
Copie de consetvation et de diffusion, disponible en format électronique s u r  le setveur W B  du  CDC : 
URL = http://vwwv.cdc.qc.ca/prospectives/23/mellouki-23-4-l987.pdf 
Article revue Pros~ectives. Volume 23. Numéro 4. 

Formation professionnelle 
et perspective d'avenir des - 

jeunes de la classe ouvrière 
par M'hammed Mellouki, 

de l'Institut québécois de recherche sur la culture, et Nicole Lemieux, 
de l'université Laval 

Au moment où la réforme de l'enseignement professionnel 
-plus grande importance à la formation générale, introduction du 

Certificat d'enseignement professionnel- semble compromise, 
il est bon de se rappeler certaines données fondamentales sur les 

jeunes qui suivent ce type d'enseignement. C'est en sachant ce qu'ils 
sont et pensent qu'il sera peut-être possible de définir un 

enseignement adapté, non en se référant à des étudiants abstraits. 
Les données auxquelles les auteurs ont eu recours datent de 1981. 
On n'en a semble-t-il pas tenu compte dans le projet de réforme qui 

connaît présentement de difficultés, sinon des ratés! 

Dans cet article, nous voulons 
explorer la place qu'occupe l'école 
comme lieu d'apprentissage et 
comme espace de vie dans le dis- 
cours des élèves de l'enseignement 
professionnel court d'origine 
ouvrière. Nous voulons également 
cerner les liens qu'ils font entre 
leur formation et leur avenir socio- 
professionnel'. L'idée que nous 
voulons examiner est que l'école 
occupe une place différente dans le 
discours des garçons et des filles, 
que cette place est indicatrice du 
type de rapport qu'ils et elles 
établissent au savoir scolaire et  
qu'enfin la nature de ces rapports 
conditionne à son tour la facilité 
avec laquelle se font les apprentis- 
sages scolaires. Nous pensons, par 
exemple, qu'un rapport de proxi- 
mité ou de rapprochement entre 
l'élève et le savoir scolaire est sus- 
ceptible de favoriser l'acquisition 
et l'intégration des connaissance,- 

et des savoir-faire dans une pers- 
pective d'avenir. Un rapport de 
distanciation ou d'éloignement 
peut s'ériger comme entrave à 
l'instmction et à la réussite. 

L'analyse porte sur des entre- 
vues effectuées au cours de l'hiver 
et du printemps 1981 auprès d'un 
groupe d'élèves composé de gar- 
çons et de filles de la classe ouvriè- 
re, inscrits au programme de I'en- 
seignement professionnel court 
dispensé par des écoles secon- 
daires de la région de Québec2. Les 
garçons poursuivaient une forma- 
tion en menuiserie, en mécanique 
ou en débosselage, alors que les 
filles étaient inscrites surtout aux 
cours d'auxiliaire commerciale. 
Parmi les indicateurs possibles de 
la signification que prend l'école 
dans le discours et la formation 
professionnelle dans la perspec- 
tive d'avenir, nous n'avons retenu 
que ceux révélés avec acuité dans 

les entrevues analysées. Nous pré- 
sentons dans ce qui suit les princi- 
paux résultats de notre recherche. 

L'école est perçue comme ayant 
essentiellement pour tâches d'ins- 
truire et de faire apprendre un 
métie?: 

nLTmportance de tout ça flëcole) 
c'est savoir dcrire, savoir lire, pis en 
rnathématiqi~es (savoir calci~ler).n (G) 

-Bonne affaire (I'Pcole). Pas 
d'instruction, tic faispasgrand-chose ... 
Tés aussi bien d'aller à l ëco le .~~  fG) 

.C'est assez important ... j'aimerais 
ça continuer, mais je sais pas encore, si 
je n'e trouue dic travail cet été, ben 
j'continuerai pas (...) parce que mon 
cours finit..' (F) 
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 ben lhvenir: tu vas à l'école pour 
étudier, pour apprendre, pour tra- 
uailler plus tard.. (F) 

cc... je viens icittepour apprendre la 
mécanique (...) c'est la mécanique qui 
m'intéresse. Asteur que chu rendu icit- 
te, j'fais mon métier, j'fais plus atten- 
tion, chu plus  tranquille.^, (G) 

Le rôle d'instruction que doit 
remplir l'école a pour but non pas 
seulement de préparer les jeunes à 
se trouver une place dans la struc- 
ture professionnelle au sortir du 
circuit scolaire, mais aussi de les 
aider à s'<<intégrer dans la vie. (G). 
L'intégration dans la vie sociale 
passe avant tout par l'insertion de 
l'individu dans le monde du tra- 
vail. Aussi le discours sur l'école et 
sur son rôle est-il un plaidoyer sur 
l'importance du travail comme 
source principale de vie dans un 
univers (classe ouvrière) où il re- 
présente la seule marchandise 
échangeable. C'est pourquoi l'école 
doit idéalement «aider à trouver 
une job, aider le mieux possible* 
1G) ~-,. 

L'école est également repré- 
sentée comme lieu social où l'on va 

pour «rencontrer les amis, parler 
au monde. (G) ou pour attendre: 
attendre de trouver un emploi, 
attendre qu'on soit plus mûr pour 
affronter la vie sociale et profes- 
sionnelle. 

En fait, tout se passe comme si le 
discours des élèves sur l'école, tout 
en reconnaissant à celle-ci les fonc- 
tions qu'on lui impute officielle- 
ment, essayait de dire autre chose. 
Il se dégage ici comme une certaine 
similitude entre ce que font les 
jeunes à l'école et les ouvriers à 
l'usine: faire son métier, rencon- 
trer les amis, attendre4. 

Mais l'attente peut paraître lon- 
gue et le rapport favorable à l'école 
<<ben, j'aime l'école. (FI peut se 
doubler d'un sentiment de hâte ou 
d'urgence d'être ailleurs et de pou- 
voir gagner sa vie. Et cette urgence 
prend une forme volontairement 
aiguë autant chez les filles que 
chez les garçons: 

-Si je me serais trouvé une job 
c't'année, jhurais lhché f...) oh! oui, 
j'siais pas resté (...) j'souhaite à per- 
sonne de venir ici.,, (FI 

<<Mo& ch'trouve ça plat (école 
 secondaire).^^ ( G )  

Bien qu'ils semblent véhiculer 
l'idéologie de la scolarisation, les 
jeunes de la classe ouvrière parais- 
sent donc prendre une certaine 
distance par rapport à cette même 
idéologie et tenir un discours ex- 
plicitement ou implicitement cri- 
tique à l'égard de l'école. Celle-ci 
émerge comme étant le prétexte 
qui leur permet de parler d'eux- 
mêmes et, surtout, du travail com- 
me élément fondamental de leur 
vie. 

L'espace scolaire 
et son appropriation 

Tout espace, y compris l'espace 
scolaire, se présente comme une 
échelle articulant les rapports so- 
ciaux qui s'établissent entre les 
individus et entre ceux-ci et les 
lieux dans lesquels ils se meu- 
vent". L'espace familier (le quar- 
tier, par exemple) apparaît ecom- 
me le lieu charismatique, écrit 
Frémont, de la spontanéité, du 
connu, de ce qui est exploré et sans 
imprévu, territoire du face à face et 
du contrôle social où l'on se déplace 
sans effort, sansprojetprogrammé, 
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sans perte de  t e r n p d .  L'espace non 
apprivoisé se présente comme le 
domaine de l'inconnu et de l'im- 
prévisible, l'absence de liberté et 
du contrôle social des lieux, des 
rapports sociaux qui s'y tissent et 
des activités qui s'y déroulent. 

La presque totalité des garçons 
et des filles interrogés ici n'ap- 
privoisent pas l'espace scolaire. Ce 
dernier apparaît soit complète- 
ment et consciemment exclu du 
discours, soit réduit à son 
strict minimum, c'est-à- 
dire aux interstices des 
lieux où l'on s'exclut. La 
différence entre garçons 
et filles se manifeste 
dans l'intensité du débit, 
débit qui énonce et dé- 
nonce à la fois. 

*J'r3uiendrai pas l'année 
prochaine, ja i  pas assez 
aimé ça.. (F) 

d'aime mieux l'autre 
bord qu'icitte (l'école), je me 
sentirais mieux l'autre 
bord.,, (G) 

Quelquefois, .on s'as- 
sit, on parle*. Alors que 
les activités sportives et 
socio-culturelles sont 
.pour les réguliers (du  
secteurgénéral ou dupro-  
fessionnel long), n o u s  
autres on n'a rien. (G). 

r,M'assis dans u n  coin, 
puis jëcoute d'la musique, 
pis j'fume une cigarette.,, IF) 

*C'est dans un passage, 
où les toilettes des gars (...) 
J'me tiens toujours làdepuis 
l'début de l'année, j'me tiens 
là auec uneean~def i l les .  on 

d ' e n  autres.,, (F) (*aglicoleS=agrico- 
les) 

Ce qu'on dénonce, on le devine, 
c'est l'isolement et la différencia- 
tion, c'est le cloisonnement entre 
s-ré&liers.t et ..non réguliers,., c'est 
le orivi1L;ee des uns d'Ëtre librcs dc ~ ~~ ~ 

frgquentër des territoires ouverts 
(fumoir, gymnase) et I'enferme- 
ment des autres dans des réduits. 

Encore là, le discours des élèves 

sujet projeté. Elle amalgame l'élè- 
ve du professionnel court et l'ou- 
vrier de demain. 

Les rapports au savoir 

Selon certaines approches, la 
division du savoir en savoirs abs- 
traits et désintéressés et savoir- 
faire apparaît liée à la division du 
travail, à l'amarition des classes 

«Il se dégage ici comme une certaine similitude 
entre ce que font les jeunes i I'école 

et les ouvriers à l'usine: 
faire son métier, rencontrer les amis, attendre.» 

soc2es et à la différen- 
ciation des rôles sociaux 
selon les sexes. Toutefois, 
la révolution industrielle 
et la demandemassive en 
main-d'oeuvre, le déve- 
loppement de certains 
secteurs de production 
(textile, par exemple) et 
de services (enseigne- 
ment, secrétariat, infir- 
merie, etc.) ont projeté la 
femme dans l'univers du 
travail salarié. On con- 
naît maintenant certai- 
nes des conséquences de 
cette évolution: dédou- 
blement, ou plutôt pro- 
longement, du rôle tradi- 
tionnel de la femme 
épouse-ménagère-éduca- 
trice dans celui de tra- 
vailleuse et féminisation, 
au plan scolaire, de cer- 
tains domaines du sa- 
voir. Elargissement du 
champ social et profes- 
sionnel de la femme, d'un 
côté, mais changement 
difficilement visible dans 
la nature du nouveau rô- 
le à joue?, de l'autre: la 
femme demeure le pilier 
de la transmission des - - 

fart d'quoi, on se tient.>, IF) 1 - .  i valeurs sociales de 
1 classe9. 

Ce qu'on énonce, c'est son iden- sur l'espace scolaire est calqué (la C'est pourquoi, pensons-nous, 
tité et son appartenance à un grou- similitude est frappante) sur le laculturegénérale, lesmatières de 
pe, le fait d'être fille ou .gars., discours ouvrier ayant pour objet base et la formation technique de- 
élève du professionnel court ou l'espace industriel. A l'usine, Fis- vraient occuper des places diffé- 
d'ailleurs, de milieu rural ou ur- cher l'a bien démontré, lorsqu'on rentes dans le discours des filles et 
bain. L'identité est affirmation et ne dispose pas d'espace approprié, des garçons. II ne faut cependant 
conscience de la différence. on s'approprie un passage, un pas perdre de vue qu'en dedans du 

~NOUS autres, les a - les agl~coles* réduit, un interstice7. Comme si, processus différenciateurquerem- 
dans le local (le fumoir) on les appelle en parlant de l'espace scolaire, plissent les institutions de sociali- 
les aglicoles (...) le monde des a - des c'était la configuration de l'usine sation, s'effectue également une 
agricoles, tséah moé2je me tiens h n d e  qui était évoquée. L'analogie con- certaine homogénéisation des 
c'monde-Là,~'ai -j'a~mepasça, j h l  peur fond l'objet présent (l'école) dans le destins des hommes et des femmes 
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des milieux ouv~iers'~. 
En effet, les garçons et  les filles 

de l'étude n'entretiennent pas les 
mêmes rapports aux connaissan- 
ces de base: français, mathémati- 
ques, histoire, etc. La lecture et  le 
travail scolaire à la maison restent 
des comportements inconnus chez 
la plupart des garçons. Générale- 
ment, on ne lit pas et  on n'étudie 
vas à la maison. soit Darce aue les 
enseignants ne donnent 
travaux à faire chez soi, 
soit parce qu'on n'aime 
pas lire et  étudier: -moi 
chu pas l'genre à étudier 
en arrivant. (G), -lire, 
j'aime pas ça,) (G) et, dans 
ce cas-là, on préîère sor- 
tir avec ses amis et *faire 
toutes sortes d'affaires. 
(G). Par contre, les filles 
croient en l'importance 
des connaissances géné- 
rales dans leur forma- 
tion. Elles lisent, font des 
devoirs à la maison et 
écoutent des émissions 
télévisées à caractère 
culturel. 

Cette distinction entre 
les deux groupes nous 
laisse une impression 
que nous préfi.rins livrer 
telle au'elle se ~réscnte à 
nous, en vrac. Chez les 
garçons, on semble éta- 
blir une frontière entre le 
lieu d'apprentissage et 
les espaces de vie, entre 
le savoir et l'être: à l'école 
on est censé apprendre, à 
la maison, ou en dehors 
de l'école, on est, on vit. 
Chez les filles, la démar- 

tions qui trouve son explication 
dans le rapprochement, évoqué 
plus haut, entre les rôles des hom- 
mes et des femmes. Celles-ci exer- 
cent de plus en plus des activités 
salariées tout en continuant à 
remplir leurs tâches traditionnel- 
les de ménagèreset demères. Elles 
doivent posséder, comme les hom- 
mes, un certain savoir technique 
nécessaire à l'exercice d'un métier 

évoquée (le caractère abstrait de 
certaines matières), ce que les jeu- 
nes mettent en évidence ce sont 
l'absence d'utilité immédiate des 
matières théoriques et  le manque 
de lien entre le contenu de ces 
matières et  la préparation au mé- 
tier envisagé. 
ccFrançais pis maths, tsé, jaime pas 
trop ça, tsé (...) jhm'rais mieux auoir 
d'la menuiserie (ateliers) tout I'tem~s.. 

I 
PHOTO \ I L  I ' I I> ICiOGIQUC 

«Les garqons et les filles de l'étude n'entretiennent 
pas lesmêmes rapports aux connaissances de base (...) 

La lecture et le travail scolaire à la maison restent 

<<Ça sert a rien le -1, le +l 
et le 114. [Par contre1 tout ce 
qui se rapporte à menuise- 
rie, on devrait lhuoir en 
maths.n (G) 

Enfin, les pratiques 
pédagogiques et sociales 
des enseignants sont dé- 
signées comme élément 
important dans les juge- 
ments que les élèves por- 
tent sur les matières dis- 
pensées. On aime un 
cours parce que le pro- 
fesseur explique bien, 
répète et donne des ex- 
emples ou parce qu'il est 
esmart,,, écoute les élèves 
et leur permet de parler 
de leurs problèmes per- 
sonnels. On n'aime pas 
une matière parce que 
l'enseignant va trop vite, 
n'explique pas assez et 
n'encourage pas I'épa- 
nouissement de relations 
interpersonnelles entre 
lui e t  ses élèves. 

En résumé, les rap- 
ports que les élèves du 
professionnel court en- 

cation apparaît moins des comportements inconnus chez la plupart des garçons.» tretiennent au savoir 
nette: à l'école on ap- l l font ressortir la fonction 
prend et on essaie de essentiellement sociale 
vivre, à la maison on est, on étudie, générales indispensables à leur que doit remplir l'école pour eux: 
on lit, on écoute certaines émis- rôle d'éducatrice: bien parler, préparer garçons et filles à leur 
sions d'ordre culturel, en un mot, compter, raconter et aider les en- intégration dans la structure pro- 
on apprend à être. fants à surmonter les difficultés fessionnelle et offrir aux filles des 

Par ailleurs, les garçons et les que pose l'apprentissage scolaire. connaissances de base nécessaires 
filles expriment la même attitude Une bonne partie des élèves, les à l'exercice de leur rôle de mères et  
ambivalente à l'endroit des cours garçons plus que les filles cepen- d'éducatrices. L'acceptation de la 
de formation professionnelle. Cer- dant, n'aime pas les cours à carac- fonction sociale de l'école demeure, 
tains les jugent intéressants et tère théorique, que ce soit dans le toutefois, pénétrée d'une attitude 
utiles, d'autres sont d'avis con- domaine de la formation de base ou nettement critique à l'égard de la 
traire. Il s'agit là d'un phénomène dans celui de l'apprentissage tech- manière dont cette fonction doit 
d'homogénéisation des percep- nique. Mais derrière la difficulté s'accomplir. C'est dans ce sens-là 
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qu'il faudrait, nous semble-t-il, 
comprendre les jugements cri- 
tiques portés par les élèves sur les 
matières à caractère abstrait, sur 
le manque de relation entre le con- 
tenu de ces matières et la forma- 
tion professionnelle poursuivie, 
sur les pratiques pédagogiques et 
sociales des enseignants. 

Place de la formation 
dans les actiuit6s 
extra-scolaires 

Chez les garçons, les 
emplois rémunérés, exé- 
cutés pendant les fins de 
semaine et durant les va- 
cances, tout comme les 
activités de bricolage 
constituent un prolonge- 
ment de ce qu'ils appren- 
nent à l'école. Il n'existe 
donc pas chez eux de 
décalage entre le savoir- 
faire scolaire et leurs tra- 
vaux de bricolage, alors 
qu'aucune des filles ne 
semble faire usage de ce 
qu'elle apprend à l'école 
dans ses activités extra- 
scolaires ou dans les tâ- 
ches rémunérées qu'elle 
exerce. 

Rien de surprenant 
dans ce clivage entre 
garçons et filles. En effet, 
la division du travail de 
soir, de fins de semaine et 
des périodes de vacances 
scolaires apparaît chez 
les élèves du profession- 
nel court de la classe 
ouvrière nettement 
structurée selon les 

des voitures de parents ou d'amis. 
En reprenant l'impression lan- 

cée plus haut, nous pourrions dire 
que si chez les filles l'acquisition 
du savoir de base paraît liée à lare- 
cherche du savoir être, chez les 
garçons l'apprentissage des tech- 
niques semble se prolonger dans 
les façons de faire de l'univers ex- 
tra-scolaire. En poussant l'ana- 

tion acquise représente une autre 
manière de dire qu'on n'a rien à 
faire avec ladite formation. L'ex- 
clusion du domaine privé (tâches 
domestiques) et de celui du travail 
rémunéré de tout apport de l'ap- 
prentissage technique constitue 
une autre forme de dénonciation 
de l'inéquité du processus d'orien- 
tation(1aerandemaiorité des filles 

logie, nous pourrions donc avancer intervie1 

«Chez les garçons, les emplois rémunérés 
exécutés pendant les fins de semaine et durant les 

vacances, tout comme les activités de bricolage 
constituent un prolongement de ce qu'ils apprennent à 

l'école.» 

wzes étant" inscrite aux 
cours d'auxiliaire com- 
merciale) et de l'inadé- 
quation entre les pro- 
grammes offerts et les 
besoins du marché du 
travail. L'exclusion de la 
formation technique 
poursuivie du domaine 
des activités extra-sco- 
laires montre bien à quel 
moment s'accentue la dé- 
qualification du travail 
ouvrier féminin. En effet, 
si la plupart des filles 
désirent avoir un travail 
salarié en même temps 
qu'elles mettent de côté 
les savoir-faire acquis à 
l'école, il y a de fortes 
chances qu'elles accep- 
tent des emplois qui ne 
requièrent pas de forma- 
tion scolaire, de diplôme 
ou de qualification. Les 
garçons, quant à eux, 
pourraient avoir de meil- 
leures chances, étant 
donné qu'ils se servent 
déjà des connaissances 
apprises, de se trouver 
des emplois correspon- 
dant à leur champ de for- 
mation. 

Formation 
~ 

sexes. Les filles font du 1 1 professionnelle 
ménage et du gardien- ' -- - -- 1 et prrsl>ectir>r d'auetrir 
nage d'enfants comme travail 
salarié, en plus d'exécuter les au- 
tres tâches ménagères quotidien- 
nes, c'est-à-dire lavage, repassage, 
cuisine, vaisselle, ménage. Les 
garçons occupent des emplois ré- 
munérés dans des garages ou dans 
des ateliers de bois, en plus de se 
lancer dans des activités de brico- 
lage exploitant les savoir-faire 
acquis à l'école: fabrication de 
meubles, vérification des moteurs 

que la domestication du savoir 
général semble se dégager comme 
composante del'acquisitiondurôle 
traditionnellement reconnu à la 
femme, alors que l'intégration du 
savoir technique dans les activités 
extra-scolaires se présente davan- 
tage comme un indicateur du rôle 
de travailleur et de bricoleur at- 
tribué habituellement à l'homme. 

Il apparaît ainsi, dans le cas des 
filles, que ne rien faire de la forma- 

Rien n'est gratuit dans les for- 
mes d'analogie décelées dans le 
discours que tiennent les élèves du 
professionnel court sur leur ave- 
nir. Si la condition ouvrière émer- 
ge comme projection de la situa- 
tion scolaire, c'est qu'elle trouve 
déjà un terrain d'ancrage dans la 
perspective que se font ces jeunes 
de l'avenir. La perspective se pose 
ici comme une sorte de mémoire du 
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futur où se reconstitue la carrière 
ouvrière comme destin probable 
dont les savoir-faire acquis dans le 
secteur professionnel forment 
vraisemblablement les signes pré- 
curseurs les plus apparents. 

La perspective d'avenir des jeu- 
nes aété définie sous deux aspects. 
Le ~remier est lié à la dimension 

occupation, on n'a aucunement moyens de subsistance à long 
envie d'approfondir cette forma- terme qui prédominent dans les 
tion. La connaissance comme but milieux populaires d'où sont issus 
en soi ne noumt que les esprits ces jeunes". 
implantés. dans des corps bien 
nourris. A l'inverse, quand on a Sexe etperspective d'avenir 
l'impression que les habiletés ap- 
prises peuvent déboucher sur un La formation poursuivie au 
emploi souhaité, alors on se ré- professionnel court constitue pour 

o~c;~ationnelle qui, comme nous serve une marge de manoeuvre: si les garvons le chemin tracé vers 
l'avons déii noté. constitue en ledit emoloi s'avère intéressant et l'insertion sociale, autant par Ic - .~ - --- ~~ - "~~ -~~~~ 

quelque sorte l'itinérahe 
visé par les élèves dans 
leur démarche vers i'in- 
tégration sociale. Le 
deuxième se rapporte àla 
dimension scolaire pré- 
sente dans l'esprit de 
certains jeunes cons- 
cients soit de l'impasse 
où les conduisent les pro- 
grammes de I'ensei- 
gnement professionnel 
court, soit de I'impor- 
tance d'un supplément 
de formation. 

Dans ce dernier cas, 
les élèves quittent le rac- 
courci pour emprunter le 
chemin plus long du per- 
fectionnement ou de la 
prolongation de leur sco- 
larité vers le profession- 
nel long. 

Les jeunes qui envisa- 
gent ou espèrent avoir un 
emploi en rapport avec le 
type de métier qu'ils ap- 
prennent à l'école pen- 
sent entreprendre tôt ou 
tard des cours de perfec- 

travail immédiat ou loin- 
tain qu'elle est suscep- 
tible de procurer à son 
détenteur que par le biais 
de son perfectionnement, 
de sa prolongation dans 
le secteur du profession- 
nel long ou de sa réorien- 
tation. 

Les filles semblent 
plutôt sceptiques quant à 
la possibilité de travail- 
ler, un jour, dans le do- 
maine de leur formation. 
Elles ne projettent ni per- 
fectionnement, ni prolon- 
gation ni réonentitionde 
la aualification acauise à 
l'éc'ole. Entre l'avenir 
professionnel envisagé 
ou esquivé et  la forma- 
tion obtenue, semble 
exister une irréparable 
brisure. 

La démarcation ob- 
semée a en partie ses 
racines dans la diffé- 
renciation, notée plus 
haut, des rôles et des 
tâches aue ~roloneent 

tionnement dans leur <Les filles semblent plutôt sceptiques uant  à la garçons 'et filles dans 
de Ou possibilité de traveiller, un jour, dans le %ornaine de leurs activités extra-sco- 

dans des domaines con- leur fomation. Elles ne oroiettent ni oerfectionnement. laires. Au moment où les 
nexes. Par contre, aucun ni prolongation ni réckehation dé la qualification garçons semblent avoir 
prolongement proche ou apprise à I'école.~ -déjà un pied dans la vie 
lointain des savoir-faire ' j active, dans le monde du 
acquis au professionnel ' travail socialement re- 
court n'est prévu par ceux et  celles plus payant avec un supplément connu, (...) les filles, tout actives 
chez qui on observe une cassure de formation. on retournerait à ou'elles soient. demeurent en de- 
entre la formation reçue et l'emploi 
attendu. 

La place qu'occupent les com- 
pétences acquises à l'école dans la 
perspective d'avenir est impré- 
gnée du réalisme et du pragmatis- 
me qui caractérise les pratiques 
ouvrières. Ainsi, lorsqu'on est con- 
vaincu de l'inutilité de la formation 
poursuivie dans l'acquisition d'une 

l'école; si l'ekploi trouvé n'offre 
pas de possibilité de promotion ou 
ne requiert pas d'autres habiletés 
que l'on peut apprendre à l'école, 
on déciderait en conséquence le 
moment venu. De toute évidence, 
l'utilitarisme et la prudence des 
élèves du professionnel court ont 
leur point d'ancrage dans l'incer- 
titude, la précarité et la rareté des 

hors de cette réalité en effectuant 
uniquement des tâches domesti- 
ques dans leur foyer ou chez les 
voisin~n'~. 

Cette évacuation, ressentie sur- 
tout chez les filles, de l'apport des 
apprentissages scolaires dans l'in- 
sertion professionnelle exprime en 
le dénonçant l'écart existant entre 
les choix restreints que leur offre 
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l'école et les préoccupations quoti- 
diennes qui les assujettissent à la 
pratique de la survie. Et alors, 
l'obligation scolaire est vécue, 
dans certains cas, comme un mal 
que l'on tourne au plus bref en le 
détournant parle choix de <<...cequi 
va le plus vite (le professionnel 
court) pour qu'on finisse l'école. 
fF'). ,- ,- 

En résumé, la place qu'occupela 
formation dans la perspective 
d'avenir a été examinée en fonction 
de l'appartenance sexuelle et de 
certains éléments du contexte sco- 
laire et extra-scolaire de l'élève. La 
différenciation qu'opère la division 
sexuelle dans les univers scolaires 
et dans les sphères d'activités 
d'apprentissage, de bricolage et de 
travail parallèle se révèle sous 
forme de distinction des perspec- 
tives que se forgent les jeunes à la 
veille de leur sortie du système 
scolaire. Mais c'est à travers les 
rapports qu'ils entretiennent aux 
savoirs, aux savoir-faire et à 
l'espace scolaire, à travers les liens 
qu'ils tissent entre leurs acquis 
scolaires et les activités de brico- 
lage et de travail rémunéré, à tra- 
vers ces lieux peu connus de mé- 
diation que la division sexuelle 
façonne, subrepticement, leur 
perspective d'avenir. La diffé- 
renciation apparaît tantôt atté- 
nuée ou fuyante, tantôt fondamen- 
tale et grave de conséquences. 

Au-delà de cette constatation 
générale, l'école se révèle comme 
lieu de différenciation selon les 
sexes et d'homogénéisation des 
destins des futurs ouvriers, comme 
appareil de la production et de la 
reproduction de la qualification et 

de la déqualification. Dans Ics 2. en rénlitt, In rcclierchc sui. I'cnsei- 
rapports qu'on entretient avec elle, 
l'école, considérée parfois impor- 
tante mais inutile, familière ou 
étrangère, n'est pas jugée en soi, 
mais quant au rôle qu'elle semble 
devoir occuper dans l'univers 
ouvrier. Ce ne sont pas ses fonc- 
tions d'instmction et de qualifica- 
tion qui sont remises en cause, 
mais la place qu'occupent les jeu- 
nes du professionnel court dans 
l'espace scolaire, les contenus des 
programmes de formation géné- 
rale, l'inadéquation entre les inté- 
rêts individuels (des filles), les pro- 
grammes scolaires et les besoins 
ressentis du marché du travail, les 
pratiques pédagogiques et sociales 

gnement professionnel couvre une popula- 
tion beaucoup plus nombreuse. Dans le 
présent article, nous nous intércssonç 
uniquement aux élèves issus de la classe 
ouvrière, 7 filleset 19garçonsen tout. Pour 
plus d'informations sur cette recherche, 
sur sa populalion e t  sa  méthodologie, voir 
Mareelle Hardy-Roch et al., Le.9 étudiants 
et étudianlcs de Iénseignementprofi.~,~ionel 
court: leur origine sociale et leur.? rapports 
à l'école d'apr6s,utie analyse des entrcuues, 
Québec, INRS-Eduention, juin 1982. 

3. Nous utiliserons " G  et "F" pour distin- 
guer le discours des garcons et des filles. 

4. Paul Willis, *-L'école des ouvriers-, in 
Actes de ln recherche en sciences socinles, 
novembre 1978, pp. 50-60. 

5. Alain Raynaud, Société, espace et justice. 
Paris, PUF, 1981. 

des enseignants. 6. Alain Frémont, La région, espace vécu, 
Le des est cOhé- P a ~ i s ,  1976. Voir aussi G.N. Fischer, Es- 

rent. Ainsi, pour ne donner qu'un poce industriel et liberté, Paris, PUF, 1980; 
exemple, l'étrangeté dénoncée de N. Aschraft et A. Scheffen, People spoce, 

yunivers scolaire dans lequel se New York, Anchor Books. 1976; Richard 
Hoggart, Lo culture du pauure, Paris, -meuvent. ces élèves n'est accep- Minuit, 1970, notamment pp, 98.111, 

tée aue a â c e  à la maeie du raison- - 
nement-analogique du plaidoyer 
où l'école prend la forme travestie 
de l'usine et où l'élève du profes- 
sionnel court semble se préparer à 
enfiler la combinaison bleue des 
aïeux. De là à s'imaginer les ma- 
tins brumeux du début de l'indus- 
trialisation, il ne manquerait 
qu'un soupçon de poésie aux ou- 
vriers, manoeuvres et journaliers 
de demain. 
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