUE PENSER DE L'ORDINATEUR COMME MOYEN D'ENSEI- 
GNEMENT ? 

Selon M. Bégin, « nous nous illusionnons grandement de 
penser que I'ordinateur peut devenir rapidement un moyen 
d'enseignement important, alors que nous avons à peine 
appris à utiliser à bon escient la technologie de l'imprimé 
et celle de l'audiovisuel. Les travaux de développement 
menés à la fin des années soixante et au début des années 
soixante-dix Dar le Service informatiaue du ministère de 
l'Éducation au Laboratoire de  pédagogie informatique sont 
troo Deu connus. Les millions de dollars aui v furent dé- . > 

pcAsds devraient servir à développer chez nous une certaine 
prudence dans nos attentes et plus de sasesse et de conti- 
nuité dans nos efforts de développement. Au lieu d'aban- 
donner les travaux qui furent entrepris au laboratoire de 
pédagogie informatique, il aurait fallu alors mettre en place 
un fonds de recherche et de développement pour attirer les 
chercheurs vers de telles entreprises. II aurait fallu com- 
prendre que seuls des efforts de recherche et de dévelop- 
pement s'étalant sur plusieurs décennies avaient chance de 
produire quelques fruits appréciables. z 

M. Camirand, pour sa part, souscrit 31 l'assertion de Pa- 
pen : « I'ordinateur est un objet avec qui apprendre ». Et 
il  ajoute : « cela est vrai non seulement dans un environ- 
nement LOGO, mais aussi en d'autres circonstances. 11 
faudra privilégier la variété et la qualité des outils d'en- 
seignement produits plutôt que laquantité. Celle-ci viendra 
plus tard, ne nous inquiétons pas. » 

(2u;int ii .\l. BCgin. il e\tinic qiic I'c~prcïsion <î,r!ipitt<,r DANS QUELLE MESURE LA G~N~RALIÇATION DU RECOURS 
literiicy C ï l  ahuïive. I?llc 13is3c cntcncirs, écrit-il. qilC A L'ORDINATEUR EST-ELLE APPELEE A AVOIR DES REPER- 
I'ordinarcur peut dispenser les :ipprcnnnts dcs iipprcnii,. CUSSIONS SUR LES CONTENUS DE L'ENSEIGNEMENT. LA 

MOTIVATION DES ENSEIGNANTS ET DES ELEVES, LA FONC- <nec.; fandamentau\ relies 3 In l a n ~ u c  Ccrit~. OU q t~e  I ' ini- TION ET LA PLACE DE L A  MEMOIRE LA FORMAT ON 
tiation i~ I'urdinntéureït ou deviendra aussi importante quc DES E T ~ D I A ~ . . ~ ~ .  ETC. 7 ~~ ~ -, ~~~ ~ 

la maîtrise de la langue écrite. 
« Doit-il y avoir une généralisation ? u se demande d'abord 

L'ordinateur est en voie de devenir aussi transparent à M. Camirand qui poursuit : « II ne s'agit pas de tout chan- 
l'usager que les appareils ménagers d'une maison. L'on ger parce qu'un nouvel outil est très prometteur. Si une 
constatera bientôt qu'il est inutile de faire de l'initiation à proportion importante des didacticiels utilisés est de bonne 
l'ordinateur un volet spécial de forination. qualité, on pourra espérer des meilleurs résultats des élèves 
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et de là, une modification des contenus de  cours et une 
progression dans la motivation des élèves et des ensei- 
gnants. 

Ce n'est que dans la mesure où les didacticiels ne seront 
pas à l'image des méthodes actuelles qu'il sera possible 
d'espérer des changements. Quant à l'évaluation des ap- 
prentissages, il faut peut-être commencer à penser à des 
façons modernes de voir et de détecter des apprentissages 
(différentes du entre-et-sort traditionnel des cours-et-exa- 
mens). 

à maîtriser à cet âee ... ) auront disnam. Et I'amvée de 
L .  

I'ordinateur ne Ics fcra pas néccs<airenient Jispardître : i l  
faudra s'efforcer de voir les choses autrement. s (M. Ca- 
mirand) 

A QUELLES CONDITIONS, L'ORDINATEUR PEUT-IL EAVORI- 
SER L'APPRENTISSAGE DES ETUDIANTS ET QUELLES EXI- 
GENCES CELA ENTRAINE-T-IL ? 

Pour M. Bégin, « il ne fait aucun doute que I'ordinateur 
permet une gestion « beaucoup plus fine » et beaucoup 
moins discriminatoire des dossiers étudiants. murvu au'une 
approche pédagogique axée sur un tel objeciii'soit adoptée. Pour ce qui est des habiletés de résolution de problèmes, 

permet aussi le : des jugements d'évaluation de la pertinence, etc., ce ne sera pas l'outil 
qui les donnera, mais la pratique de  cet outil et la façon beaucoup plus mesquins et injustifiés sur les performances 
dont l'élève aura appris à s'en servir. » des étudiants. C'est un outil délicat à manier. 

Sur ce thème, M. Bégin émet l'avis suivant : « L'utili- 
sation de I'ordinateur pour l'évaluation des apprentissages 
est l'un des domaines où la recherche et le développement 
ont une certaine chancc de produire des résultats utiles dans 
l'état actuel de la technologie. En ce qui conceme I'ap- 
plication de l'ordinateur à l'enseignement proprement dit, 
la recherche en est au niveau des balbutiements. Sous cet 
angle. l'imprimé et le magnétophone à cassette, par exem- 
ple, sont incomparablement plus souples que I'ordinateur, 
encore aujourd'hui. En sonime, les domaines d'application 
de I'ordinateur en classe sont encore trop restreints pour 
qu'on en attende une contribution à l'acquisition d'habi- 
letés intellectuelles. » 

L'ordinateur peut s'avérer un facteur important d'accélé- 
ration des institutions éducatives vers l'individualisation 
de l'enseignement, si nous consentons à entreprendre les 
travaux de recherche et de développement appropriés à 
l'utilisation pédagogique de ce moyen nouveau, et si nous 
nous armons de patience et d'un esprit de continuité. 

II  pourrait en résulter, à moyen et à long terme, une plus 
grande accessibilité de tous à une éducation de meilleure 
qualité. comme ce fut le cas dans les siècles qui suivirent 
l'invention de l'imprimerie. Nous aurons ce que nous au- 
rons mérité >>, souligne-t-il en finale. 

DE LABERGE R A P P O R ~ ~ s  Pour ce qui est de M. Camirand, son point de vue sur la 
LE DEVOIR DU 20  JANVIER 1983 (CF. QUEÇTION NO 4) ONT question l'amène à insister sur les aspects suivants : « Si 
INSPIRE LES REFLEXIONS QUE VOICI A NOS COLLABORA- le didacticiel est bien fait, l'élève est actif. S'il est actif, 
TEURS : c'est un facteur de motivation. Quant à l'individualisation 

de l'enseignement qu'il permet, il ne faut pas croire que 
Les affirmations faites dans le texte cité peuvent engen- li, le écran cinq ,,,inutes avant ou après les 

drer la confusion dans l'esprit des parents et des cnsei- autres est en soi quelque chose de nouveau : il est possible gnants et susciter des attentes qui seront désues. A ma de lire son livre avant ou après les connaissance, les programmes actuels ne sont pas fondés 
sur les théories d'un psychologue en particulier. Je ne 
connais aucun langage de programmation qui  a permis de L'individualisation se fait quand le déroulement peut dif- 
faire des découvertes qui  nos férer pour chaque utilisateur (la fin du contenu unique pour 
du développement humain. » (M. Bégin). tous) et quand la personne-ressource a la liberté d'inter- 

venir a u ~ r è s  d'un eroune restreint. L'individualisation de 
<< Sans tout réfuter, -car je crois à une grande place pour 
I'ordinateur dans l'école, -je me dois d'insister sur cer- 
tains détails du texte. QUELQUES expériences airraierit 
déniontri qire DES enforirs (. . .)peirvent réaliser DESper- 
formnrices étonnantes (...) et DES coticres riirssissnienr 
mieux. Ces affirmations sont exactes, mais risquent d'être 
mal interprétées. II n'est pas garanti que TOUS les enfants 
réussissent ce que l'UN d'eux a fait. Ne nous aventurons 
surtout pas à promettre la lune avec l'informatique à l'école, 
car nous ne poumons peut-être pas la livrer. .. Les critiques 
diraient alors qu'une autre solution-miracle a échoué et que 
seules les méthodes traditionnelles sont bonnes. 

~ ' ense i~ iemen t  se-fait donc par les gens, et elle peut ne 
pas se faire, malgré la machine, si les gens ne la font pas. 

Au point de vue de la visualisation, les capacités de I'or- 
dinateur sont phénoménales. C'est là une grande qualité 
des machines, mais il faudra l'exploiter à fond. 

Du point de vue de la possibilité de rétroaction (par pro- 
grammation ou par contrôle d'un programme), il y a là un 
élément dynamique nouveau et trgs valable. L'élève n'est 
pas simplement actif, il CONTROLE. Et il voit comment 
i l  contrôle, (c'est mieux, c'est Dire. c a n e  chance rien. ce - 
contrôle est mal exercé ... j c'est-;-due qu'il reçoit une image 

Certes, les élèves réussiront mieux, mais quand des con- de son processus mental. 11 est donc en d'interagir 
cepts contraignants (Cancre, Premier de classe, Impossible sur son raisonnement. 
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Quant à la gestion scolaire, s'il s'agit de l'utilisation de 
l'ordinateur pour manipuler plus de notes ou pour extraire 
de ces données des graphiques et des tableaux pour tel ou 
tel élève afin de « voir » sa progression, c'est là à mon 
avis une des pires utilisations de  l'appareil. Elle compli- 
quera la mesure qualitative et ne donnera pas nécessaire- 
ment une image plus fidèle du processus d'apprentis- 
sage. » 

A PROPOS DE LA FORMATION ET DU PERFECTIONNEMENT 
DES MAiTRES 

Selon M. Camirand, « le prof. traditionnel qui sait tout et 
qui ne révèle que ce qu'il veut quand i l  le veut doit dis- 
paraître. Tous ceux qui enseignent et qui voient leur rôle 
de cette façon rendent un très mauvais service à I'élève. 
Ils le rendent dépendant de leur savoir et font de I'ap- 
prentissage une activité qui ne se fait qu'à deux. 

Dans une vision télématique de l'apprentissage, le message 
à transmettre est devenu autonome et peut être reçu n'im- 
porte quand. L'enseignant n'est donc plus utilisé à con- 
trôler le débit et l'instant de l'apprentissage (s'il y en a...) 
et il est maintenant là pour PERSONNALISER (et non 
individualiser) l'enseignement. Les élèves deviennent pour 
lui des personnes entières, avec qui il est possible de dis- 
cuter et de se développer. Connaissant mieux son élève, 
le professeur est plus en mesure d'agir (et surtout d'inter- 
agir) sur la progression de I'élève. 

Les Facultés des Sciences de l'Éducation devraient se 
comporter comme le « nouveau » professeur face à ses 
élèves. Les Universités ont peu de choses &enseigner dans 
le domaine des A.P.O., mais elles pourront aider les gens 
qui apprendront leur nouveau rôle, en partageant les ex- 
périences et en stimulant les tentatives nouvclles. 

Si les départements de Technologie Éducative le désirent, 
ils pourront profiter de ce que les gens leur apporteront. 
Mais peut-on espérer que l'université procède de cette fa- 
çon ? 

C'est sous la forme de .tases de fin de semliinc et de camp.; 
d'ci: (pour enseignants ETéIèves ensemblci uuc I'on Dour- 
rait progresser leplus rapidement. L'existencê d'un jÔurnal 
sérieux (ou tout au mo~ns  d'une nibrique dans la plupart 
des journaux d'éducation) consacré aux A.P.O. serait un 
excellent lien, car il serait dynamique et déniocratique. Ce 
périodique devrait pouvoir être assemblé en livre pour évi- 
ter des redites. 

On peut penser aussi à des sessions d'immersion dans des 
milieux avant-gardistes, à des ateliers de partage de re- 
cherche (donnés par des gens impliqués dans la pratique 
des A.P.O.). 

II pourrait y avoir un complément théorique donné par les 
universités, mais celles-ci ne sont pas en mesure de donner 
tout ce que nécessite une formation complète dans ce do- 
maine. » 

Y A-T-IL DANGER QU'ON RÉPÈTE LE MÉME SCENARIO QUE 
POUR L'INTEGRATION DE L'AUDIOVISUEL DANS LE SYS- 
TEME D'ENSEIGNEMENT ? 

« La réponse est oui et non, écrit M. Camirand. Oui, parce 
que les gens risquent d'être trop méfiants (« encore le coup 
de l'audio-visuel, vous allez voir, dans trois ans on ne 
parlera plus de I'informatique à l'école, donc mieux vaut 
ne pas s'y intéresser »)... 

Oui, parce que les conditions actuelles privent le monde 
scolaire de ses éléments les plus jeunes et les plus dyna- 
miques et que ça prend de la détermination et un goût du 
nouveau pour apprivoiser la machine, ce qui se perd sou- 
vent, semble-t-il, avec.. . l'expérience. 

Non, parce que les ordinateurs ont été demandés par ceux 
qui les utilisaient. 

Non, parce que la création de matériel informatique est 
beaucoup plus facile que la production de matériel audio- 
visuel. 

Non, parce que les machines ne dormiront pas dans les 
armoires : les élèves sauront les utiliser, si les profs ne le 
peuvent pas. 

Non parce qu'il SC développera un lien avec l'élève (les 
didacticiels bien ki ts  ont le don de stimuler l'élève et de 
le surprendre). 

Non, si I'informatique à l'école crée des motivations et 
des démarches plutôt que des attentes. 

COMMENTAIRES DE M. CAMIRAND TOUCHANT LA CREA- 
TION, LA DIFFUSION, L'UTILISATION ET L'EVALUATION DE 
LOGICIELS ET DE DIDACTICIELS 

« Créer des didacticiels est une activité très stimulante, 
pourvu qu'on ait les outils et les ressources nécessaires. 
On a dit souvent qu'il fallait 400 heures de travail par heure 
de didacticiel. Rien n'est plus faux. Cette évaluation est 
théorique et ne tient pas compte des outils utilisés. 

Pour avoir moi-même créé des didacticiels dont certains 
seront bientôt en exploitation commerciale, je peux assurer 
que le premier didacticiel est le plus long, car il s'agit 
d'apprentissages nouveaux. Mais pour le moins que I'on 
apprenne de son travail et de celui des autres, on devient 
assez tôt capable de réutiliser de grandes portions de son 
travail (ou tout au moins de  son acquis) pour créer plus, 
et mieux. 

En général, toutefois, il ne faudrait pas laisser tout le monde 
travailler en solo. On devrait former des équipes n 3P » 
(Professeur-Pédagogue-Programmeur) afin de mettre un 
contenu exact (professeur) sous forme adéquate et vivante 
(Pédagogue) dans un ordinateur (Programmeur). On en- 
tend souvent parler d'action concertée pour la création de 
matériel, où certains feront telle partie et d'autres telle 
partie, afin de ne pas se répéter. Précisons que la com- 
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pétition saine provoque une amélioration de  la qualité, dans 
le domaine des didacticiels comme dans celui des produits 
manufacturés. 

À mon avis très personnel, les productions compétitives 
ne devraient pas être pilotées (organisées, synchronisées, 
évaluées, ralenties...), mais bien laissées à l'industrie pri- 
vée. Après tout, on laisse bien des éditeurs publier des 
manuels scolaires. Mais on devrait subventionner et fa- 
ciliter les programmes plus techniques. 

Si les auteurs ne peuvent pas gagner d'argent à vendre des 
programmes, ils ne les feront peut-être pas ou n'auront pas 
envie de les distribuer. Dans le même ordre d'idées, beau- 
coupdc gens sont intéres~éx par Ic piriitlige des ditl3cticicls. 
Si nou, rendons 13 \tic difiicilc à une industrie auChCcoicc 
naissante. nous ne l'aurons pas longtemps. Ce q;i est pire, 
c'est que ce geste ne passera pas inaperçu pour les élèves, 
et ainsi on donnerait au vol du travail informatisé un garant 
inacceptable. » 

PROPOS DÉSORDONNÉS AUTOUR DE 
L'ORDINATEUR 
par  Roger MARCOTTE, professeur 
au Collège Jean-de-Brébeuf. 

L'apparition du micro-processeur et l'élan qu'il donne à 
l'informatique sont bien faits pour éblouir. Comme la dé- 
couverte des enfants prodiges. Leurs qualités sont bien 
réelles, mais ils déçoivent souvent par la suite. Nos rêves 
les dégradent. 

Je ne veux pas laisser croire que j'échappe à l'attrait 
de I'ordinateur. Ce qu'il peut retrancher de l'usure et de 
l'ennui de certaines tâches répétitives me paraît hautement 
désirable. Désirable aussi une grande pan de ce qu'il rend 
faisable à l'intérieur d'une même génération. Mais tout le 
faisable est-il désirable ? 

En lisant le questionnaire du CADRE où il est ques- 
tion d'administration, de recherche, de relations humaines, 
d'éducation, de presque tout en somme à propos d'une 
invention dont l'histoire est si courte et l'expérimentation 
forcément plus incomplète, on sursaute un peu. Notre 
monde n'est pas encore remis du choc profond qui l'a 
secoué à travers son aventure technologique, parce qu'il 
l'avait abordée sur le mode utopique. Nous savons main- 
tenant quel jeu d'interactions imprévisibles suit nos inter- 
ventions dans la réalité. Allons-nous oublier si vite ? Et 
pourtant dans l'ère informatique dont on nous parle, I'er- 
reur, ce sera justement l'oubli. 

On cherche comment réagir au questionnaire de façon 
utile, je veux dire crédible. Certes, on peut faire observer 
que, dans un monde limité, tout processus finit par pro- 
(luire au-delà d'une certaine limite des effets inversés. Mais 
la vogue croissante de  la notion de praxis, le succès même 
des sciences, erâce à leur caractère ooératoire. ont montré 
I'imponance Ge I'attcntion aux Nits Pour bicn mesurcr la 
~ o r t z e  dcs déclarations univerielles. Sans I'cxoérience olus 
que sommaire qui permet de trouver le cas'type, iidis- 
cutable, qui vienne illustrer ou appuyer de  telles affir- 
mations, elles risquent de  paraître bien loin du problème 
concret, de peu de secours pour préciser les signes qui 
annoncent le point critique où le positif vire au négatif. II 
suffirait alors d'évoquer des situations nullement invrai- 
semblables pour éluder l'argument. 

En revanche, peu de personnes semblent posséder déjà 
une expérience assez vaste dans les différents domaines 
pour donner lieu à des confrontations convaincantes, aptes 
à fonder une généralisation. 

Puis on se rend compte qu'il s'agit moins de  I'ordi- 
nateur que des conjectures auxquelles on se livre à partir 
des extrapolations des enthousiastes ou des agents de com- 
pagnies productrices. Qu'il s'agisse de vendre une idée ou 
un apparcil. la recette est la même, et n'a rien d'un examen 
critique. Elle s'apparente mieux à la rengaine du poumon 
par quoi lc médecin de Molière expliquait tout. En somme, 
tout en vantant les mérites d'un appareil qui ressemble tant 
à l'homme et même le dépasse par certains côtés, on I'en- 
richit des défauts qui lui manquent. 

II faut redéfinir alors l'objet dont on parle : un être 
renseigné à lui seul autant que des générations, subtil et 
rapide dans ses réactions, imbattable sur le plan logique 
parce que sans aucune circonspection et sans scmpules, 
plus obstiné que personne dans ses positions, et qui ne 
prend pas le temps de respirer. Mais alors, on ne comprend 
plus qui pourrait se fier à lui, désirer l'avoir pour parte- 
naire, ne pas craindre que ce moulin à solutions n'estropie 
certains problèmes, et du coup les personnes accueillant 
les réponses, mais trouve au contraire dans le commerce 
fréquent avec un tel monstre l'occasion d'enrichir ses mo- 
tivations, d'améliorer son aptitude au dialogue et laqualité 
de ses relations humaines en général ! Telles deviennent, 
en ombrcs chinoises, un certain nombre d'incohérences ou 
de contradictions que I'on éprouve à lire à la suite tous les 
horoscopes de I'ordinateu~. Et I'on imagine la réflexion 
d'un moraliste ancien : << A mesure que la machine se rap- 
proche de l'homme, il faut s'en méfier ». 

Un petit fait récent, révélateur, il me semble, bon en 
tout cas, pour éviter qu'on se polarise trop sur le côté 
farfelu de ces propos. Par précaution, une personne, re- 
venue chez elle, vérifie le contenu de la prescription ob- 
tenue à la pharmacie. Huit à dix fois plus puissant que 
prescrit. Au téléphone, le pharmacien explique : « II ne 
restait plus de médicament dans la catégorie demandée, je 
vous ai donné la catégorie suivante. » - Ce n'est pas la 
suivante, c'est dix fois plus fort-. Alors c'est l'ordinateur 
qui a choisi la catégorie suivante oii il en restait (le dis- 
poiriblc ! « Erreur grossière probablement, qu'on ne de- 
vrait plus faire, avec l'expérience. Mais qui sait, là en- 
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core ? l'oubli ? Et les erreurs, plus subtiles des experts, 
auraient-elles des conséquences plus négligeables ? 

Quelques questions pour finir : 
Ce qui se fait plus tôt, plus rapidement, est-il toujours 

meilleur ? 
L'économie de  temps est-elle automatiquement bé- 

néfiaue ? Dans la vie réelle. « saener du temos ». c'est . - -  . , 
l'allonger. 

Le olus erand nombre de ~ossibilités immédiates aide- . - 
t-il toujours l'action ? 

L'ordinateur peut-il être sumtilisé comme la voiture 
qui finit par dispenser de marcher la distance d'un pâté de 
maisons, mais oblige ensuite au jogging, au collet correc- 
teur pour la colonne, pollue l'air environnant et gaspille 
l'énergie ? 

L'effori épargné est-il automatiquement réinvesti dans 
des activités plus propices au développement personnel Y 

* * * 
DES UFO DANS NOS ÉCOLES 
par  Serge NORMAND, consultant 
en formation à I'Université 
de  Montréal. 

Il m'arrive souvent d'écrire l'expression U.F.O.' au lieu 
du sigle A.P.O. pour référer aux Applications Pédago- 
giques de l'ordinateur. Heureusement que j'ai « program- 
mé » le traitement de texte de mon micro-ordinateur pour 
remplacer systématiquement la chaîne de caractères 
« U.F.O. » par l'expression plus académique « A.P.O. » ! 
Depuis quelques mois, j'liésite parfois à autoriser le micro- 
ordinateur à corriger ce lapsus. Depuis que les autorités 
gouvernementales veulent nous faire vivre à l'heure du 
virage technologique, je crains parfois de voir 42 800 
U.F.O. s'introduire dans nos écoles 2. . .  si la tendance ac- 
tuelle persiste. 

Avant de  préciser cene inquiétude, essayons de rap- 
peler ce que l'on entend par ORDINATEUR et A.P.O. 

L'ordinateur ... 
Un ordinateur est essentiellement un SYSTÈME pour 
TRAITER des INFORMATIONS. L'Académie française 
définit I'informatiaue en tant aue « science du traitement 
rationnel, notammént par mac6ines automatiques, de I'in- 
formation considérée comme le suooori des connaissances 
humaines et des communications daAs les domaines techni- 
que, économique et social ». L'ordinateur traite de plus 
en plus facilement des informations aussi bien textuelles 
et graphiques que numériques. Sommes-nous prêts, édu- 
cateurs, à considérer le processus de l'apprentissage et l'acte 
d'enseignement sous cet angle opérationnel du traitement 
d'informations ? II ne fait aucun doute que dans ces con- 
ditions, I'ordinateur s'avère un outil puissant et très in- 
téressant pour tout secteur de  formation. 

1. '< Unidenrificd Flying Objcct n traduit en fronqaisparO.V.N.l., Objei 
Volant Non Identifié. 

2. Nombre total de micro-ordinateurs et dc pfriphériques prévus pour 
les pmchaines cinq annees pur le ministère dc I'Education. 

... et  les applications pédagogiques 

Il faut beaucoup de temps pour trouver des applications 
pégagogiques de  I'ordinateur dans le milieu scolaire qué- 
bécois. Reconnaissons, sans malice, que les informaticiens 
ne sont pas des pédagogues, que les pédagogues ne 
connaissent pas grand'chose aux ordinateurs et qu'enfin 
les centres de  formation des maîtres commencent à peine 
à initier leurs technologues éducationnels à I'ordinateur 
plutôt qu'à l'audio-visuel. Cependant les A.P.O., connues 
sous le vocable anglais de * Computer Based Education » 
sont pratiquées depuis au moins quinze ans chez nos voi- 
sins américains. Nous savons maintenant qu'il ne suffit 
pas de faire entrer des ordinateurs (niacro, mini ou micro) 
dans les écoles pour que s'élaborent automatiquement de 
véritables A.P.O. Faut-il rappeler le triste son réservé au 
système PLATON, ordinateur dédié spécifiquement aux 
A.P.O., << testé » sans'succès pendant cinq ans dans notre 
milieu universitaire. A quelles réalités réfèrent donc les 
applications pédagogiques de I'ordinateur ?II ne s'agit pas 
ici de proposer une nouvelle classilïcation. Trop de spé- 
cialistes en ont déjh défendues ; et pounant ces taxonomies 
sont toujours incomplètes. II  importe cependant de distin- 
guer la situation où l'étudiant s'initie aux rudiments d'un 
langage de programmation de celle où I'ordinateur oriente 
ce même étudiant dans ses activités d'apprentissage. Est- 
ce que I'ordinateur est utilisé : 
eri tarir q~r'erlseigiiant ? Pour présenter des connaissances 
nouvelles à l'étudiant. L'enseignement tutoriel avec toutes 
ses variantes. 
en font qu'ir~strurnent de loboratoire ? Pour analyser des 
données ; résoudre des problèmes et pratiquer des simu- 
lations. 
en tarit qire calcrrlatenr ? Oui, I'ordinateur est aussi encore 
un super calculateur. 
en toi11 qu'objet d'uppreritissage ? Pour initier à la culture 
informatique, à l'informatique et à la programmation. Pour 
traiter des données. 
ert rant qu'aide technique air professeur ? Pour la gestion 
informatisée des apprentissages. Pour préparer du matériel 
didactique. Pour créer et gérer des banques de données à 
caractère pédagogique. 
Voilà autant de volets à développer à l'enseigne des A.P.O. 
qui vont notamment conditionner l'acquisition des équi- 
pements et les besoins en formation pour les enseignants 
utilisateurs. 

La situation actuelle... souhaitee p a r  le ministère de 
I'Education 

Le ministère de l'Éducation énonce. dans son olan eénéral . . 
de développement de la micnl-init>ktique,  quatre \,oies 
d'actionï no\sihlcs : I I  I'nonrooriation de I'ordinscur oar . .. . 
la pratiqué de l'informatique en tant qu'objet de connais- 
sance ; 2) la familiarisation et le recours à I'ordinateur 
comme outil et objet de travail, notamment dans les sec- 
teurs de la formation professionnelle ainsi que dans I'en- 
seignement et la recherche ; 3) l'utilisation de I'ordinateur 
par le maitre comme aide dans son enseignement ; 4) l'uti- 
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lisation de I'ordinateur par l'élève comme soutien dans son 
apprentissage. 

11 est encourageant de penser que la poursuite de I'en- 
semble de ces obiectifs favorisera le déveloooement de , . 
véritables A.P.O.dans nos institutions scolaires. Souhai- 
tons maintenant que le ministère de I'Education poursuive 
sa réflexion pour situer et publiciser les A.P.O. en tant 
que moyens privilégiés pour actualiser l'individualisation 
de la formation. 

La  situation actuelle... pratiquée par les pionniers 

Déjà des enseignants ont transporté leur micro personnel 
dans la classe pendant que les administrateurs scolaires 
attendent la publication des spécifications techniques du 
ministère de I'Education pour l'achat des équipements. 
Cette situation risque de biaiser le développement des 
A.P.O. au profit du seul objectif ordinateur objet de con- 
naissance. Le scénario historique se résume ainsi : les ma- 
nufacturiers réussissent à inonder le marché de  micro-or- 
dinateurs relativement peu coûteux. Ces appareils reçoi- 
vent principalement leurs instmctions de traitement en lan- 
gage BASIC. Une croyance populaire s'installe peu à peu : 
pour utiliser un ordinateur, il faut apprendre le langage de 
programmation BASIC. Mais la guerre des langages ne 
fait que commencer. Les informaticiens habitués aux lan- 
gages structurés vantent les mérites du langage PASCAL. 
Les éducateurs sont fascinés par les théories sous-jacentes 
au développement du langage LOGO. Les A.P.O. se li- 
miteront-elles à l'apprentissage d'un langage de program- 
mation ? Une telle tangente aurait des conséquences graves. 
Car il devient de  moins en moins nécessaire de maîtriser 
un langage de programmation « classique u pour utiliser 
efficacement un ordinateur, pour traiter donc des infor- 
mations. La multiplication des progiciels de traitement, 
c'est-à-dire de  « programmes préfabriqués » simplifie 
l'accès à l'ordinateur pour toutes les catégories d'utilisa- 
teurs. Ainsi en est-il des progiciels de traitement de texte, 
de feuille de calcul électronique, de  gestion de bases de 
données. Voilà de nouveaux outils mis à la disposition des 
étudiants et des enseignants, outils que l'on retrouve déjà 
sur le marché du travail. Nombreuses sont les situations 
où l'étudiant peut profiter d'un traitement de  texte pour 
faire autre chose que de la correspondance commerciale : 
transcription de notes de cours, rédactions diverses, pu- 
blication du journal de classe, édition des notes de  cours 
du professeur (pourquoi pas !). Combien de  temps fau- 
drait-il à un étudiant pour réaliser ces mêmes activités en 
programmation BASIC ? 

Devons-nous donc former avant tout des program- 
meurs d'ordinateur plutôt que des utilisateurs de machines 
capables de traiter des informations ? D'aucuns soutien- 
nent que seule la pratique de la programmation favorise 
le développement de la pensCe analytique et de la rigueur 
intellectuelle. J'aime bien noter aujourd'hui que les ha- 
biletés que j'ai pratiquées autrefois i maîtriser le thème 
latin m'on bien servi pour devenir un programmeur effi- 
cace ! 

Conclusion 

Quelles stratégies devons-nous choisir pour assurer le dé- 
veloppement des A.P.O. ? 11 est urgent de familiariser dans 
un premier temps les enseignants et les étudiants avec I'or- 
dinateur en tant qu'outil de  travail et de privilégier ainsi 
le deuxième objectif énoncé par le ministère de I'Educa- 
tion. Mais surtout il faut au plus tôt offrir des programmes 
de « recyclage » destinés aux maîtres pour leur exoliauer 
ce qu'est I'Enrrignemcnt AssistZ par 0;dinatcur. pÔur ieur 
monnrr les pos~ibilith offertes par la <;c<tion Infoniiatisée 
des Apprentissages. Cette formation, essentielle au dé- 
veloppement des troisième et quatrième objectifs énoncés 
par le ministèrede I'Education, devrait même se faire avant 
l'acquisition des équipements informatiques dans les éta- 
blissements. 
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PÉDAGOGIE ET INFORMATIQUE 
p a r  Monique CARON-BOUCHARD, 
professeur a u  Collège Jean-de-Brébeuf. 

On entend dire que l'homme se sent vulnérable face aux 
nouvelles technologies, à leurs valeurs, à leurs contenus 
et à leur organisation. Quels sont les motifs de cette ap- 
préhension,-de ce questionnement :' I.'histoire récente des 
technologies peut-elle nou, rensciuner sur 13 nouvelle tech- 
nologie Qu'est I'informatique '! - 

L'exemple du dCveloppement du téléphone peut ser- 
vir de guide à la compréhension des bouleversements, des 
intemgations, des changements sociaux. Un parallèle avec 
la technologie en éducation devrait nous conduire à des 
conclusions semblables concernant I'informatique. 

Lors de son invention, le téléphone n'a pas reçu un 
accueil très favorable : plusieurs personnes le considé- 
raient comme un jouet, un instmment trop complexe pour 
l'homme ordinaire, lin instrument néfaste pour la sant6 
(difficulté de concentration, névrose, problème ergono- 
mique). II fut néanmoins adopté et généralisé dans tous 
les secteurs d'activitCs de  la société. I I  a été introduit au 
sein du quotidien en y provoquant de nouveaux réseaux 
de travail. et une mobilité communicationnelle accrue. Ce 
fut le début des échanges sociaux niédiatisés où les rela- 
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tions interpersonnelles empmntent des véhicules techni- D'abord la gestion informatisée de l'enseignement est 
ques pour s'exprimer et rompre les distances. sans doute l'utilisation la plus accessible de l'informatique. 

Essentiellement que fait cette autre technologie, Ce type d'activité est déjà en opération dans plusieurs ins- 
qu'apporte I'informatique ? Comment l'introduction de titutions. Elle permet de tenir à jour l'évaluation de chaque 
cette technologie en éducation illustre-t-elle ce même che- étudiant, de proposer une rétroaction ponctuelle sur de- 
minement ? Je me orooose d 'ex~lorer Quatre hvoothèses mande. Accessible à chaque étudiant, elle lui permettra de . . . . 
inbistant sur l'aspect p2dagogiqik de l'utilisation clc I'or- SC \iruer dans son parcour\ d'apprentissage et de s'oricnter 
dinnteur dans la \,ic d':iiiiourd'hui. privénicnt. L3 ceslion iniorm3ti.;éc dc I'enscicnement mo- 

Première hypothèse : I'informatique entraînera-t-elle 
une déstabilisation pédagogique et l'éclatement de  la 
relation professeurlétudiant ? A travers l'histoire, le 
principe de la transmission du savoir garde sa priorité d'ac- 
tivité éducative. Les agents de transmission sont identifiés 
à la famille, à l'école ; ce, par la tradition orale et par la 
suite par le livre puis l'audio-visuel. Le droit de parole 
relève alors de l'éducateur. Ce processus éducatif transmet 
de l'information d'où résulterait la compréhension du mes- 
sage mais laisse peu de place à l'échange. L'éducation 
exerce un contrôle social monolithique. Par contre, I'in- 
formation vient rompre l'univocité de la communication 
pédagogique. L'informatique morcelle le monopole du 
professeur et permet l'intégration de tous (enseignantien- 
seignés) à un processus ouvert. Précisons comment ce pro- 
cessus fera éclater le pouvoir. 

Le pouvoir est à celui qui peut donner et h qui il ne 
peut être rendu. Donner et faire en sorte que l'on ne puisse 
pas vous rendre c'est briser l'échange à son profit et ins- 
tituer un monopole (Baudrillard 1972). Voilà ce qu'était 
le processus traditionnel de la relation professeurlétudiant. 
Comment briser cette relation de pouvoir pour instituer sur 
la base d'une réciprocité antagonisie le circuit de l'échange ? 
L'informatique nous permet de répondre à cettc question. 
En effet par ses fonctions elle rend possible l'échange, 
l'interréaction : l'étudiant pourra s'y donner droit de pa- 
role, devenir manipulateur au sens d'opérateur actif et pro- 
ducteur. I I  n'y aura plus d'émetteur ni de récepteur mais 
des gens qui se répondent (Enzensberger). Aussi, le pro- 
fesseur et les parents verront leur force d'influence s'in- 
tégrer à un nouveau réseau de  communicateurs. Quel sera 
alors le rôle du nouveau pédagogue ? La deuxième hy- 
pothèse viendra nous démontrer les caractéristiq~ies de ce- , . -. 

Deitxième h.vpothèse : la spi.cialisation fera place à la 
COORI>INATIOS. Traditionncllcmcnt Ic p~c1;ipociie est . - -  
celui qui met en œrivre des moyens propres à assurer la 
formation et le développement de l'être humain. Dans une 
société où I'informatique pénètre toutes les sphères d'ac- 
tivités, le professeur peut-il s'isoler de cette technologie 
ou s'insérera-t-il dans une pédagogie nouvelle ? Cette der- 
nière dépassera-t-elle le simple apprentissage d'une techni- 
que et nécessitera-t-elle l'apprentissage d'un nouveau sys- 
tème d'organisation, de connaissances et de communica- 
tion. Comment la pédagogie d'aujourd'hui devra-t-elle 
composer avec deux composantes de I'informatique : la 
gestion de l'enseignement à l'aide de l'ordinateur et I'en- 
seignement assisté par ordinateur (EAO) ? Regardons de 
plus près ces deux composantes. 

difie peu le contenu et la pédagogie du cours: par ailleurs 
elle permet de libérer le professeur des tâches-comptables 
et favorise aussi une disponibilité de  ressources et un suivi 
plus personnalisé de chaque étudiant. Le professeur y as- 
sure la coordination entre I'étudiant, ses objectifs et son 
évaluation. Cette fonction est liée à la direction et à I'or- 
ganisation du cheminement d'apprentissage de chaque 
élève. 

Ensuite, la deuxième composante transgressant l'ap- 
prentissage traditionnel est l'enseignement par et avec l'or- 
dinateur. Bien que plus complexe, cette activité bénéficie 
de plusieurs avantages. Les recherches des dernières an- 
nées ont prouvé l'efficacité de l'enseignement par ordi- 
nateur. L'utilisation de celui-ci favorise la lecture rapide, 
la rétention, l'intérêt et la motivation (Bent, 1981). Par 
ailleurs les connaissances liées au contenu de cours ne 
peuvent être laissées qu'à l'ordinateur. 

Former un c'lève ne se limite pas N commuiliqr(er des in- 
formatiotis ; aucun robot. si bien progrnmmé soit-il ne 
snirrn preilllre à sa charge le colloque singr(1ier de I'err- 
seignartt et de l'enseigné. (NoraIMinc, 1978). 

L'enseignement par et avec ordinateur nécessitera des 
transformations quant au contenu et à la forme des cours. 
II impliquera une polyvalence pédagogique de taille, une 
identification précise des besoins, des didacticiels peni- 
nents au contenu et objectifs de  chaque discipline. Le défi 
est considérable puisque, comme on le sait, pour chaque 
sujet cn\cigné il  exi\ic plu\ieurs appr,>ches p$cl:inogiqiés. 
Ceci p o ~ c  u n  prohlCnie pour 1'3pplicatic)n de I'inlorniatique 
puisque la première tâche d ' ~ n ~ ~ r o g r a m m e u r  est la défi- 
nition de l'objectif et dcs moyens de l'atteindre. La tâche 
du oédaeoeue en sera une de concertation avec les nro- ~~ ~~~ ,~ ~ ~ 

grammeirset les analystes afin de clarifier les objectifs 
de son cours. La coordination pédagogique devra s'insérer 
dans le tissu médiatique de multiples ressources (hiblio- 
thkque. aiidio-visucl. (nforni;itiquc', I:iboratoires). La coiir- 
tlin;ition d'un systr'iiic ci non J'unc rcchnologie constitucra 
son activité de~base. Que sera ce système ?L'étude de ce 
système sera abordée dans l'hypothèse qui suit. 

Troisième hypothèse : I'informatique produirait une 
mutation générale qui intégrerait la communication dans 
un système global. Le professeur issu de la tradition du 
« maître n fonctionne individuellement avec « sa classe ». 
Toutes les ingérences extérieures (syndicales, patronales, 
collégiales) sont perçues comme maladroites, imperti- 
nentes. A,fortiori, l'introduction de I'informatique pertur- 
bera-t-elle la tranquillité des enclos pédagogiques. Notons 
ici que l'informatique ne se réfère pas qu'au micro-ordi- 



nateur et à ses didactiels mais à tout ce qui s'y rattache : 
télématique, bureautique, robotique. Parmi ces éléments, 
la télématique sera sans doute I'utilisation informatique qui 
provoquera davantage la rupture des frontières tradition- 
nelles de la classe et de l'école. La communication avec 
des collègues invisibles, l'accès à des banques de données 
multiples d'origines diverses, resituera les sources de 
I'éducation dans le quotidien. L'écart entre le secteur du 
travail et celui de I'éducation pourrait être réduit à la suite 
des échanges d'information, du partage et de I'utilisation 
des banques de données. Le rapprochement électronique 
des ressources qui en résultent contribuerait à l'émergence 
de nouveaux partenaires : les formateurs et les entrepre- 
neurs. La communication issue du milieu d'éducation de- 
viendrait alors intégrée dans un système global : celui où 
des réseaux multiples (éducation-travail-loisirs-famille- 
santé) forment une immense matrice électronique. Le pro- 
fesseur devient alors un des agents d'organisation éduca- 
tive et procède à de nombreuses concertations chaque jour. 

L'introduction de I'éducation dans un système global 
de communication entraînera-t-elle une plasticité des con- 
tenus et de la relation éducateurléduqué ? La communi- 
cation bi-directionnelle sera-t-elle privilégiée par rapport 
au discours oral ? Les moyens d'apprentissage seront-ils 
axés sur l'individu plus que sur la collectivité « classe » ? 
L'unité de la collectivité ne sera pas issue de l'uniformité 
des mots répétés mais de la multiplicitC des interrelations. 
Si le livre voit sa fonction uniiicatrice diminuée est-ce que 
l'informatique développera la sienne 7 Quels sont les be- 
soins autour desauels se ereffera cette unité ? - 
Ouaîrième hvoothèse : I'informatiaue. nouveau cré- 
&au é d u c a t x  engendre une explu;ati'on transversale 
des fondements d e  I'éducation. Ln cles ohiectifs de I'édu- 
cation est de permettre à I'étudiant de  développer ses ap- 
titudes pour vivre en société. Afin d'atteindre cet objectif, 
I'éducation cherche à améliorer le développement de la 
pensée, le processus logique, et favorise l'apprentissage 
de la prise de décision. Pour sa part, l'utilisation de l'or- 
dinateur engendre de façon active et non contemplative 
l'exploration de ces objectifs. Ainsi, la compréhension des 
logiques de chaque système suscite des questions précises 
propres à chacun ; de plus par ses fonctions de  simulation, 
les procédés informatiques fournissent le matériel de base 
qui peut permettre à l'utilisateur d'exercer des prises de 
décisions. Grâce à l'interactivité que nécessite I'utilisation 
de l'ordinateur, l'étudiant est engagé dans un processus 
ncrgde développement de  ses connaissances et de moyens 
logiques et symboliques. Ainsi I'étudiant se  trouve 
confronté non au professeur mais à lui-même. 11 active son 
processus d'apprentissage. 

Conclusion. Au cours de cette réflexion nous avons relevé 
que l'informatique pourrait : déstabiliser la pédagogie ; faire 
place à la coordination olus qu'à la spécialisation ; intégrer 
la communication p~digogique dan; un sy5r2mr: globaÏ de 
comniunication : enqendrcr une explordtion transversale 
des fondements de I%ducation. 

Par le fait même. nroduira-t-elle une nouvelle culture. 
une redéfinition de 1'8rganisation de nos connaissances; 
de notre environnement ouotidien et de nos besoins d'ao- 
prentissage ? Les programmes scolaires, les cursus pré- 
établis. les cisures entre discinlines. le statut des ensei- 
gnants'auront-ils de no~velles'si~nifications ? Seule une 
utilisation svstématiaue de I'informatioue oourra rénondre . . 
à ces questions. 
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INFORMATIQUE ET FORMATION 
PROFESSIONNELLE 
par  Guy Bourgeanlt, doyen d e  
la Faculté de  I'éducation 
permanente d e  l'université d e  Montréal 
et ex-président d e  l'Institut canadien' 
d'éducation des adultes (ICEA). 

Ayant accepté d'apporter ma contribution au présent dos- 
sier de la revue PROSPECTIVES sur les rapports entre 
informatique et éducation, j'ai choisi de  traiter plus direc- 
tement des rapports entre informatique et formation pro- 
fessionnelle dans une perspective d'éducation permanente. 
Après les rapides propos plus généraux des notes d'intro- 
duction sur les possibilités et les limites de  I'informatique 
en même temps que sur les enjeux reliés à son « envahis- 
sement » (1). je suggérerai quelques pistes d'action (11). 
Je puiserai à une communication présentée récemment à 
une journée d'étude organisée par le Conseil interprofes- 
sionnel du Québec sur les effets de l'informatisation sur 
la pratique des professions ; j'y avais traité des consé- 
quences du développement des technologies reliées à I'in- 
formatique pour la formation des futurs membres des ordres 
professionnels et pour le perfectionnement des membres 
en exercice. Je reviendrai en conclusion sur les grands 
enjeux liés à la démocratisation de  la télématique et de son 
utilisation (III). 

E n  guise d'introduction 

Séminaires, colloques, tables rondes, dossiers spéciaux : 
on entend parler tous les jours des promesses etlou des 
menaces du développement des technologies nouvelles dans 
l'administration publique, dans les usines et dans les bu- 
reaux, dans les communications, partout. Les enjeux sous- 
jacents à ces nombreux débats renvoient tous à un choix 



de société. On évoque tour à tour, eneffet, I'âged'ord'une lement, sans prendre les distances critiques minimales, dans 
liberté enfin libérée avec l'avènement d'une société du les perspectives économiques et commerciales qu'elles 
loisir et de la communication, ou les asservissements in- proposent. Ferons-nous une fois encore les frais d'une iin- 
dividuels et collectifs d'une vie robotisée. provisation ? 

Ces prophéties et les débats qu'elles alimentent plon- 
gent leurs racines dans une tradftion déjà longue :'sans 
remonter au mythe de Prométhée, j'évoquerai plus près de 
nous les visions ou prévisions de 1984 d'un Orwell, en 
1948 ; o u  les perspectives ouvertes par Jean Fourastié, par 
exemple, dès 1949, sous le titre Le grarid espoir (III XXe 
siècle ; ou celles plus critiques d'un Jacques Ellul, en 1954, 
sous le titre La tech~iiqire orr I'enje~r du sièclc : ou celles 
encore, plus optimistes », de Victor C. Ferkiss dans 
Techriological Mari -The My111 arid the Reality. en 1970, 
que l'on peut mettre en situation dialectique et en débat 
avec celles de Théodore Roszak dans Tlic Makirtg of a 
Coirnter Cultrrre, en 1968. Les paradis promis ne se sont 
pas réalisés ; les univers concentrationnaires n'ont pas non 
plus réussi à s'implanter à l'échelle de la planète ! 

Ces évocations rapides de débats déjà anciens veulent 
relativiser au départ les propos que je tiendrai après bien 
d'autres sur les effets des développements récents de la 
télématique : de I'informatique, de la bureautique. de la 
robotique ... de ce que Gérard Métayer a appel6 avec jus- 
tesse et humour lesfrirurs en - tique. en les situant dans 
une perspective historique plus large. II demeiire que les 
développements récents de technologies nouvelles sont en 
même temps le reflet et sans doute la cause d'une mutation 
culturelle dont il ne faudrait pas minimiser I'importance. 
Outre le monde de l'administration et do travail. celui du 
loisir et dc la vie privée se trouve touché de diverses facons 
par L.C\ (Iéveloppiinci~t~ qui c~inïtirucnr pour Icï per,onne, 
commr: pour les ;ollesti\~it2s ii I:i rois une proliicï.:e CI une 
menace;et certainement un défi de taille. Învitant le public 
à intervenir, une récente émission de Radio-Canada posait 
la question suivante : le Québec saura-t-il s'adapter à I'uni- 
vers technologique ? Je préfère quant à moi poser tout 
autrement la question et chercher plutôt à voir comment 
les Québécois et les Québécoises pourront s'approprier les 
nouvelles technologies et les utiliser au service d%n dé- 
veloppement des personnes, des groupes, de la collectivité 
globale. 

Ces questions fondamentales et impliquant un choix 
de société renvoient directement à l'éducation et à la for- 
mation en même temps qu'aux nécessaires débats démo- 
cratiques. Or il faut ici faire le constat des carences et des 
retards qui risquent de compromettre gravement le « virage 
technologique » annoncé par le gouvernement québécois : 
l'école, pour les jeunes et pour les moins jeunes. pour la 
formation initiale et pour le recyclage, est encore mal équi- 
pée et, surtout, son personnel enseignant n'a pas été pré- 
paré à faire face aux exigences d'enseignements qui tien- 
nent compte des changements technologiques intervenus 
ou en cours : et les débats démocratiaues sur les enieux 

11 

Les DroDos aui suivent voudraient aider à sortir de cette . .  . ~ ~~ 

improvisation co l l~c t i \~c  en supf6ranI quelques pisté\ d'ac- 
tion po,sible, ii la portée des ss\oci;itions profe\\ionnellc\ 
el dr  leur, membre5 conmie de bicn d'autreï orrani\mcs 
ou regroupements, en lien éventuellement avecles insti- 
tutions d'enseignement supérieur et de recherche : le col- 
loque populaire sur la télématique organisé par I'ICEA il 
y a quelques mois a fait la preuve de la possibilité de 
semblables concertations. Ils abordent trois thématiques 
principales : la démystification (et l'initiation), I'appro- 
priation (et l'utilisation), la démocratisation. 

Démystification e t  initiation 

Sans minimiser l'importance des développements tech- 
nologiques récents et les possibilités qu'elles ouvrent dans 
tous Ics champs de l'activité humaine, il convient de pren- 
dre note, en même temps que des possibilités de I'infor- 
matique, de ses limites. Dans l'état actiiel et tant quc les 
recherches sur l'intelligence artificielle n'auront pas pro- 
duit les fmits attendus, les outils de l'informatique et de 
ses dérivées, si sophistiqués et perfectionnés soient-ils, de- 
meurent s grossiers >>. Ils accélèrent calculs, mises en cor- 
rélation, etc. ; ils relient entre elles des banques de don- 
nées : ils visualisent ou impriment données et résultats 
d'opérations autrement longues et fastidieuses ;etc. Ils ne 
portent toutefois nul jugement prudentiel. nul véritable 
diagnostic ; ils ne sauraient en conséquence ni prodiguer 
de conseils professionnels ni entreprendre quelque théra- 
pie. 

Les jeunes, les futurs membres des corporations et 
associations professionnelles, auront eu l'occasion bien 
avant le début de lcur activité professionnelle de démys- 
tifier, souvent par jeu, l'informatique et son apparente ma- 
gie. Les plus âgés devront s'initier à I'informatique et à 
ses outils, à ses langages, en apprendre les possibilités et 
les limites pour démystifier le << monstre » ou, selon les 
perceptions, la << fCe n. 

Le plus souvent, les professionnels de diverses dis- 
ciplines n'auront pas à utiliser eux-mêmes l'appareillage 
relativement simple mais parfois complexe de I'informa- 
tique. Ils seront entourés, en amont par les programmeurs, 
en aval par les « pitonneurs », de soutiens et supports dont 
la qualité fera de plus en plus la qualité de leur propre 
travail. Pour pouvoir dialoguer avec les uns et les autres, 
les professionnels devront avoir démystifié la « machine » 
et en avoir compris globalement possibilités et ressorts. 

Les nroerammeid'initiation à I'informatiaue me oa- . - 
sou<-iaccnt, sont i peine amorci., d;ins'lcs syndicats, dan.: raissent ii cet Cjxard extrCmemcnt utile,. Des slssions 're- 
les 3rsociarions nrol'cssionncllcs. dani le.: inïliiutii>nscI'cn- Iati\temenr b r i .~c ï  \ suffiront rénéralement. D'aucuns pré- 
seignement supdrieur. Seules les entreprises semblent prê- tendent même qu'ri suffirait & s'initier soi-même en <; pi- 
tes, et le « futur simple » récemment proposé dans un livre tonnant » quelque micro-ordinateur domestique. II faudra 
blanc du gouvernement québécois s'inscrit toiit naturel- en tout cas dépasser le jeu et apprendre suffisamment le 
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fonctionnement des appareils et leurs langages pour en à I'informatique qu'il l'est parfois aujourd'hui au recueil 
savoir à la fois les possibilités et les limites pour son travail des produits pharmaceutiques classés par maladies et par 
professionnel. traitements. Dans un cas comme dans l'autre, le profes- 

Je ne veux pas multiplier ici conseils et mises en garde. sionnel devient l'exécutant de décisions déjà prises par 
l e  me contenterai de  faire appel au bon sens et au discer- d'autres ; il ne garde que l'illusion d'un acte professionnel. 
nement en quelque sorte élémentaire pour faire les choix 
qui s'imposent, y compris le choix d'une institution pour 
y suivreune session de  formation, et pour prendre les dé- 
cisions oppprtunes quant à l'utilisation des technologies 
nouvelles. A cet égard, les vieux principes exprimant de 
diverses façons la nécessité de maintenir toujours un rap- 
port d'équilibre ou de proportionnalité entre les fins pour- 
suivies et les moyens utilisés me semblent toujours va- 
lables. Je n'ai jamais vu pour ma part l'intérêt et l'utilité 
qu'il pourrait y avoir à informatiser la liste limitée des 
adresses et numéros de téléphone de  mes amis, lesquels 
ont d'ailleurs trop souvent la malencontreuse idée de chan- 
ger de logis, non plus que les données requises pour I'éta- 
blissement de mon budget personnel et familial ou pour 
la préparation de mon rapport d'impôt ! Les outils plus 
légers du petit carnet et du crayon me paraissent ici plus 
appropriés et finalement moins coûteux, même et peut-être 
surtout en créativité et en temps. 

Appropriation e t  utilisation 

Démocratisation 

La problématique de  l'appropriation de I'informatique et 
de ses instmments renvoie directement à celle de la dé- 
mocratisation. II est possible d'expliciter succinctement 
cette problématique sous la forme d'une question : qui dé- 
cide(ra) de la conception même des programmes et des 
instruments utilisés ? La question, précédemment d'ordre 
épistémologique, devient ici à la fois éthique et politique. 

II me paraît important que les professionnels ne fas- 
sent pas que participer à des programmes de formation ou 
de recyclage qui leur permettent de s'initier à I'informa- 
tique et à son utilisation, puis de s'approprier ses insiru- 
ments en vue d'une utilisation plus judicieuse. Dépassant 
ces objectifs premiers, il importe qu'ils participent aussi 
aux échanges et aux débats sur l'orientation et les contenus 
des programmes et sur leur utilisation, en vue d'infléchir 
les politiques et les pratiques tant industrielles que pro- .. - 

fessionnelles et gouvernementales en ces matières. 
II faudra dépasser la démystification et l'initiation pour Je me contenterai d'évoquer ici quelques enjeux plus 
s'approprier l'instrumentation informatique et télématique directement reliés aux pratiques professionnelles, celui, 
si vraiment on veut l'utiliser de f a ~ o n  efficace et finalement par exemple, du droit des individus à la confidentialité de .., ullle. 

II importe ici de bien dégager certains enjeux encore 
insuffisamment mis en lumière dans les débats sur I'in- 
formatique et qui ont trait aux logiciels et aux didacticiels, 
aux « programmes » finalement et aux « logiques » selon 
lesquelles ils sont bâtis. Nous retrouvons une fois encore, 
dans un nouveau contexte, la pertinence de vieux principes 
de la méthodologie scientifique voulant que la méthode 
utilisée conditionne les résultats de  toute étude ou re- 
cherche. Nous ne retrouverons jamais dans les appareils 
de I'informatique et de la télématique que ce que nous y 
aurons mis. 

De là l'importance de s'approprier les outils de I'in- 
formatique au lieu de s'y adapter, et de  les utiliser plutôt 
que de se conformer à leurs dictats ... qui ne sauraient être 
autre chose que les dictats des auteurs des logiciels et des 
programmes. 

L'importance des enjeux ici sommairement évoqués 
sera plus grande encore lorsque les recherches sur I'intel- 
ligence artificielle auront permis de nouveaux dévelop- 
pements technologiques majeurs. D'ores et déjà, cepen- 
dant, I'informatique et ses dérivées déplacent, plus que 
leurs frontières, les champs mêmes des compétences pro- 
fessionnelles. Les développements récents de l'imagerie 
médicale, par exemple, exigent de nouvelles compétences 
de la part tant des radiologues que des médecins. 

De nouveau, je crois que des programmes ou des ses- 
sions de formation ou de recyclage seront ici utiles dans 
la mesure précisément où on y favorisera une appropriation 
des instruments et outils en vue d'une utilisation plus libre 
et plus créatrice. Sans quoi le médecin sera aussi asservi 

leurs dossiers en matière de santé, de justice, de services 
sociaux, etc. Celui également des pertes d'emplois et de  
la transformation des emplois dans les secrétariats direc- 
tement reliés aux bureaux des professionnels tant dans le 
secteur public que dans le secteur privé. 

Ici encore, programmes et sessions de  formation et 
de recyclage peuvent aider dans la mesure où ils font place 
à la considération de  ces enjeux éthiques et politiques di- 
rectement liés aux pratiques professionnelles. 

III 

Les choix technologiques que gouvernements et entrepri- 
ses sont en train d'adopter en douce et à la vapeur vont 
bouleverser nos vies entières - au travail, à l'école, à la 
maison. Avant de négocier le << virage technologique n 
qu'on insiste pour nous présenter comme fatal en faisant 
miroiter sous nos yeux les promesses d'un s futur simple ,,, 
ces choix doivent être largement débattus. De là, à mes 
yeux, I'utilith et même l'importance d'un dossier comme 
celui qui constitue le présent numéro de la revue PROS- 
PECTIVES. 

Les enjeux majeurs, rapidement évoqués plus haut, 
sont directement liés à la démocratisation de la télématique 
(ou de I'informatique e t  de  ses dérivées) et de son utili- 
sation (ou de ses utilisations). II importe, en effet, d'as- 
surer un large accès à la télématique et à ses banques de 
données, par exemple, si l'on veut que les possibilités ou- 
vertes par les nouvelles technologies servent l'ensemble 
de la collectivité, personnes et groupes, et non quelques 
privilégiés seulement. II importe, plus radicalement peut- 
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être, que soit assuré aussi un contrôle démocratique de 
l'information qui sera mise en banque. II importe, fina- 
lement et en somme, que nous puissions nous approprier 
collectivement les outils de la télématique. 

J'ai tenté de dire plus haut comment services et ins- 
titutions ou organismes d'éducation pouvaient ici jouer un 
rôle capital pour la formation et pour le perfectionnement 
des professionnels. Je veux signaler en terminant que ce 
sont les travailleurs et les travailleuses les moins quali- 
fié(e)s qui risquent de se voir refuser en pratique l'accès 
aux programmes avancés de formation, ce qui aura pour 
effet d'accroître l'inégalité des chances souvent dénoncée 
dans le monde de l'éducation. 

LE VIRAGE INFORMATIQUE DANS 
NOS COLLÈGES 
par Henri Bernard, professeur 
de  sociologie a u  Collège de  l'Assomption. 

Nos établissements collégiaux québécois se piquent, et à 
bon droit, d'encourager l'innovation pédagogique. II n'est 
donc pas étonnant qu'ils emboîtent le pas dans le virage 
informatique qui est en train de transfornier le monde de 
l'éducation à travers l'ensemble des pays d'abondance. 

Si on en juge d'après les millions de dollars consacrés 
depuis quelques années par les collèges avec, bien sûr, le 
plein encouragement du MEQ, à l'achat d'ordinateurs. de 
logiciels et de didacticiels, puis si on considère également 
le vif intérêt du corps professoral pour ces outils d'ap- 
prentissage et le nombre croissant d'inscriptions d'élèves 
aux cours d'informatique, il faut bien reconnaître que nos 
cégeps et collèges privés consentent volontiers à prendre 
le tournant informatique avec un enthousiasme certain - 
ce dont on ne saurait que les féliciter. 

En effet, il faudrait être aveugle pour opposer un refus 
global à ce nouveau moyen d'apprentissage dont ont été 
dotées les générations actuelles par une technologie de 
pointe, d'autant plus qu'il appert qu'à moyenne échéance 
ce nouvel outil éducatif est appelé à s'intégrer comme élé- 
ment culturel dans la formation des élèves d'aujourd'hui 
et de demain. Les inconditionnels de I'informatique ne 
vont-ils pas jusqu'à opiner que la culture des années à venir 
sera littéralement une « culture informatique » ? 

Sans aller à cet extrême - car l'auteur de ces lignes 
persiste à ne voir en I'informatique qu'un élément utilitaire 
de la culture en évolution - il reste que cet outil ou ma- 
chine qu'est l'ordinateur transformera éventuellement une 
partie non négligeable de notre vision du monde et de 
l'homme. Et en ce qui concerne davantage le milieu sco- 
laire, s'amorcent déjà, grâce à I'ordinateiir. des mutations 
sensibles, sinon fondamentales, des relations courantes en- 
tre enseignants et enseignés, des rapports aussi entre l'élève 
et le savoir, pour ne rien dire des changements qu'apporte 
I'informatique dans les méthodes d'acquisition de con- 
naissances. 

Ces quelques changements à eux seuls suffiraient à 
nous faire comprendre pourquoi on ne saurait prendre à la 
Iéeère ce oue d'aucuns aualifieraient de révolution ». 
quoique per\onncllement je trouve un peu Ton ce tcniic de .. rcvolution >. San, doute I'iniormatiuuc va-t-elle nrendre 
beaucoup plus de place dans l'enseignement, m'ais que 
l'informatique prenne plus de place ne signifie pas que le 
rôle de l'enseignant ou du pédagogue s'estompera. L'or- 
dinateur ne sera jamais qu'un outil, si raffiné puisse-t-il 
devenir. Je soupçonne plutôt qu'avec l'utilisation et le dé- 
veloppement de ce moyen technique, le rôle de I'ensei- 
gnant-éducateur prendra encore plus d'importance car, 
comme le souligne Jean Saurel, directeur des lycées fran- 
çais au ministère de I'Education : a L'éducation, qui est 
affaire de comportement individuel et relationnel, autant 
que de connaissances, exige une appréciation individuelle 
et une action personnalisée auxquelles l'ordinateur peut 
aider mais pour lesquelles il ne saurait en aucun cas se 
substituer au professeur' ». 

Les enseignants-éducateurs n'ont donc pas à se de- 
mander à quelle sauce ils seront bouffés par I'ordinateur ! 
Bien sûr, ils doivent d'ores et déjà s'interroger sur les 
ajustements à apporter à leur rôle d'intermédiaires entre 
l'élève et le savoir et réfléchir à fond sur ce qu'implique 
l'enseignement assisté de I'ordinateur (EAO). Mais qu'ils 
se rassurent : ce n'est pas demain que tomberont en dé- 
suétude les Socrates qu'ils sont ! 

C'est donc dire qu'il serait tout aussi mal venu de 
verser dans le lvrisme des ténors mercantiles de  I'infor- 
niaiiquc que dans le pc~simisnie Onvellien. I.'acccptation 
inconditionnelle et le refuï ;ivcuelc de I'int'ormaris:ition de 
l'enseignement paraissent tous >eux également à rejeter. 
Il serait puéril de s'imaginer que l'ordinateurest la solution 
à tous les problèmes de l'enseignement et de se laisser 
obnubiler en exagérant les apports pédagogiques de I'in- 
formatique, tout comme ce serait faire montred'un conser- 
vatisme sans discernement que de ne pas reconnaître I'uti- 
lité de cet outil d'apprentissage. Bref, il y a une marge 
entre voir l'informatique comme une panacée et l'accabler 
de mille et un soupçons. 

Une attitude modérée - celle du juste milieu - 
semble s'imposer ici comme ailleurs à I'enseignant-édu- 
cateur qui réfléchit sur son acte pédagogique quotidien. 
C'est ce que propose le présent essai qui veut faire le point 
entre I'e?thousiasme lyrique d'un Jean-Jacques Seman 
Schreiber et les critiques non moins sincères de l'une ou 
l'autre application de  I'informatique, qui voient celle-ci 
tantôt comme une obsession, tantôt comme une contre- 
culture, tantôt comme un moyen d'abus de pouvoir et tan- 
tôt comme une caverne électronique3. 

Pour ne pas se fourvoyer, il sied de  ne pas s'adonner 
à une réflexion du genre science-fiction ou futurologique 
en élaborant toutes sortes de  scénarios, fictifs précisément, 
car la pesanteur sociologique - soit le décalage culturel 
de W.F. Ogburn -devrait déjà nous avoir appris que les 
changements socio-culturels sont rarement ce qu'ils sem- 
blent être ; les valeurs, idées et comportements ne sont pas 
aussi perméables aux mutations technologiques qu'on vou- 
drait le laisser croire. Puis, les innovations techniques ne 
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s'imposent pas toujours à une société au rythme que l'es
péreraient les scientifiques et les marchands. Une certaine
inertie culturelle fait souvent mentir, et parfois pour long
temps, les scénarios pourtant soigneusement proposés.

Ce qui évidemment ne signifie pas qu'il ne faille pas
élaborer une prospective réfléchie à même une projection
du présent. C'est donc assez dire qu'il est toujours urgent
de proposer une politique d'implantation et de dévelop
pement des nouveautés, mais cela sans extravagance ou
débridement. Ainsi faut-il tenir compte du virage infor
matique, mais sans perdre le nord comme si c'était l'on
guent-miracle qui guérira tous les maux de notre monde
québécois de l'éducation : demain, les individus seront en
core moinsbrillants les uns que les autres, lesjeunes auront
encore besoin de maîtres pour servir d'intermédiaires entre
la machine sans âme et les élèves. La formation de la
pensée et la logique personnelle de l'apprentissage de l'élève
ne seront jamais réduites qu'à la logique mathématique de
l'ordinateur laquelle, tout au plus, ne pourra remplacer que
la logique familière à l'enseignant.

Mais encore une fois, ce n'est pas dire que l'appoint
de l'informatique dans l'enseignement n'est pas éminem
ment souhaitable. Au contraire. Encore faut-il que tout
corps enseignant avisé ainsi que tout établissement d'en
seignement sérieux se soient donné une politique d'im
plantation et de développement de l'informatique en ac
cord avec leurs finalités propres et en pleine connaissance
tant des avantages que des limites de ce moyen d'appren
tissage. De là quelques interrogations que les collèges ont
à se poser devant le virage informatique déjà plus qu'a
morcé. Les questions soulevées ci-dessous ne prétendent
guèreêtre exhaustives ; mais il est à espérer qu'elles puis
sent pointerquelquespistes heuristiques dont l'exploration
seraitsusceptible d'assurer aux collègesun développement
harmonieux et congru de leur utilisation de l'informatique
dans l'enseignement.

L'informatique et les objectifs de l'ordre collégial

On n'aura pas de peine à admettre que l'implantation de
l'informatique dans les collèges n'avait pas grand-chose
de commun avec l'introduction de ce même médium dans
l'industrie, les commerces ou les bureaux... à moins, bien
sûr, qu'on ne veuille considérer l'enseignement que comme
une simple industrie du savoir. Et en ce cas, cette ré
flexion-ci n'aurait plus le moindre intérêt. Mais la for
mation de futurs citoyens et citoyennes importe davantage
que la production de tel bien ou service matériel, et c'est
pourquoi il devient pertinent de nous interroger au sujet
des incidences de l'informatique sur les objectifs fixés par
le MEQ à l'ordre collégial.

S'en tenir uniquement à la demande de ce produit
technique par la gent étudiante serait de courte vue ; cons
tater que les élèves manifestent un certain engouement pour
l'informatique et en demandent, ce serait un peu court et
n'irait pas au-delà des considérations d'un mercantilisme
borné. L'idée plus élevée que s'est faite le législateur du
rôle des collèges québécois incite à aller au-delà de cette
perspective tronquée et à rechercher les conditions et mo
dalités d'insertion de l'informatique dans l'agir pédago

gique des maîtres pour que ce médium contribue à l'atteinte
des finalités propres du collégial et en respecte les para
mètres. Le projet du gouvernement à l'endroit des cé
geps ne peut être plus clair ni plus explicite : « les col
lèges attacheront plus d'importance à la formation géné
rale ou, si l'on veut, fondamentale de leurs étudiants » et
« parler de formation fondamentale, c'est évoquer des ap
prentissages qui favorisent le développement intégral de
la personne et qui sont nécessaires à toute activité humaine
pleinement assumée4. » D'où la question qu'ont à se poser
les collèges sur l'importance à accorder à l'informatique
dans une formation fondamentale HUMANISTE.

Etant donné que l'informatique est un autre médium
d'apprentissage qui s'ajoute à la parole, à l'imprimé et à
l'audio-visuel, mais d'une puissance formidable et d'une
nature particulière vu qu'elle est capable de traiter le savoir
en plus de l'emmagasiner, il semble tout à fait opportun
de se rappeler qu'aucun médium ou outil n'est « inno
cent » ou neutre puisqu'il est créé justement pour répondre
à des objectifs et ne vaut que par les buts qu'il sert ou
entend servir. Inutile donc d'insister pour dire que la notion
des objectifs du développement de l'informatique dans les
collèges est capitale et doit de ce fait rejoindre celle des
objectifs mêmes de ce niveau d'enseignement.

Par voie de conséquence, le développement de l'in
formatique doit respecter l'objectif collégial de formation
fondamentale humaniste — ce qui ne va pas de soi, car
le pouvoir de pénétration et la polyvalence multi-factorielle
de l'informatique laissent facilement deviner ses impacts
quasi illimités sur la culture suite à la vision particulière
du monde qu'elle implique et à la place, particulière éga
lement, qu'elle accorde à l'homme dans le monde différent
qu'elle est en train de créer. Idéalement parlant, elle devrait
permettre à l'homme une plus grande autonomie ; mais
encore faut-il que l'homme en conserve la maîtrise et la
plie à ses objectifs, sans s'en laisser imposer par elle.

A titre d'exemple de ce que l'informatique tendrait à
imposer de par sa structure même, mentionnons son lan
gage-machine essentiellement performant issu qu'il est de
la culture pragmatique américaine « qui fait les choses puis
les analyse », alors que « le francophone, lui, analyse avant
d'agir5 ». Autre exemple : la généralisation de la pensée
algorithmique à base de réductivisme binaire de Boole ne
risque-t-elle pas de s'imposer aux dépens des naunces en
richissantes de la pensée gréco-latine de notre héritage
culturel franco-européen, compte tenu de ce qu'un « chan
gement de langage entraîne un changement dans l'acquis
culturel6 » ? Mais trêve d'exemplesqui ne feraient qu'an
ticiper la réflexion que vise à susciter le présent essai.

Pour l'instant, qu'il suffise de dire que l'auteur de
ces lignes a l'impression que c'est l'informatique qui nous
charrie à l'heure actuelle plutôt que nous qui la dirigeons,
tellement sa fascination nous méduse. De là l'urgence de
prendre la mesure de ce virage informatique pour l'orien
ter, sans se laisser prendre au délire des publicistes et des
futurologues tenants d'un déterminisme matérialiste sur le
quel la réflexion humaine n'aurait que peu d'emprise. Que
nous soyons conditionnés par l'explosion informatique,
d'accord ; mais outil fabriqué par nous, l'ordinateur peut
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et doit être dompté par nous, pour qu'il n'en arrive pas à 
subvertir le noble objectif collégial d'une formation fon- 
damentale humaniste. 

L'utilisation de  l'ordinateur dans  l'acte éducatif 

Quelle doit être cetteutilisation ?... Voilà, semble-t-il, une 
question à se poser dans la perspective d'une insertion de 
I'informatique qui soit conforme aux objectifs de I'ordre 
collégial. Quelques pédagogues, et non des moindres, ont 
déjà commencé à se pencher sur les avantages de I'EAO 
dont I'EPO (enseignement par ordinateur) n'est qu'une 
forme entre autres : autonomie de  l'élève, banques illi- 
mitées de connaissances spécialisées, flexibilité de l'ordre 
d'au~rentissage, visualisation des conceots sur l'écran ca- 
~ h o d i ~ u e .  cxiience de tormulntions c.xhaustivcs des pro- 
hl>nic,, oohsihiliiL:s d'une oédacoeic individualiste. meil- 
leure mitivation de l'élèvê, exilAtation de l'imagination 
et de l'intuition chez le jeune, patience sans limite de l'or- 
dinateur, possibilité quasi infinie de simulations et dis- 
parition du spectre de la sanction professorale des erreurs 
de l'élève - il serait, paraît-il, moins traumatisant de se 
faire souligner une erreur par un « bug » lumineux que de 
se le faire dire viva voce par un enseignant ! 

Si nous en croyons certains prophètes de I'EAO, « le 
risque existe de voir I'informatique dégénérer en une nou- 
velle rhétorique dont on voit les ravages dans certains excès 
de la cybernétique et de l'analyse systémique. Inutile 
d'ajouter que l'enseignant insuffisamment préparé donnera 
dans le panneau rassurant du pseudo-scientisme7. » 

Par conséquent, ici encore le tableau devra sans doute 
être nuancé, car I'informatique restera un oirril précis qu'on 
appliquera à l'analyse d'une rénlitéfloirr, du moins en ce 
qui a trait à l'utilisation de ce médium dans les sciences 
humaines et sociales. I I  n'est donc pas question de nL::li:er 
le rccours aux autres media d'apprentissaee dont ln p:in~lc. . . - 
l'imprimé et l'audio-visuel. 

Ln réflexion sur le développement de I'informatique 
dans les collèges a donc tout à gagner au rappel de ce que 
l'objectif de la formation fondamentale humaniste ne se 
limite pas à l'acquisition de connaissances, fùt-ce en quan- 
tité. II n'est de  véritable apprentissage que le savoir-faire, 
le pourquoi-faire et l'agir personnels. Or, de par le fait 
que l'ordinateur est une technique, un outil qui sait faire 

sans pour autant savoir pourquoi-faire, un outil auquel il 
suffit de décrire une opération pour en obtenir l'exécution 
instantanée, il y a risque que l'utilisateur s'abandonne au 
savoir-faire de cette machine sans jamais lui-même ap- 
prendre à faire et à se poser le pourquoi-faire. II suffit de 
constater l'abrutissement des « mordus » des jeux électro- 
niques ! 

C'est déjà en avoir dit plus qu'il ne faut pour souligner 
une fois de plus que l'informatique, si utile puisse-t-elle 
être, n'est qu'un médium qu'il ne faut utiliser qu'en al- 
ternance avec les autres moyens traditionnels d'enseigne- 
ment sous peine de fausser la formation fondamentale hu- 
maniste que vise à donner le cours collégial. Le juste do- 
sage de l'emploi de I'informatique est à établir par-delà 
l'euphorie de sa découverte, sans quoi, d'outil de véritable 
apprentissage que l'ordinateur se doit d'être pour I'élève, 
il ne uourrait devenir au'un « eadeet » coûteux en dérive. - - 
sans Fonction vraiment kducative ou, en tous cas, rien qu'un 
instmment aui salirait faire ce aue l'élève. lui. ne saurait . . 
faire. 

De tout ce oui orécède. on aura saisi aue la relation . . 
informatique-éducation relève tout autant d'une politique 
oue d'une oédaeoeie. Et une oolitiaue axée sur une sur- . - -  
évaluation de I'informatiqlie dans l'enseignement se tra- 
duirait nar des brèches telles aue I'obiectif de formation 
human&te du collégial en serah dénatiré ; l'homme et la 
femme de demain seront tou,jours des êtres humains ... même 
dans une société informatisée, et l'informatisation de l'hu- 
main ne saurait engendrer que des robots. 
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