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AVANT-PROPOS 

Le B.F.S. est heureux de presenter le present rapport en réponse a une 
requte du congrès canadien sur l'éducation, qui a formulé le voeu d'avoir un 
bref rapport illustré sur certaines facettes de l'enseignement au Canada pour sa 
seconde reunion, a Montréal, les 4-8  mars  1962. 

Le rapport est rédigé tout d'abord a l'intention du profane intelligent qui 
n'a que peu de temps pour se renseigner sur l'enseignement dans les dix pro-
vinces et dans les territoires, sur l'enseignement dans les universités, les 
instituts techniques, les écoles de métiers et sur l'enseignement en dehors des 
systèmes réguliers. Le rapport cornpte 20 pages de graphiques et 21 pages de 
texte. Les graphiques ont le défaut habituel des graphiques qui doivent repré-
senter plusieurs systèrnes différents en un seul ou au plus deux graphiques. Le 
texte révèle une certaine mesure de deviation en ce qu'il passe rapidement sur 
les services réguliers d'enseignement pour appuyer davantage sur ce qu'il y a 
d'lnusité. En harrnonie avec plusieurs articles contemporains, ii insiste sur les 
effectifs de Ia population active et sur les besoins des professions plutt que 
sur une instruction libérale et fait peu de cas rlu travail des écoles publiques, 
de leur programme d'études, des méthodes d'enseignement, des buts de l'ensei-
gnernent, des épreuves, des examens, etc. '1rne si les provinces du Canada 
jouissent de l'autonomie en matière d'enseignement, le travail des ministères 
provinciaux et des commissions scolaires passe égalernent a l'arrière-plan et on 
ne tient pas compte de l'apport des organismes éducatifs tels que I'Association 
canadienne d'êducation, la Fédération des instituteurs du Canada, la Fondation 
des universités canadiennes, pour n'en nommer que trois parmi les quelque 140 
organismes différents qui s'intéressent plus ou moms directement a l'enselgne-
nient. Les personnes qui désirent un exposé plus complet doivent lire les etudes 
plus détaillées qui paraissent dans les publications professionnelles de ces 
organismes. 

Le rapport vise a fournir des renseignements qui serviront de trame a ceux 
qui désirent étudier les problèrnes courants de l'enseignernent. On n'a nullement 
tenté de proposer des solutions aux nombreux prohlèmes. 

Le rapport a été rédigé a la Division de l'éducation du B.F.S., sous Ia 
direction de M. F.E. Whitworth qul desire remercier ses confreres de leur col-
laboration ainsi que plusieurs autres personnes hors du B.F.S. Les idées ont 
été puisées dans les rapports éducatifs et les ouvrages de recherche d'orlgine 
canadienne, américaine, japonaise et autres. 

WALTER E. DUFFETT, 

Statisticien du Dominion. 
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QUEL EST LE ROLE DE L'ENSEIGNEMENT DANS LERE NOUVELLE? 

Cest rpéter on lieu commun que de dire que 
notre monde a change et s'est rapetissé au point 
que nous dussions maintenant nous créer de nou-
veaux concepts et recounir a de nouvelles méthodes 
d'administration sociale, Si flOUS voulons maintenir 
t améliorer notre niveau de vie et obtenir plus de 

]iberté, de sécunité et d'aises. Tout rebattu que 
soit cet énoncé, ii doit être répété jusqu'a ce que 
rious acceptions le monde comme une corrimunauté 
de proches voisins et que nous ayons réussi, après 
avoir étudié et délimité nos problèmes, a trouver 
Ia solution de plusieurs d'entre eux. 

Les changements qui s'opèrent au Canada 
depuis cinquante ans sont saisissants et us 
se poursuivent a un rythme accéléré. Flusieurs 
d'entre nous avons été é]evés dans une éconornie 
rurale avec ses besognes quotidiennes, ses chiens, 
ses chevaux, ses bicyclettes, son temps libre et Ia 
grande nature. Nous nous amusions one bonne 
partie du temps, nous apprenions en aidant nos 
Parents et nous croyions que notre monde adulte 
serait le même que celui dans lequel nous grandis-
sions. L'urbanisation, Ia rapidité des communica-
tions et des transports, les transformations dans Ia 
vie du foyer et dans I'industrie ant chaiigé tout ce]a 
t exigent bien davantage de l'école, du foyer et de 

i'glise. Ii faut trouver de nouve]les inéthodes et 
le nouveaux moyens de répondre a de nouveaux 
uc'soins et dans cette conjoncture, determiner le 
-rile de l'école. 

II devient certes banal de dire que l'enseigne-
mont se poursuit du berceau a Ia tombe, mais Ia 
vérité de cette assertion ressort davantage d'année 
n année. La poursuite des etudes jauera un role 
randissant dans les années a venir. Les cours a 
emps partiel, spéciaux, de perfectionnement, d'été 
t par correspondance se multiplieront dans les 
lomaines de la formation technique, générale, 
ultureUe et autre. Entre ces cours et les con-

trences d'occasion, les concerts et les démonstra-
ions s'insérera une grande vaniété d'initiatives qui 

feront chacune appe] a des moy ens particuliers. Les 
revues, les journaux. Ia radio, Ia télévision et les 
films documentaires élargiront leurs cadres et dis-
:rseront plus d'enseignement parascolaire. 

iftant donné que nos écoles, colleges et uni- 
rites constituent la presque totalité de la part 

xpresse de notre effort national pour diffuser 
l'enseignement et développer notre capital humain, 
la majeure partie du present rapport tentera de 
iiontrer comment ces institutions sont organisées 
't ce qu'elles font. La scolanité a subi de pro-
fondes transformations au cours des années. La 
rande question est do savoir si elle a change 

assP? raphnont pour sui vre I s progres 11 ton.ps. 

S'il faut en juger d'après les nombreuses critiques 
qu'on entend couramment, elle laisse quelque chose 
a desirer. Tout en rejetant les appels nostalgiques 
et frustrés de retour au ban vieux temps, ii reste 
que plusieurs de nos problèmes actuels attendent 
encore leur solution. Pour être pleinement satis-
faisante,cette solution doit tenir compte des besoins 
de l'Etat, de Ia société et de l'individu. 

On demande maintenant de nos écoles qu'elles 
appuient davantage sur l'enseignement spéciaiisé 
a mesure que se présentent de nouveaux groupes 
dont on reconnait les besoins. Le traitement special 
des élèves les mieux doués de nos écoles a saisi 
et retenu l'attention du public. Plusieurs érluca-
teurs croient que tout le programme d'études doit 
être refondu auin de permettre l'orientation inrlivi-
duelle. La demande est considerable de techniciens 
et tie technologistes et, it l'échelon universitaire, 
de mathématiciens et d'hommes de sciences. On 
peut se faire une We des difficultés a surmonter 
si l'on considère Ia somme de connaissances 
requises d'un physicien moderne pour reculer les 
frontières du savoir au regard de ce qu'il lui fallait 
en 1900. C'est là un exemple d'une situation qui 
se répète dans d'autres domaines. 

Aujourd'hui, nous sommes a la veille de con-
quérir l'espace, mais nous n'avons aucune idée des 
consequences de cette aventure dans l'avenir. Les 
innovations de Ia technologie transforment notre vie 
de tous les jours bien que nous soyions au seuil 
d'une ère d'automatisation. Nous devons nous 
adapter a ces changements et créer un nouveau 
milieu social oii les personnes d'âge moyen ou plus 
avancé ne seront pas désorientés comme s'ils se 
réveillaient d'un sommeil séculaire. L'espérance 
de vie est actuellement d'environ 70 ans. II est 
impossible de former la jeunesse des Page de 18 
ans en vue du monde dans lequel us vivront a 
l'age de 70 ans. L'enseignement doit donc être 
longitudinal et latitudinal. Les écoles, fortes de 
l'hénitage du passé, ennichiront la vie des jeunes 
tout en les préparant, au moyen d'outils et de 
techniques modernes, a leur adaptation sociale au 
travail, aux jeux et au civisme. L'enseignement 
postscolaire doit ensuite intervenir, parce que 
l'enseignement est un processus qui se poursuit du 
berceau a la tombe. 

La revolution de l'enseignement, qui vise a 
produire one société instruite, prend de l'ampleur 
partout dans le nionde et va de Ia lutte contre 
l'analphabétisme jusqu'h]'instructionpostdoctorale. 
L'enseignement deviendra le grand centre de place-
ment de capitaux, mais ii ne faut pas etre trop pro-
Ii goes de nos ressulirces si fbi-; voulons survivre. 
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COMMENT NOS ECOLES SONT-ELLES ORGANISES ET ADMINISTREES? 

Le graphique ci-contre veut montrer que les 
provinces du Canada ont adopté des systèmes sco-
laires de régie publique et des lois scolaires qui 
rendent Ia scolarité obligatoire et garantissent Ia 
gratuité de l'enseignement élémentaire et secon-
daire. L'article 93 de l'Acte de I'Arnérique du Nord 
britannique reserve aux legislatures provinciales 
le droit d'organiser et d'adtninistrer l'enseignement 
dans leur province. Le gouvernement fédéral, pour 
sa part, dolt veiller a l'instruction de quelque 
136.000 Indiens, de 10,000 a 12.000 Esquimaux, 
des autres enfants des territoires en dehors des 
provinces, des pensionnaires des pénitenciers et 
des enfants des niembres des forces armées dans 
les stations militaires. 

A cause de l'autonomie des provinces en 
matière d'enseignement, les lignes de conduite et 
les pratiques varient quelque peu d'une province a 
l'autre; mais ]es intérêts communs sont p]us grands 
que les divergences. Chaque province a organisé un 
ministère de 1'Instruction publique (le ministère de 
Ia Jeunesse au Québec) et a nommé un ministre qui 
est membre du Cabinet. 

Au Québec, la direction de l'instructlon publi-
que est confiée a un Comité catholique et a un 
Comité protestant qui se réunissent séparément. 
Chaque Comité dolt organiser et maintenir ses 
écoles et ses êcoles normales, nommer ses inspec-
teurs d'écoles et faire des propositions au Cabinet 
relativement aux subvention's et a certaines nomina-
tions. A Terre-Neuve le régime scolaire public est 
confessionnel et des surintendants dirigent les 
écoles 1e leurpropre religion. Fn dehors du Québec, 
rhaque ministère est sous la présidence d'un sous-
ministre qui est un éducateur professionnel et un 
fonctionnaire public. II conseille le ministre en 
Tatière d'enseignement, ii confère un certain 
caractère de permanence a la politique du ministère 
en matière d'enseieinent et 11 se charge de l'ap-
)1ication des lois scolaires. Le personnel du 
ministère comprend habituellement: un inspecteur 
en chef, des surintendants ou inspecteurs des 
écoles élérnentaires et secondaires, des directeurs 
ou surveilants des principales divisions du mini-
stère, des techniciens et des comrnis. A Terre-
Neuve, ii y a des surintendants pour les cinq con-
fessions religieuses reconnues par la loi scolaire. 
Normalement, chaque ministère pourvoit a la forma-
tion des instituteurs et leur accorde des brevets, 
trace le programme des cours et present les ma-
nuels scolaires, fournit des services d'inspection, 
aide les écoles au moyen de subventioris et de 
services et trace des règlements pour Ia gouverne 
des instituteurs et des commissaires. Plusieurs ont 
élargi leurs cadres pour y inclure des cours d'hy-
giène, de techniques audiovisuelles, d'art et de 
musique, d'agriculture, par correspondance, d'en-
seignement technique et de métlers. 

Chaque province pourvoit a l'établissement et 
au fonctionnement des écoles par l'entremise 
d'autonjtés scolaires locales établies par la loi  

scolaire. La rnajonité des commissions scolaires 
sont élues, les autres sont nommées. II leur in-
combe d'établir et de maintenir les écoles, d'em-
ployer des instituteurs compétents, de preparer le 
budget pour l'assemblée annuelle et de fournir les 
moyens de transport. Au debut, on élisait générale-
ment des commissions de trois hommes, mais la 
réorganisation et l'expansion ont donné lieu a des 
commissions scolaires métropolitaines, urbaines, 
villageolses, centrales et rurales, pour ne mention-
ner que les plus communes, dont le nombre de 
membres est déterminé par la loi ou des règlements. 

La plupart des municipalités doivent prélever, 
au moyen  de taxes locales, les sommes inscnites 
aux budgets des commissions scolaires. Dans 
certaines regions, celles-ci ont le droit d'imposer 
des taxes; en vertu de Ia Ioi de comté en Alberta, 
quelques municipalités ont la direction des écoles 
de leur division. 

Les minlstères peuvent créer des écoles pro-
vinciales pour les aveugles et les sourds, des 
écoles de métiers et des instituts techniques. En 
outre, les ministères du Travail, de l'Agriculture, 
du Bien-ètre, des Terres et Forts et des Mines 
peuvent diriger des écoles ou classes spécialisées. 

Dans plusieurs provinces, les minorités catho-
liques ou protestantes sont autorisées par Ia loi ou 
par convention verbale a organiser des écoles 
séparées soutenues par les deniers publics. Dans 
toutes les provinces, des groupes religleux, des 
organismes privés et des particuliers ont établi des 
écoles privées. La majorité des universités et col-
lèges sont des institutions pnivées mais ii existe 
des institutions provincial es d' enseignement supé-
rieur dans la plupart des provinces. Parmi les 
autres institutions privées on compte des colleges 
commerciaux, des écoles de métiers et des écoles 
par correspondarice. 

L'organisatlon du système scolaire public ne 
peut changer que si l'on modifie la loi scolaire. La 
decision quant aux changements a y apporter et au 
moment de les mettre a execution vient souvent a 
Ia suite d'une étude de Ia situation et de la ré-
action du public intéressé. Cette etude se fait sou-
vent par commission royale et, depuis dlx ans, Ia 
plupart des provinces ont nommé au moms une de 
ces commissions. Normalement, Ia Commission 
entend les exposés de groupes ou particuliers 
Intéressés de toute I a province, observe la pratique 
courante, fait souvent des enqutes et des re-
cherches, se renseigne sun ce qul se fait ailleurs 
et fait des propositions dont on tient compte le 
plus souvent. Sinon, un projet de loi peut etre 
présenté de l'avis du sous-ministre et il n'y a rien 
qui empéche un député de presenter un projet de 
Ioi relativement a l'enseignement. 
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L'ENSEIGNEMENT AU CANADA EST-IL SUFFISAMMENT VARIE? 

Voi] a bien une question Intrigante qui a fait 
penser plusieurs hommes et soulevé des discus-
sions intermina1es. Elle est fondamentale en ce 
qu'el]e demande Si flOUS donnons assez de formes 
d'enseignement pour satisfaire aux besoins des 
individus et de Ia société. 

tant donné que chaque province organise 
l'éducation comme ii Iui semble bon dans ses 
limites, les systèmes provinciaux sont très varies. 
Deux diagrammes sont proposes car nous croyons 
que l'enseignement catholique du Québec a un sys-
tème tellernent particulier qu'il nécessite une place 
a part. Néanmoins, tous les genres communs 
d'écoles de tout le reste du Canada se retrouvent 
dans le Québec, y compris les écoles rurales d'une 
seu]e classe, les grandes écoles élémentaires 
urbaines, les écoles secondaires d'enseignernent 
généra], technique et artisanal, les colleges et les 
universités; on y trouve également les mêmes 
caractéristiques: jours trimestres et années sco-
laires, examens, inspecteurs et commissions sco-
laires. Toutefois, Ia philosophie y est différente: 
on est d'avis que la religion doit constituer une 
partie intégrante de l'enseignement et que les 
garcons et les flues doivent kre instruits dif-
féremment et dans des institutions différentes oü 
se donnent des cours d'art ménager aux filles et de 
formation technique aux garçons qui ne se des-
tinent pas au co]l'ege. Mais le système du Québec 
subit des modifications. L'école secondaire offre 
un cours général conduisant a l'université paral-
lèlement aux quatre premiCres années du college 
classique oü les étudiants s'inscrivent aprCs Ia 7e 
année pour 8 ans. Actuellement, on insiste moths 
sur les classiques et davantage sur ]es sciences et 
les mathématiques. 

Le système de Terre-Neuve, que nous avons 
classé cornme public et confessionnel, est aussi 
unique en son genre. Dans ce système, chaque 
religion importante dirige ses propres écoles, qui 
reFevent toutes cependant d'un même ministère, 
sont soumises a la mëme loi scolaire et suivent le 
mme programme d'études. 

Dans les autres systèmes provinciaux, on 
trouve des variations dans les cadres mémes du 
système provincial. Par exemple, les années de 
l'élémentaire et du secondaire peuvent être ré-
parties selon un arrangement de 8-4, 3-3-6, 3-3-
3-3. 6-3-3. 3-3-3-4, 7-4-4, ou tout autre ar-
rangement qui inodifie le groupernent des années 
d'études. De temps a autre, Ia question d'uni-
formiser le programme d'études dans toutes les 
provinces revient sur le tapis et toujours certains 
se montrent favorables a l'idée et d'autres s'y 
opposent. 

Les enfants d'.ge préscolaire peuvent aller 
dans des garderies d'enfants, dont environ les deux 
tiers sont dirigés par des organismes de blen- 

faisance publjcs ou privés, ou dans des écoles 
maternelles. dont Ia plupart sont privées, ou bien 
dans des jardins d'enfants privés. La plupart des 
écoles priniaires urbaines ont tin jardin d'enfants 
pour les élèves de cinq ans et certaines en ac-
ceptent méme d'un an plus jeune. 

A l'âge de six ans, les enfants commencent 
norma]ement l'école élémentalre, oü les programmes 
sont semblables partout au Canada, si ce n'est 
l'importance attachée a Ia religion dans les écoles 
catholiques du Québec, l'introduction htive d'une 
seconde langue dans certaines écoles et ainsi de 
suite. Ces écoles visent a faire maltriser les élé-
ments fondamentaux qu'elles complètent par des 
observations de la nature, ne l'instruction civique, 
des sciences sociales, etc. A ce niveau, on tient 
compte des differences individuelles principale-
ment au moyen du partage selon les aptitudes. 

Au niveau secondaire, l'élève d'une école 
rurale peut ne pouvoir suivre que le cours général 
régulier, a moths qu'il ne fréquente une école 
centralisée d'enseignement mixte. Dans Jes villes, 
ii peut choisir un cours général, technique ou com-
mercial et le cours généra] peut avoir des variantes. 
Le cours secondaire exige norrnalement Un nombre 
déterminé de matières obligatoires et des matières 
facultatives. Le nombre de matiCres facultatives 
vane assez fortement d'une province a l'autre et 
ii est quelque peu limité pour ceux qui projettent 
d'aller a l'université. 

u niveau postsecondaire, l'étudiant peut 
choisir et l'école et le cours suivant ce qul lui est 
accessible. De même, au niveau universitaire, ii 
choisit l'institution et le cours, mais les arts et 
les sciences offrent le plus grand choix de matiCres. 

Les cours pour les apprentis sous contrat, 
autres cours de métiers et cours techniques font 
partie de ce que l'on appelle la formation profes-
sionnelle a l'exclusion des cours universitaires. 
Les écoles privées de métiers offrent une variété 
étendue de cours sur place ou par correspondance. 
En outre, elles offrent plusieurs cours a temps 
partie] et du soir. 

D'autres étudiants fréquentent des écoles 
pnivées dont quelques-uries insistent davantage sur 
l'instruction religieuse, la musique et les autres 
arts ou préparent a l'université. Ii y a aussi des 
écoles spéciales pour les aveugles, les sourds, 
les alités, etc. 

Toute cette gamme de cours suffit-elle I 
combler les besoins de notre société et de l'indi-
vidu? Y en a-t-il suffisamment dans chaque caté-
gone? S'il faut d'autres categories, que doivent-
elles être? Voill autant de problèmes que doivent 
affronter plus ou moms constamment les autorités 
de l'administratlon scolaire d'un bout du Canada 
1 l'autre. 
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LES PROGRES DE L'ENSEIGNEMENT AU CANADA 

Les éco]es canadlennes ont connu de bien 
humbles origines dans de petites cabanes de bois 
rond isolées. Les premieres écoles élémentaires 
enseignaient les éléments de lecture, d'écriture et 
d'arithmétique et cela était jugé suffisant pour Ia 
majorité. Un nombre limité de grammar schools 
(écoles primaires supérleures) préparaient des 
élCves de choix aux colleges qui, a leur tour, les 
préparaient aux professions libérales. 

L'enseignement au Canada s'est façonné con-
form ément h des principes et a des traditions qui 
sorit encore en honneur. D'abord, en s'unissant a Ia 
Confédération, chaque province retenait le droit 
d'organiser et d'administrer l'enseignement dans 
ses limites, sauf en ce qui concerne les Indiens, 
les perisionnaires des pénitenciers et les families 
des membres des forces armées sur l'emplacement 
militaire. DeuxiCmement, Ia responsahi]ité a été 
partagée dans Ia suite, en vertu de lois scolaires, 
entre I'administration provinciale et les commis-
sions scolaires locales. Troisièmement, le peuple 
canadien croit a l'instruction de toute la jeunesse, 
comme le démontrent la mise en vigueur de Ia sco-
larité obligatoire, ]es allocations famiiales et les 
efforts pour rendre accessibles au mme titre et 
l'enseignernent élémentaire et l'enseignement secon-
daire. Quatrièmement, ii est reconnu qu'un haut 
niveau d'instruction générale sur un front étendu 
est itdispensable a la sauvegarde de notre régime 
démocratique, a l'exploitation. voire au maintien de 
nos ressources naturelies et a l'acceptation de nos 
responsabiités dans le domaine international. 

Au cours du dix-neuvième siècle, l'enseigne-
ment élémentaire universel devient une réalité et Ia 
sco]arité obligatoire oblige la plupart des élCves a 
passer que]que temps a i'éco]e secondaire. C'est 
l'avis unanime que tous les é]Cves qui peuvent en 
profiter doiverit recevoir et l'enseignement élé-
mentaire et l'enseignement secondaire. A cause des 
differences personnelles d'aptitudes et d'intérts, 
des cours commerciaux, de métiers et techniques 
sont étabjis et plusieurs écoles pratiquent le 
partage des élèves selon les aptitudes. On sur-
monte les barriCres topographiques au moyen de 
wagons-école, d'autobus-école, de classes mobiles 
dans les regions désertiques du Nord et au moyen 
de cours par correspondance. Des services spé-
claux sont institués pour les malades nécessiteux 
et les dé]lnquants fréquentent des écoles de for-
mation. 

Les enseignants a tous les niveaux constituent 
environ 2 P.  100 de Ia population active et instrui-
sent environ un cinqulème de Ia population totale. 
La majorité des éièves ont de 6 a 16 ass. Les deux 
tiers des jeunes Ag6s de 9 a 19 ans et plus de 90 p. 
100 de ceux qui ont de 7 a 13 ans fréquentaient 
l'écoie en 1951. II est intéressant de noter que, en 
1951, 4.2 p. 100 de tous les hommes et 1.9 p.  100 
des femmes du groupe d'ge 20-29 ans (soit 67,100 
personnes) étaient inscrits a des classes régulières, 
principalement a l'université. 

La recapitulation chronologique par recense-
ment de 1871 a 1951 indique une augmentation 
constante du pourcentage des personnes ãgées de 
5 a 19 ans qui fréquentaient l'école, soit de 50.1 p. 
100 en 1871 a 53 en 1911, h 65.3 en 1941 et a 66.6 
en 1951. En 1921, le pourcentage des files était 
plus élevé que celui des garçons dans le groupe 
d'age 13- 19 ans, mais Ia situation était renversée 
pour l'âge universitaire. En 1951, ce n'est qu'aux 
ages de 16 et 17 ans que les filles a l'éco]e for-
maient us pourcentage plus élevé. 

Pour recevoir les élèves ii y avait, en 1959-
1960, plus de 30,000 écoles publiques élémentajres-
secondaires oi enseignaient 148,599 instituteurs. 
Les effectifs inscrits a temps plein a ces éco]es 
atteignaient 3,813,711. En outre, il y avait 14 
écoles spéciales pour 2.100 aveugles et sourds, 
plusieurs éco]es et classes pour Jes élèves qui 
présentent us problème d'ordre physique ou mental, 
des écoles de commerce et de métiers, etc. 

A l'aide des chiffres donnés, on a une idée de 
l'expansion de I'enseignement au Canada. D'abord, 
le nombre d'élèves a fortement augmenté tant par 
l'accroissement naturel que par l'immigration. Les 
naissances vivantes ont passé du taux de 21 pour 
1,000 habitants en 1930 a 28 en 1950 ou, en termes 
numériques, de 228,800 a 433,800. 

En plus de cette expansion par Ia base, ii y a 
eu accroissement vertical car Un pourcentage tou-
jours plus élevé d'élèves persévéraient a l'école. 
Une troisième augmentation, qu'on peut dire late-
rale, consiste dans Ia variété des écoles et cours 
qui comprennent des classes spéciales pour les 
enfants atypiques et des cours de inétiers et techni-
ques dans les écoles publiques et privées. 

Les effectifs inscrits a toutes les écoles 
publiques ont fortement augmenté au cours des 
annêes, cornme on peut le supposer, soit de 803,000 
en 1871, a 1,092,633 en 1901, a 2.264,106 en 1931, a 2,446,742 en 1951et au chiffre estimé de3,970,216 
en 1961. ParallClement, le nornhre d'instituteurs a 
monte de 13,559 en 1871 a 27,126 en 1901, a 71,246 
en 1931, a 93,218 en 1951 et a 152,235 en 1961. 
Les frais de ]'enseignement ont également aug-
menté de $11,045,000 en 1901 a $178,702,000 en 
1931, a $524,033,000 en 1951 et A. $1,531,200,000 
en 1960. 

Le nombre d'écoles, par contre, ne peut pas 
servir a mesurer l'expansion. Aux temps de Ia 
colonie, ii augmentait avec ]'érection de nouvelles 
écoles. Mais depuis trente ans, le nombre d'écoles 
a un moment donné dépendait 10  du nombre de nou-
velles écoles érigées, particulièrement dans les 
banlieues, 20  du nombre d'écoles centrales cons-
truites pour de plus grandes regions, et 30  du 
nombre d'écoles rurales a classe unique qu'on 
fermait a cause des écoles plus grandes ou parce 
que les agriculteurs quittaient les fermes pour 
s'établir au village ou a Ia yule. 
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COMBIEN DE TEMPS LES ELEVES DEMEURENT-ILS A L'ECOLE? 

Le Canada, vaste contrée de plaines fertiles, 
de forêts, de montagnes, de terres incultes et 
d'eau et dont Ia densité de population est de 
quatre habitants par mule carré, répartit ses 18 
millions dhabitants dans des centres urbains et 
des regions rurales, certains dans des logements 
éparpillés dans les regions isolées et quelques 
nomades dans le Nord. Plusieurs de ses problèmes 
d'enseignement les plus persistants naissent de 
sa géographie, de son histoire, de 1' exploitation de 
ses ressources naturelles et de sa population 
clairsemée. De nouveaux problèmes surgissent 
aujourd'hui plus que jamais auparavant a cause de 
I • evolution économique, de I 'accroissement demo-
graphique, de l'urbanisation intense, des nouvel]es 
professions, de la scene internationale changeante, 
et ainsi de suite. 

Les données du recensement révèlent des 
regions oi la majorité n'a que peu ou point de 
scolarité et d'autres oü un fort pourcentage ont 9 
années ou plus de scolarité. Cela tient a Ia topo-
graphie et quelque peu 4 l'enseignemerit. Les ré-
gions oil Ia scolarité était de 4 ans ou mains at-
teignaient leur plus haut pourcentage dans le nord 
des provinces, sauf dans Ia region de Rivière-la-
Paix et une ou deux autres regions peuplées. 11 
est des regions o 20 p. 100 ou mains des habi-
tants nallaient pas 5. l'éco]e dans le Nord peu 
peuplé des provinces des Prairies et lu Québec et 
dans certaines parties de Terre-Neuve. Par contre, 
presque toutes les provinces, habituellement dans 
le voisinage des villes, comptent des regions oil 
60 p.  100 ou plus de Ia population ant 9 années ou 
plus de scolarité. II faut user de circonspectian en 
comparant les regions du fait des migrations inté-
rieures et de la difference des systèmes pro-
vinciaux d'enseignement. En voici un exemple in-
téressant: dans les Territoires du Nord-Ouest, plus 
de la moitié de la population Ag6e de 10 ans et 
qui ne fréquente pas I'école n'avait pas de sco-
larité et pourtant, 1.5 p. 100 de la population de 
20 ans et plus avait 17 années ou plus de sco-
larité, au regard de 1.8 pour tout le Canada. 

Nos graphiques indiquent le pourcentage de la 
population a Fécole par groupe d'âge en 1951 et 
les années de scolarité des adultes canadiens a 
partir de 20 ans. De décennie en décennie, plus de 
gens demeurent 5. I'école plus longtemps. Dans 
tous les cas, Ia moyenne était plus élevée de 6 
mois chez les femmes que chez les hommes, sauf 
aux ages 25-34 ans, oü elle était de 5 mois. Toute-
fois, méme si le pourcentage d'ahandon 5. ]'éche-
Ion secondaire est plus élevé chez les garcons que 
chez les filles, un plus grand riombre de ceux qui 
persévCrent continuent jusqu'à l'université. En 
1951. 6.5 P. 100 des hommes de 20-24 ans allaient 
a l'école contre 3.3 p.  100 des femmes. Les chif-
fres correspondants étaient de 2 et 0.6 P. 100 aux 
ages 25- 29 ans et moms de 1 p. 100 chez les per-
sonnes plus .gées. En outre, on indique les pour-
centages de la population de 10- 14. 15-19 et 
20-24 ans qui fréquentait l'école dans les regions 
rurales et urbaines. 

Ces données laissent percer plusieurs pro-
blèmes auxquels instituteurs et administrateurs 
cherchent une solution. Voici quelques-uns de ces 
prohlCmes: Combien d'années de scolarité Ia popula- 

tion canadienne rloit-e]le avoir en moyenne? 6iue 
peut-on faire pour les ]ents d'esprit, les esprits 
moyens et les surdoués? Comment peut-on trouver 
des instituteurs compétents 5. tous les echelons 
pour s'occuper de la population croissante? Jusquà 
quel point devons-nous utiliser les nouvelles 
méthodes d'enseignement, comme I'acquisition par 
programmation, ]a té]évision a circuit fermé, l'en-
seignement par équipe, Ies laboratoires de langues, 
et devons-nous exiger plus de scolaritépédagogique 
pour les instituteurs? 

Nos données n'aident guère a résoudre les 
nombreux prohlCmes qu'affrontent nos éducateurs 
d'aujourd-hui. Elles forment plutôt un arrière-plan 
statistique de la situation et, en iridiquant les pro-
bremes a aborder, elles aident a en determiner Ia 
priorité. 

L'organisation de nos systèmes d'enseignement 
remonte a l'Cre de Ia voiture hippomohile alors que 
l'économie canadienne était essentiellement rurale 
et que les enfants devalent rester a Ia maison 
durant les saisons d'activité et pour y "faire le 
train". Le travail ne I'instituteur a moms change 
depuis ce temps que celui de Ia plupart des pro-
fessionnels et, encore aujourdhui. I es instituteurs 
se servent moms des innovations et ameliorations 
modemes que ces nierniers. 

Dans son rapport de 1960, Ia Fondation Ford a 
canalisé les ressources vers l'aniélioration des 
écoles, colleges et universités d'Amérique en pro-
posant trois grands objectifs: une preparation plus 
efficace des instituteurs a tous les echelons; la 
creation de nouvelles mSthodes qul tirent meilleur 
parti du temps et des talents des instituteurs et de 
la faculte d'acquisition des élèves; et une meifleure 
connaissance de Ia part du public des problèmes, 
des besoi'is et des buts de l'enseignement. Voici 
quelques programmes préconisés: enseignement par 
télévision, mmes facilités d'instruction 5. l'coIe 
rural e, meilleure util isation des instituteurs secon-
daires au rnoyen d'équipes enseignantes, d'aides 
non professionnels, de I'internat des étudiants, et 
ainsi de suite. La Carnegie Corporation of New 
Yoric favorisait en 1950 la recherche sur les opéra-
tions mentales supérieures, sur le système d'ins-
truction publiqiie, sur les mathéniati'ues des 
sciences et Ia lecture, sur les exarnens d'admission 
aux etudes supérleures, sur les moyens auto-
didactiques, sur ]e raffermissement de I'enseigne-
ment supérieur, y compris l'école de gradues, et 
ainsi de suite. 

Au Canada, on a déjà exploité plusieurs de 
ces domaines et, en outre, l'Association cana-
dienne d'éducation a pris les devants pour arné-
liorer Ia surveillance, la Fédération canadienne 
des instituteurs tient des congrès annuels pour 
etudier des aperçus neufs sur les rnathématiques 
scolaires et dautres donaines, I'A.C.E.L.F. a fait 
des experiences sur Pacquisition d'une deuxième 
langue, et plusieurs provinces s'intéressent 5. 
l'utilisation nlu potentiel étiidiant et au choix des 
étunliants universitaires. Ce n'est là qu'une hien 
petite partie de la recherche en matière d'enseigne-
ment car le gras de Ia recherche se fait par les 
gradués et ]es professeurs des universités. Un 
Conseil canadien de recherches en matière d'en-
seignement a ét formé pour coordonner les efforts 
des organismes membres. 
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JUSQU'A QUEL POINT NOTRE ENSEIGNEMENT REUSSIT-IL? 

Le Canada s'est engage clans Un système 
d'instruction finance et dirigé par 1 1 Etat et dont 
l'organisation et l'administration de relèvent des 
ministères provinciaux de I 'instruction publique 
dans leurs provinces respectives et certaines 
responsabilités, des commissions scolaires locales. 
Au cours du dix-neuvième siècle, l'enseignement 
élémentaire universel est devenu une réalité et 
maintenant Ia scolarité est obligatoire pour tous les 
élèves, y conipris les Indiens, &gés de 6 ou 7 ans 
a 15 ou 16 ans selon les provinces. Cela assure 
normalement un peu d'enseignement secondaire a 
tous les élèves; c'est l'avis unanime que tous les 
enfants gui peuvent en profiter doivent recevoir et 
l'enseignement élémentaire et ]'enseignementsecon-
daire et un bon pourcentage aller a l'université. 
Devant le fait établi des riifférences personnelles 
très prononcées, on a ajoute au cours régulier Un 
cours de formation générale ou on organise des 
courants d'élèves partagés selon leurs aptitudes et 
il y a des cours pour les enfants exceptionnels, 
ainsi que des cours de métiers et professionnels. 

Les normes d'avancement varient quelque peu; 
certains exigent qu'on réussisse l'année et d'autres 
gardent rarement un élève plus de deux ans dans Ia 
même classe, même s'il échoue aux examens; 
d'autres enfin font avancer tous les élèves. II en 
résulte que les tableaux selon 1'Age et la classe 
varient énormément d'une province a l'autre lorsqu'U 
s'agit de répartir les élèves gui ont l'ge normal 
pour leur classe et ceux qui sont plus ftgés ou plus 
jeunes. Les graphiques nous donnent une idée du 
nombre et des endroits des departs. 

Ii ne faut pas oublier que la qualité d'une 
classe depend de l'enseignement dispense, de Ia 
reaction des élèves et des exarnens gui servent 
d'épreuves pour determiner quels étudiants doivent 
avancer régulièrement d'une classe a l'autre. Un 
taux élevé ou bas de succès ne doit pas être dis-
socié des normes d'avancement et peut indiquer 
surtout une conformité efficace aux normes adop-
tees. Ii en va de même du nombre d'élèves sautant 
de classe ou redoublant. 

On s'inqulète beaucoup des departs a present. 
On croit que la sa.ine utilisation des ressources 
scolaires ferait persévérer un beaucoup plus grand 
nombre rI'élèves jusque dans l'école secondaire et 
l'universlté; mais les opinions different beaucoup 
lorsqu'il s'agit du nombre de ceux gui doivent 
rester a l'école. On est convenu maintenant de 
considérer comme departs tous les élèves gui quit- 

tent l'école durant l'année scolaire ou mme a Ia 
fin sans considérer l'aptitude de l'élève ou la 
demande de l'école. 

La statistique des departs d'un certain nombre 
de provinces indique une difference de niveau pro-
fessionnel entre ceux gui ont quitté dans les basses 
classes et ceux gui ont quitté dans les classes 
avancées. Ceux gui ont recu moms d'instruction 
aboutissent a des emplois sans avenir, a des em-
plois saisonniers, au travail manuel ardu. Chez les 
fil]es, la majorité de celles gui ont quitté après la 
dernière année du secondaire ont pris des emplois 
de bureau ou autres semblables, tandis que celles 
gui ont quitté avant aboutissaient plutôt dans les 
services ou autres emplois connexes. L'aptitude 
naturelle et le succès a l'école vont cependant 
presque toujours de pair, de sorte gue ceux gui 
quittent l'école encore jeunes peuvent avoir non 
pas un seul mais deux atouts contre eux. 

L'enguête Atkinson, gui a été instituée en 
partie pour découvrir pourquoi Ia jeunesse quittait 
l'école, a constaté que l'ambiance sociale jouait 
sur les plans des étudiants. Les facteurs favorables 
comprenaient I'assurance de succès donnée par 
l'institution, le genre et l'importance de l'école 
fréquentée, Ia situation géographique, lea plans 
des amis, la situation économigue de la famille et 
certaines caractéristiques comme 1 1 honntet6, 
l'empressernent it travailler a 1' école et l'initiative. 
Par contre, le manque d'argent, le manque d'intért. 
Ia difficulté dans les etudes et les offres attra-
yantes d'emploi tendent a décourager Ia poursuite 
des etudes. 

La deuxièrne série de diagrammes donne, pour 
les années de recensement, la médiane des années 
de scolarité accomplie par les Canadiens gui 
avaient quitté l'école, garçons et filles, par pro-
vince, en 1951. La médiane est le point au-dessus 
et au-dessous duquel se trouvent 50 p.  100 des 
personnes. Par exemple, en 1951, la moitié de ceux 
qui avaient quitté l'école avait plus de 8.2 années 
de scolarité et l'autre moltié en avait nioins. Les 
médianes tant chez les hommes que chez les fern-
rnes ont augmenté de décennie en décennie; plus 
de gens restent a l'école plus longtemps. Chez les 
personnes ãgées de 20 ans et plus en 1951, les 
femmes avaient reçu plus de scolarité que les horn-
mes et, dans les deux cas, les années de scolarité 
thminuaient h mesure que le groupe d'äge était plus 
avarice. 
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JUS(U'A QUEL POINT METTONS-NOUS A PROFIT LES APTITUDES DES fELVES? 

Les deux graphiques de Ia page ci-contre 
visent a faire observer les problèmes relatifs a 
l'utilisation du potentiel étudiant et non it offrir 
une solution. Voici quelgues questions gui se 
posent dans ce domaine: Cornhien d'élèves peuvent 
tirer parti de l'enseignement élérnentaire, du secon-
daire et du supérieur? Que devons-nous faire pour 
ceux gui ne réussissent pas dans les cours ré-
guliers? Devons-nous imposer a ceux qui ne réus-
sissent pas dans ]es matléres régulières de suivre 
des cours comrnerciaux ou techniques, ou devons-
nous plutôt choisir les meilleurs dans les matières 
commerciales et techniques pour suivre ces cours' 
Qui dolt decider du cours que chaque élève dolt 
suivre? En quoi l'aptitude, les motifs, les ante-
cédents et autres facteurs semblables contribuent-
us au succès scolaire? 

Le second graphique est concu comme si I'm-
telligence était une sorte d'énergie mentale innAe 
que tous possèdent a des degrés divers et dont As 
peuvent se servir en toute situation. A Ia suite de 
beaucoup d'expériences et de recherches, Ia plupart 
des psychologues sont d'avis que l'lntelligence 
est un complexe de plusieurs aptitudes reliées 
ensemble et que chaque personne possède chacune 
d'eUes a des degrés divers. Certaines de ces apti-
tudes gui ont été reconnues sont: Ia perception 
structurale ou habileté a évoquer les choses dans 
l'espace, habileté nécessaire aux architectes, aux 
chirurgiens, etc., le sens du nombre gui est néces-
saire au caissier mais n'aide pas le raisonnement 
mathématique; Ia comprehension verbale et Ia 
facilité de parole. deux facultés gui se retrouvent a 
des degrés différents chez toute personne; Ia 
faculté de retinir gui semble donner lieu a une 
grande variété de mémoires distinctes; et I'induc-
tion gui permet aux personnes de découvrir la 
logique des matières scolaires et des situations de 
Ia vie. Ces facultés associées en intensités vari-
ables chez l'enfant influencent probablement sa 
façon d'apprendre et Ia façon dont on dolt lul en-
seigner. En outre, la plupart des élèves possèdent 
a des degrés variables certalnes aptitudes gui 
servent en art, en musique, dans les situations 
sociales, etc. 

Toutes les facultés mentionnées peuvent se 
développer par I'exercice, mais elles ont des 
limites qu'elles ne peuvent dépasser et gui seraient 
flxées, croit-on, par l'hérédité. Voilà pourquoi un 
exercice et une formation uniformes accrottront 
plutôt qu'ils ne diminueront les differences, sauf 
là oü Ia maTtrlse de I'unité est facire a tous. 

On s'est vivement intéressé récemment au 
talent créateur mnais les travaux sont insuffisants 
pour établir avec certitude le lien entre l'intel-
ligence et le talent créateur. Certains crolent qu'on 
ne saurait être bien créateur sans intelligence, 
mais gu'on peut être intel]igent sans être créateur. 
Des recherches récentes appuient cette dernière 
assertion en soulignant gue certains élèves doués 
d'un quotient intellectuel élevé et obtenant de bons 
points a l'école étalent faibles en talent créateur. 
D'autres etudes ont démontré une relation assez 
marquee entre une habileté mentale supérieure et le  

talent créateur. II nous faudra prohablement at-
tendre de meilleures épreuves du talent créateur 
et des etudes sur les résultats scolaires avant de 
découvrir plus clairement leur fondement. A l'heure 
actuelle, on ne peut que s'étonner de ce que l'étude 
Atkinson ait trouvé si peu de rapport entre l'intel-
ligence et Jes résultats scolaires. 

S'il est une chose que les graphigues illustrent 
clairement, c'est que des pourcentages variables 
de Ia population pourront vraisemblablement at-
teindre les niveaux suivants de scolarité et y 
réussir. A l'heure actuelle plusieurs abandonnent 
l'école avant d'atteindre le sommet de leur habileté 
mentale et plusleurs autres s'engagent dans des 
etudes gui dépassent leur niveau intell ectuel. Toutes 
les etudes sum I'avancement des élèves dans 
l'Ontario, l'A]berta, le Québec et les provinces de 
l'Atlantique étab]issent que bon nombre d'élèves 
quittent l'école alors gue leur talent suffirait a 
des etudes bien supérieures. Dans l'avant-propos 
du Atkinson Study of &tilization of Student Re-
sources, No. 5, M. R.W.B. Jackson declare: 
"Nous soinmes très étnés et quelque peu inqiiiets 
du grand nombre de cas de grand talent aboutissant 
a un piètre résultat ou de faible talent obtenant Un 
très bon résultat, et des nombreux cas dont le 
succès correspond irrégulièrement aux aptitudes." 
Dans le mme rapport, M. W.G. Fleming propose 
que, tant a l'école qu'au college, on fasse une 
étude critique de nos examens et de nos méthodes 
d'enseignernent afin de "faire correspondre davan-
tage tel résultat donné a telles aptitudes". 

Dans I'avant-propos du 4e rapport nous lisons: 
"La recherche ardue et poussée et l'ana]yse ap-
profondie ont révélé une situation qui devrait faire 
réfléchir les plus insouciants. Chez les élCves les 
plus aptes sous le rapport des aptitudes et des 
succès, pax exemple, guère plus de la moitié pour -
suivent leurs etudes jusqu'à l'université; chez les 
moms aptes, ii est malheureusement evident que 
trop d'entre eux Se rendent jusqu'à l'université." 
Ce renseignement a probablement eu moms d'in-
fluence sur notre pensée que la constatation de Ia 
rivalité des pays totalitaires dans les domaines de 
Ia science. de Ia technologie et de I'éducation dans 
un temps relativement court. Néanmoins, maintenant 
que I'attention se centre sur les conditions d'admis-
sion, les bourses de toutes sortes, les préts et 
I'orientation, nous devrions voir ce gu'iI y a lieu 
de faire. 

D'autres recherches s'imposent non seulement 
sur les conditions d'admission et sum le choix des 
é]èves. mais aussi sur les facons d'enseigner et 
d'apprendre. Tout au long du cheminement scolaire, 
plusieurs jeunes gens aptes mais sans immatricula-
tion restent le long de Ia route comme des épaves. 
II y a des causes a cela mais II est difficile d'en 
voir le jeu: manque d'ambltion, peur de faillir, 
deception, désir ou obligation de faire autre chose 
et mangue d'argent. Les barrières que les colleges 
érlgent pour écarter les inaptes barrent aussi Ia 
route a bien des aptes comnme plusieurs etudes 
postscolaires Ie démoritrent. Nous n'avons guère 
fait plus que commencer la recherche en matière 
d'enseignement au Canada. 
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NIVEAU THEORIQUE ACCESSIBLE SELON LES APTITUDES INTELLECTUELLES 
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QUE FAISONS-NOUS EN MATIERE D'ENSEIGNEMENT SPECIAL? 

L' 	 "enseignement special" s' em- 
ploie généralement pour designer des cours et 
classes spécialement conçus pour instruire les 
élèves qui, pour une raison ou l'autre, sont in-
capables de suivres les classes dans les écoles 
régulières techniques ou ordinaires ou d'en profiter. 
De te]les classes existent actuellement pour quel-
ques enfants hospitalisés et pour ceux qu'une in-
firmité empêche de frequenter l'école, pour les 
aveugles et les sourds, pour ceux qui ont la vue ou 
l'oule faibles et pour ceux qui ont un défaut de 
langage. Des classes spéciales se donnent aussi 
aux délinquants des établissenients de correction, 
aux orphe]ins et aux enfants dé]aissés et a un 
certain norribre de nomades. 

Les services éducatifs offerts doivent être 
adaptés aux besoins particuliers de l'enfant ou du 
groupe. Leurs buts sont essentiellement les mêmes 
que ceux des écoles régulières mais ]es méthodes 
sont adaptées et graduées selon les hesoins, et on 
s'applique surtout a preparer les désavantagés it 
vivre, autant que c'est possible, une vie norcnale 
dans Ia société. Dans plusieurs cas on insiste 
davantage pour que ces élèves maltrisent line pro-
fession ou un métier. L'instruction des retardés 
comporte ]'enseignement laborieux de plusieurs 
choses simples que les enfants apprennent normal e-
ment par eux-métnes. Chez certains d'entre eux, ii 
faut se contenter de leur apprendre a prendre soin 
d' eux-mém es. 

Les services enseignement special ont souvent 
découlé de ce que des parents s'étaient groupés 
en vue de les obtenir. A :nesure 'iue ]e hesoin et la 
valeur de cet enseignement se font sentir, le gou-
vernement provincial peut accorrier une aide finarl-
cière; et chaque fois qu'une situation présente un 
caractère exceptionnel et suscite l'intérêt d'un 
assez grand nombre de personnes, le gouvernement 
peut assumer Ia responsabilité financière des 
classes ou écoles spéciales. A l'heure actuelle, 
certaines classes d'enseignement special sont 
fourriies par le gouvernement, d'autres re9oivent 
des subventions du gouvernement et des groupes 
bénévoles en organisent d'autres. La part du gou-
vernement est de beaucoup Ia plus considerable. 

L'inquiétude a ce sujet n'est pas le seul fait 
du Canada. La 23e conference internationale sur 
l'instruction publilue, tenue a 3enève en 1960, 
déclarait que le problème de l'instruction des 
enfants retardés n'était pleinement résolu nulle 
part au inonde. Les progrès de la mérlecine, de Ia 
psychologie de l'enfant et de Ia psycho-pédagogie  

permettent de repérer et d'éduquer les retardés. 
Des considerations humanitaires et économiques 
exigent que Ia société prepare ces enfants, en 
autant qu'il est possible, a mener une vie utile et 
agréable. On a recommandé 1 °  que les enfants aty-
piques soient soigneusement repérés et choisis; 
2 0  qu'on leur donne I'instructjon vou]ue; 30  qije les 
instituteurs et surveillants soient bien choisis et 
reçoivent une formation pédagogique spéciale; et 
4°  que les ministres de ]'instruction publique 
voient a fournir des classes suffisautes, àrecueillir 
des données et a faire des recherches. 

n 1953- 1954. les écoles publiques comptaient 
108 écoles spéciales et 588 classes spéciales oü 
enseignaient 1,222 instituteurs spéciaux; les 
organismes non gouvernementaux ont déclaré 130 
écoles et 379 instituteurs. 

Le rapport du 3.F.S. signalait que Ia plus 
grande partie des écoles ou classes spéciales 
étaient dans les centres urbains et ne suffisaient 
pas aux hesoins de la population. I] estimait que 
les écoles ou classes spécia]es ne recevaient que 
27 p. 100 des retardés, 26 p. 100 des enfants 
aveugles ou a vue faible, 12 p. 100 des 'iurs 
d'oreille, 17 p.  100 de ceux qui avaient un défaut 
de langage, 33 p. 100 des infirmes et 41 P. 100 
des malades. 

II y aura toujours divergence d'opinion quant 
au nombre d'enfanits qui doivent appartenir a ce 
secteur ne I 'enseignement. Notre graphique propose 
une estimation d'un sur 10. Cette estimation corn-
prend une catégorie d'élèves qui ont besoin d'aide 
spécia]e mais ne tientpas compte 'i'un grand nombre 
d'é]èves qui tireraient profit d'une orientation 
spéciale et qui peuvent avoir besoin d'aide ou d'eni-
couragernent a cause d'un état de frustration. On 
est unanime a dire qu'il faut faire davantage; toute 
divergence d'opinion a trait a Ia ]irnite de démarca-
tion de l'enseignement special. 

Au cours des années, on s'est intéressé aux 
élèves brillants qui tenaient du genie, mals on 
était loin de s'entendre sur ceux qui tombaient 
dans cette catégorie, ni sur Ia façon de les choisir, 
ni s'il fallait les rnettre a part, ni comment les 
instruire. Ii n'est pas sflr qu'on atteigne une solution 
tant qu'on n'aura pas inventé de meilleurs instru-
rr,ents et que des etudes longitudinales et des ex-
périences soi gneusennent control ées n' auront p as 
produit une evidence assez forte pour emporter le 
jug ernent. 
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UN DE NOS ENFANTS SUR DIX A BESOIN D'ATTENTION SPECIALE 
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V VIAL PENt RIF D'INSTITUTEURS COMP1TENTS? 

11 	li 	qui se répète depuis 
'i1ques années. Les réponses indiquent générale-

qeit qu'il faut plus de personnel, sinon un per-
sonne] plus competent. L'étude de l'offre et de Ia 
clemande devient extrémement complexe Iorsqu'on 
tient compte d'autant de facteurs pertinents que 
pssi})le, et les estimations précises sont impos- 
H H 

la situation s'est queique peu améliorée 
quelques années. Sur les 98,236 instituteurs 

t (iirecteurs qui ont fait rapport en 1959- 1960 dans 
rieuf provinces, a l'exception du Québec, plus de 
,300 n'avaient pas d'imrnatriculation junior ni de 

formation pédagogique. Dans les écoles catholi-
ques du Québec, environ 16 P. 100 des instituteurs 
mt moms que l'irnrnatriculation junior plus une 
année de formation. Plus des trois quarts des insti-
tuteurs secondaires et un dixièrne des é]émentaires 
mt déclaré un grade universitaire. A supposer que 
]es instituteurs élémentaires compétents dussent 
avoir I'immatriculation senior et une année de for-
nation professionnielie ou niieux, alors 15,088 
tentre eux ou 23 p. 100 n'étaient pas les aptitudes 
voulues. Si l'on se contentait de l'irj'natriculation 
junior et d'une année de formation, alors 9 p. 100 
n'atteignaient pas la norme. Toutefois, si l'on 
iuge qu'il faut un grade universitaire, alors le 
tableau est beaucoup plus sombre. 

Si le nombre d'élèves par classe est important 
't que Jes classes de 40 élèves on plus doivent 
"tre divisées, alors 7 p. 100 de toutes les classes 
)t stirpeupl6es et ii faudrait de 10,000 a 11,000 

inStituteurs. 
l'on veut que les instituteurs des classes 

aires aient un grade universitaire, presque 
1 p. 100 d'entre eux. sauf ceux de l'enseignement 

tochnique, n'avaient pas les qualités voulues. 
T)'autres n'avaient pas d'année de formation pro-
ossionnelle, mais cette lacune serait réparée dans 
in an ou deux. 

Au cours des cinq dernières années, le nombre 
les instituteurs s'est accru rl'une rnoyenne de 5,720 
par année ou de 4 a 5 p. 100 par année. Cette aug-
rnentation se continuera vraisern hi abl ement pendant 
quelque temps. La demande d'instituteurs reflète 
l'accroissement de Ia population scolaire et la 
perte d'instituteurs par suite de retraite, de décès 
et d'abandon de Ia profession. On a estirné que 16 
p. 100 des instituteurs élémentaires et 7 n, 100 
des secondaires quittent Ia profession chaqueannée 
pour un an ou plus. 

A s'en tenir aux normes minimum ci-dessus. 
de 15,000 a 20,000 des instituteurs actuels doivent 
completer leur formation, 11 en faut quelque 3,000 
autres pour les nouvelles salles de classe et ii 
faut en recruter de 17,000 a 19,000 chaque année 
pour compenser les pertes. 

D'oü viendront les nouveaux Instituteurs? 
t'ri 1959- 1950, 153 écoies normales et facultés 

I 	lagogie préparaient les aspirants a ]'enseigne- 
'nt dont ies trois quarts étaient clans le Québec, et 

dont 61 offraient des cours conduisant a un grade. 
Les étudiants peuvent s'y inscrire pour une durée 
l'un a quatre ans, mais peuvent enseigner après 
un cours d'un an ou un cours d'été ou autre cours 
abrégé. Plus de 23.000 étudiants a temps plein 
taient inscrits, rlont 16,000 devaient enseigner a 

]'auitomne de 1960, eornpris 2,500 quit avaient  

déjà enseigné. Toute pénurie devra être comblée 
par d'anciens instituteurs réintégrant leur pro-
fession. En 1959 - 1960, environ 34 P. 100 des 
instituteurs étaient des femrnes rnariées, dont 
plusieurs étaient retournées a l'enseignement. Les 
instituteurs élémentaires commençants de 9 pro-
vinces (a l'exception de l")ntario et du Québec) 
ont déclaré comme activité principale I'année pré-
cédente les pourcentages suivants: en formation 
pédagogique, 72; a I'école, 20; au foyer, 2; et autre 
occupation, 6; i es pourcentages d' instituteurs 
secondaires étaient les suivants: formation pédago-
gique, 36; a I'école. 41; au foyer, 2; et autre oc-
cupation, 21. 
L'offre et la demande au niveau universitalre 

M. E.F. Sheffield, de la Fondation des uni-
versités canadiennes, a estiTé que Ie personnel 
universitaire sautera de 9,030 en 1959- 1960 a 
18,000 en 1970- 1971. Ce chiffre ne comprend pas 
le transfert d'un peu moms de 2 p. 100 par année 
d'une université a l'autre mais tient compte d'une 
perte de 4.7 a 5 P. 100 par année par suite des 
retraites, de I'abandon de l'enseignement uni-
versitaire on du depart du pays, plus les no'iveaux 
professeurs, et suppose un rapport constant de 
12.7 étudiants par professeur. La diminution de ce 
rapport étudiants-professeurs, I' augmentation du 
nombre d'étudiants uniiversitaires, de Ia recherche 
entreprise, l'inauguration de nouveaux cours. Ia 
multiplication des bourses, voiià autant de facteurs 
qul accioltront ]a demande de personnel. 

A ce niveau, ii est encore plus difficile d'éta-
blir Ia demande. II n'existe pas d'êcoles prépara-
toires. La majorité des professeurs sont recrutés 
parAni les personnes qui détiennent un grade uni-
versitaire supérieur; les autres peuvent tre choisis 
parmi les gradués du premier grade ou de l'exté-
rieur. Les universités doivent soutenir Ia concur-
rence du monde des affaires et de l'industrie, des 
gouvernements et organismes d'Etat et des pro-
fessions. 

n 1958- 1959, 42 p. 100 des professeurs uni-
versitaires détenaient un doctorat, 33 P. 100 une 
maitrise, 23 p.  100 le baccaiauréat ou son équi-
valent plus un premier grade professionnel et 2 p. 
100 n'avaient pas de grade. On estime que les 
universités dCcerneront le premier grade a environ 
20,055 étudiants en 1960- 1961, le deuxième grade 
a 2,000 et le doctorat a 325. D'autres Canadiens 
obtieridront ]eur grade d'universités étranigëres. Les 
professeurs universitaires se recrutent dan.s n'im-
porte quel pays pourvu que Ia langue ne soit pas 
un obstacle et que les membres du personnel peu-
vent accepter des nominations a l'étranger. Si Je 
personnel universitaire doit doubler clans Ies dix 
prochaines années, ii faudra recruter 1,000 nou-
veaux professeurs par anriée malgré une vive con-
Cu rr en ce. 

1] resterait bien d'autres facteurs pertinents 
a éturlier. II y a les spécialistes d'une matière: 
professeurs d'enseignement technique, de musique, 
de langues, etc. II y a aussi le passage de I'ensei-
gnement a l'administration et a i'inspection. Nous 
n'avons pas fait mention des professeurs a temps 
partiel dont la plupart enseignent au niveau uni-
versitaire. Les cours du soir, l'enseignement popu-
laire, les cours abrégés viennerit encore compliquer 
ie problème, de nime que I'emploi de secrétaires 
et ii' airleu-u pour I es prnfesscurs. 
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tILLE liST LA PREPARATION DE NOS INSTITUTEURS? 

ru, I 'r 	rnce sur 1' education a 
uné le besoin urgent d'une notion plus claire 

Iu rOle de l'instituteur dans Ia société et ci'une 
prise de conscience plus vive de Ia pCnurie d'insti-
tuteurs de haut calibre 'a tous les echelons. Elle a 
affjrn- é que Ia profession avait besoin de plus 
d'honmes et de femmes doués d'idéal, de grand 
talent et dévoués a l'enseignement. Combien de 
chemin avons-nous parcouru depuis de temps? II 
n'existe que hien peu de renseignements a l'heure 
actuelle qui permettent de se former un jugement 
sOr sur Ia competence des recrues ou sur Ia valeur 
hi r(rps professoral actuel comparativement au 

déal. 

I a statistique limitée sur les instituteurs mdi-
lu, ntre autres choses, que Ia moyenne du corps 
enseignant vielllit. De 1921 a 1951, l'ge median 
les femmes enseignantes a monte de 25 a 33.7 ans; 
chez les hommes, ii a fluctué pour se fixer a 
ans en 1951. La médjane chez les femmes ensei-
gnantes dépassait d'environ 4 ans celle de toutes 
les femmes de Ia population active; chez les horn-
mes, elle était presque Ia rnème. Chez les pro-
fesseurs universitaires, I'&ge moyen n'a pas beau-
coup change au cours des décennies. I] était de 
39.5 ans chez les hommes et de 39.2 ans chez les 
f'n u c en 1951. 

iraprès les données de 1959- 1960 pour neuf 
prvinres, environ un quart de tous les instituteurs 
(talent diplomés d'université. Environ 9.6 p. 100 
des instituteurs élémentaires, 39.2 P. 100 des 
16mentaires-secondalres et 76.3 P. 100 des secon-

daires détenaient un grade universitaire. Chez les 
instituteurs secondaires qui avaient un grade, 10.5 
p. 100 avaient un grade supérieur, contre 12.8 P. 100 
chez les élémentaires-secondalres et 5.8 P. 100 
chez les élémentaires. 

Certes, le niveau d'instruction atteint donne 
une idée des aptitudes, mais il ne dit pas tout. 
Rien dans les faits, n'indique Si la plupart des 
aspirants a l'enseignernent sont recrutés au niveau 
supérieur, moyen ou inférieur des classes de 
gradués. En plus d'une aptitude supérieure et de Ia 
competence dans les matières enseignées, l'insti-
tuteur dolt posséder p]usieurs autres qualités, mais 
peu d'indices font voir si les candidats actuelle-
rrent recrutés sont, par exemple, aussi brillants et 
ai:i nien adaptés que ceux d'il y a dix ans. 

T)urant une période de pénurie grave de main-
Iiiivre suffisamment fern. ée, pouvons-nous re-
cruter assez de candidats qualifies pour donner un 
enseignement de qualité? La réponse a ces ques-
tions depend en grande partie de Ia situation socio-
Oconomique et de ce que nous attendons des per-
ccnn-i qui enseignent nos enfants. 

Is divers aspects professionnels de l'ensei-
gneru nt, en particulier Je choix des instituteurs, 
leur Cchel]e de traitement et leur statut profes-
sionnel ont fait couler beaucoup d'encre. Une 
opinion plutôt libérale croit que ce qui irnporte 
c'est d'avoir du personnel pour diriger les écoles 

t 	(lull faint Faiccr 	nIitimc r'hse 	Icc  

aspirants pour suffire a Ia riemande. Le point de 
vue professionne] veut qu'en ternps de pénurie les 
traitements et les conditions requiseS soient re-
haussés, ce qui amènera des recrues. Le problème 
n'a pas recu de solution trachée a cause de Ia 
difficulté d'isoler les facteurs. 

Des etudes ont cherché a découvrir pourquoi 
tant d'instituteurs quittaient Ia profession. Voici 
les raisons les plus fréquemment alléguées, sans 
ordre d'importance: pénurie d'équipement et de 
fournitures pédagogiques, relations tendues avec 
d'autres instituteurs, trop de travail ordinaire de 
bureau, classes trop nombreuses, tache trop lourde 
d'enseignement, presentation graduée de la niatière, 
insuffisance de collaboration de Ia part des direc-
teurs, trop de fonctions de surveillance et depolice, 
trop de reunions, collectes d'argent et entreprises 
communautaire s, difficul tés disciplinaires, cI imat 
social défavorable et exigences rigides. Le mécon-
tentement del'emploi est généralement plus frequent 
au secondaire qu'à l'élémentaire. A leur avis, les 
instituteurs dérivent d'autant plus de satisfaction 
de l'enseignement qu'ils peuvent se dégager du 
travail de bureau et qu'ils peuvent consacrer plus 
de ternps a se bien preparer et a s'occuper des 
particuliers. 

L'étude des revues professionnelles et des 
rapports de recherche semble indiquer que Ia notion 
du processus d'acquisition a évolué au cours des 
années grace it une meilleure comprehension du 
role acquisitif de l'élève, a des vues plus appro-
fondles sur I'influence de I'ambiance socia]e 'ie Ia 
classe et a certains changements conformes au 
rOle de l'instituteur qui oriente l'acguisition. On 
s'éloigne ainsi de la méthode devoir-étude-récita-
tion ou classe-devoir-questions pour y substituer 
]'enseignement en fonction d'un problème central 
et Ia discussion en groupe. Toutefois, des expé-
riences faites pour la plupart aux Etats-Unis, n'ont 
pas suffi a démontrer Si une méthode donnée pro-
duisajt des résultats supérieurs en toutes circon-
stances. II ser.bIe qu'il faille encore beaucoup de 
recherche soigneusement contrOléedans ce domaine. 
En attendant des résultats plus concluants. il  
semble que I'instituteur soit libre d'adopter Ia 
méthode d'enseignemnent qui lui semblera la plus 
effjcace. Plus l'instituteur sera competent en bien 
informé, plus son enseigneFnent sera efficace. 

La preparation soignée des lecons fait de 
I'instituteur un technicien; Ia communication 
d'idées logiques, Ia domination du sentiment de 
frustration et l'orientation des élèves en font 
presque un professionnel. La bonté, Ia patience, 
Ia collaboration et la sympathie sont vraisemblable-
ment plus aptes 'a inaintenir la discipline que Ia 
confiance en soi, ]a franchise, l'indépendance et la 
modestie. Si l'on ajoute aux premires qualités 
l'intégrité, Ia maturité, le talent de communication, 
Ia comprehension et une bonne formation générale, 
l'enseignement devient un stimulant et satisfait 
pleinement. II faut encore beaucoup plus d'études 
sociologiques et psychologiques sur lesinstituteurs 
et I'ensFignement avant de pouvoir rOpondre aux 
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REPARTITION PROCENTUELLE DES PROFESSEURS D'UNIVERSITE SELON LE 
GRADE ACQUIS, LE RANG PROFESSORAL ET L'AGE, 1958-1959 

GRADE 	 DOYENS 	 PROFESSEURS,TOUS RANGS 	 CHARGES DE COURS 
01003040 	50 	0 	10 	20 	30 	40 	50 	0 20 	30 	40 

DOCTORAl  

MAITRISE 	 / 
1• GRADE APRES 
LE 1' BACCALAURFAT 

RANG 	% 	 HONUES 	 cEMME5 	 AGE 	KOMMES El FEMNES 
0 	10 	20 	30 	40 	0 	10 	20 	30 	 10 	20 	30 	40 

DOYENS 	 L 	 -25 
PROFESSEURS TITULAl1ES 	 25-34 
PROFESSEURS AGREGES 	 " 	/ 
PROFESSEURSADJOINTS 	 45-54 
PROFESSEURS NON 	55-64  
CLASSES 
CHARGES DECOURS 	..1.J 

i 	
65+ 

REPARTITION PROCENTUELLE DES INSTITUTEURS gLgMENTAIRES ET SECONDAIRES 
SELON LE NIVEAU DU BREVET, 1959-1960 El SELON L'AGE,195I 

NIVEA 	% 	SECONDAIRES 	HOMNES 	ELEMENTAIRES 	AGE 	 HOMMES 
10 20 30 40 50 60 70 	0 	10 20 30 40 50 60 	U 	10 	20 	30 	40 

65+ 

NIVEAU 	% 	 FEMMES 	 AGE 	 FEMMES 
0 	1 0 20 30 40 50 	 0 	10 20 30 40 50 60 	0 	10 	20 	30 	40 

4,5 El 6 	 -25 

5f'  
ETO   

	

65. 	 I 

INSTITUTEURS SECONDAIRES 	 INSTITUTEURS ELEMENTAIRES 

:0 	.0 	 I 	 I 	 I 	 I 	 .0 	.0 	:0 	II 	 II 	 0 	 .0 	•I 	 I 	 I 	 I 	 •I 	 .0 	:1 

f4øXfrn 
Vi7/J/JJ 

AVAW//AVM(W4 

- --- • _-, -- -- 

	

• 	__ -- - 
--- 
U&'f(///////////////4 

vWWWWOMMM'
---- on 

	

--- 	--- 
----U 

-- 
W4W/4W/A " ..• 	 lU 



- 21 - 

QU'%D%LENDR.-TIL Ill; N()S 1NIVEHSITES? 

I université cana'lie'ine s'airesse aujourd'hui 
ljfl ensemble ri'étudiants étonnamment disparate 

quant 'a l'ge, aux intérêts, aux intentions, aux 
ambitions et au degré de preparation. Elle dispense 
1'nseignement it un nombre croissant d'éturliants 
lans les arts et les sciences et offre de plus en 
lus de cours ou programmes d'études profession-

n lies Cu seini-professionnell es essentiell ement 
en vue d'une profession. Certains étudiants ont 
haucoup de talent, d'autres en ont peu; les uns 
sont des travai]leurs acharnés, d'autres flãnent 
nonchalamment; d'aucuns ont une jeunesse bouil-
ante, d'autres sont inertes. Chez les gradués, 

rtains visent 'a un avancement, d'autres sont des 
hercheurs, des professeurs éventuels et des pro-

tssiorinels experts. II y a en outre un nombre 
(r)issant d'êtudiants bL temps partiel et non ré-
:'iliers. 

Outrepassant les exigences de leur tâche 
I'r'nseignement, d'orientation et d'évaluation, Ia 
lupart des professeurs entreprennent desrecherches 
ui font des enquêtes dans des domaines øü les 

('I )nnaissances s' approfondissent et se compliquent 
au point que les anciennes notions semb]ent 
r°streintes, primitives et sir.ples. Ce qui a pro-
hablement change le plus dans nos universités, ce 
n'est pas tellement Ia somme de recherche entre-
arise mais leur nature et leur qualité intrinsèque. 
I a recherche entreprise 'a l'heure actuelle par les 
universités se fait en partie en fonction des etudes 
de gradués, en partie par les professeurs parfois 
avec Ia collaboration d'autres facultés, ii s'en 
fait aussi un peu 'a forfait. Sous Ce rapport, comme 
sous bien d'autres, I'université se rapproche de Ia 
communauté. Grace aux cours de soir, de per-
fectionnement, par correspondance, aux confé-
rences spéciales, etc., l'université rayonne da-
vantage dans la société. Les professeurs d'uni-
versité contri buent davantage aux organes d' infor-
mation des masses comme Ia radio et Ia télévision 

par des cours ou des programmes spéciaux et 
liir participation 'a titre d'experts conseils aux 

nmissions, etc., rapproche l'université et 
I' conomie industrielle. 

C'est une histoire intéressante que celle de Ia 
naissance et 'le l'expansion des universités cana-
:innes. Leur histoire n'a guère de raison d'étre 

rmune 'a toutes, mais Ia situation change de nos 
jours et on y reconnait line trame PIUS CU moms 
serrée en ce que l'université couronne le système 
c1'instruction puh]ique et offre une gamme variée 
(Ic cours dans les arts, les sciences, les humanités 
et les professions. 

Nos universités sont de langue anglaise, de 
langue française ou bilingues. Les institutions de 
langue française sont généralement 'a caractère 
religieux et ressemblent que]que peu 'a celles de 
certains pays européens. Autrefois, elles prônaient 
fts classiques comme preparation aux professions 
libErales, mais elles évoluent et insistent sur les 
5('1'r1((K 	uir; 	t ap(liq1u. 

Les universités de langue anglaise sont le 
fruit des ambitions et désirs exprimés par les gou-
vernements provinciaux, les églises, les colons 
anglais, écossais et autres gui rêvaient d'étabiir 
des institutions semblables a celles de leur terre 
natale et par d'autres aux ambitions et aux convic-
tions les plus variées. 

Ces universités ont généralement débuté sous 
l'égide d'une confession religieuse, et certaines 
avec un rigorisme extreme, mais toutes, avec le 
temps, ont atténué cette note. Les distinctions ion-
dées sur l'organisme créateur ne semblent pas im-
porter & la plupart des étudiants gui choisissent 
normalement l'une ou l'autre université pour une 
foule d'autres raisons. 

Un conseil vie gouverneurs, parfois nommé en 
partie par I'organisme créateur (église, gouverne-
ment ou société) et parfois élu en partie par I'as-
semblée vie l'université, determine les principes 
directeurs et examine les finances. tJn sénat, 
compose principalement du haut personnel et qui 
peut comprendre des gouverneurs et des laiques, 
reçoit le pouvoir légisiatif sur l'enseignement. 
Des conseils et comités peuvent être créés pour 
s'occuper vie certaines tâches spéciales. 

Au debut vie l'année scolaire 1960- 1961, le 
Canada possédait 354 institutions d'enseigne-
ment supérieur, sans compter les écoles affiliées 
gui préparent les etudiants 'a I'université. Sur ce 
nombre, 59 ont effectivement accordé des grades 
dans un ou plusieurs domaines. Ce chiffre a 
grossi en 1961. L'expansion de I'enseignement 
supérieur est le résultat 1 °  vie Ia croissance et de 
l'expansion des institutions existantes soit par 
]'agrandissement de J'institution ou par Ia creation 
de nouveaux locaux universitaires; 2 0  vie l'éléva-
tion des colleges existants au statut d'université; 
et 3 0  de Ia fonclation de nouvelles institutions. La 
variété vie I'outillage moderne gui comprend les 
calculatrices électroniques, les spectrographes 
de masse, les microscopes électroniques, les réac-
teurs nucléaires, les cyclotrons, etc., est un indice 
de l'expansion de Ia recherche de grande envergure. 

Dans les Maritimes, aucun college n'a été 
fondé depuis 1955, mais tout semble indiquer que 
de nouvelles institutions surgiront bientôt. Dans 
le Québec, le nombre de colleges classiques et 
celui des universités ont tous deux augmenté. En 
Ontario, beaucoup de nouvelles institutions ont 
surgi et d'autres établies depuis plusieurs années 
ont passé au statut universitaire. Dans les pro-
vinces vie I'Ouest, on a forternent discuté des modi-
fications vie Ia Ioi provinciale afin gue des chartes 
puissent kre octroyées 'a d'autres qu'aux uni-
versités provincial es. La Col ombie- ritannique et 
l'Alberta ont toutes deux adopté une Ioi gui a 
permis vie créer vies co]lges junior et en perrret- 
eat  
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UNVERSITES ET COLLEGES CNADIENS QUI CONFERENT DES GRADES' 1  

ENDROIT POPULTION UNIVERSITE ENDROIT POPULATION UNIVERSITE ENDROIT POPULATION 
UNIXN$I7AWK"t CU CINTHA viny r,on"1  Dv CKNTNK UNIVERSITAI Rell Dv CKNYIX 

I,Io- ..sI iN NA RIO- ill 1954 IWO-ilAl 1SOS 

VANCOUVER 12,603 365844 13- QUEEN'S UNIVERSITY KIIIASTON 3,101 4$$I6 26-SAINT THOMAS UNIVERSITY CHATHAM ItS 6,532 

EDMONTON 6,974 226,002 14- ROYAL MILITARY COU,E6E KINGSTON 113 41,611 27-UNIVERSITE SAINT- JOSEPH MONCTON 563 36.003 

SASKATOON 5,391 72,856 IS- UNIYERSIT( D'OTTAWA OTTAWA 3,371 222,129 ZR- MOUNT ALLISON UNIVERSITY SACEVILLE 1,160 2,849 

WINNIPES 6,178 225,093 6- CARLETON UNIVERSITY OTTAWA 1,141 222,129 29- COLLEGE SAINTE - ANNE CNURCH POINT 97 286 

WINDSOR 1,165 121,910 17 	UNIVERSIIE DC MONTRUL MONTREAL 15,212 1,109,439 30-ACADIA UNIVERSITY WOLF VILLE 684 2,497 

SUDDURY 183 46,462 IS- MCGILL UNIVERSITY MONTRÉAL 7,751 1,109,439 3I-DALHOUSIE UNIVERSITY HALIFAX 1,757 93,301 

WATERLOO 600 16,373 IN- SIR GEORGE WILLIAMS UNI VERSITY MONTRAL 1,761 1,109,439 32-UNIVERSITY OF KING'S CO4.LE6E HALIFAX 162 93,301 

WATERLOO 694 16,373 20- BISHOP'S UNIVERSITY IINNOXVIU.E 434 3,149 33-MOUNT SAINT VINCENT COLLEGE HALIFAX 377 93,301 

LONDON 4,256 101,693 2 1 - UNIVERSITE DE SHERRROOKE SHERBROOKE 2,315 58,666 34-NOVA SCOTIA TECHNICAL COLLEGE HALIFAX 313 93,301 

HAMILTON 1,616 239,625 22-IJNIVERSITt LAVAL OUBEC 9,641 170,705 35- SAINT MART'S UNIVERSITY HALIFAX 475 93,301 

TORONTO I 3,595 667,706 23- UNIVE RSITE SAINT- LOUIS EDMUNSTON 206 11,991 36- SAINT FRANCIS XAY IER UNIVERSITY ANTIGONISH 1,447 3,592 

TORONTO 461 667,706 24- UNIVERSITE DU SACRE- COCUR BATHURSI 162 5,267 37- SAINT DUNS1AN'S UNIVERSITY C3IARLOTTETOWN 356 1 6,701 

25- UNIVERSITY Of NEW BRUNSWICK FREDERICTON 1,637 11,303 36-MEMORIAL UNIVERSITY ST JOHN'S I,238 $1,076 

UNIV ERSITE 

I -uivESin OF BRITISH COI.UMBIA 

2-UNIVERSITY OF ALSEWrA 

3- UNIVERSITY OF SASKATCHEWAN 

4-UNIVERSITY OF MANITOBA 

5-ASSUMPTION UNIVERSITY 

6- L.AURENTIAN UNIVERSITY CF SUOWV 

1-WATERLOO LUTHERAN UNIVERSITY 

6-UNIVERSITY CF WATERLOO 

9-UNIVERSITY OF WESTERN ONTARIO 

IO-MCMASTER UNIVERSITY 

Il-UNIVERSITY OF TORONTO 

12-OS6000E HALL LAW SCHOOl. 

III LES COLLEGES GUI NE CONFERENT QUE DES GRADES EN THOL0GIE SORT OMIS. 

101 COMPREND LES INSCRIPTIORS DE TOUTES LES INSTITUTIONS AFFILIEES, 
FDRES ET ASSOCIES TANT A L'INTRIEUR QUA L'EXTRIEUR DE LA 
PROVINCE Ott L'INSTIIUTION MRE EST SITUE. 
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NOUS FAUT-IL PLUS DE DIPLOMES UNIVERSITALRES? 

Les graphiques de Ia page ci-contre montrent 
gue le nombre d'étudiants universitaires gui ont 
obtenu leur premier, deuxièrne et troisième grade a 
augnienté au cours des années. Celui du haut de Ia 
page donne les facultés oü les inscriptions ont 
été sensiblement élevées ces dernières années.Les 
augmentations sont frappantes mais n'indiquent 
guère si les universités forment assez de diplômés 
et, ce gui est plus important encore, queues 
facultés comptent trop peu, assez on trop de di-
plômés aux différents niveaux. Les graphiques 
n'indiquent pas non plus le nombre ou le pour-
centage d'étudiants étrangers inclus, ni ]e nombre 
de Canadiens gui obtiennent des grades supérieurs 
'a l'êtranger. 

De tenips 'a autre, on met en relief l'offre et Ia 
dernande dans l'une ou l'autre des professions, 
mais surtout 'a cause d'un besoin urgent d'insti-
tuteurs. d'ingénieurs, de théologiens, d'hommes de 
science, et aiitres. La difficulté d'éva]uer les 
besoins vane selon les professions. Ainsi, en 
médecine, on peut d'abord determiner le nombre 
actuel de médecins pour 1,000 habitants, leur 
endrojt et leur age afin de pouvoir établir le nombre 
requis pour les remplacer d'une année a l'autre, 
pour suffire 'a l'accroissernent de ]a population, 
etc. Ensujte, on peut établir les services 'a fournir 
et le nombre tie médecins par rnillier gui sont 
nécessaires 'a ces services. rnfin, on peut estimer 
le nombre de médecins par année gui doivent 
obtenir leur grade afin de pouvoir assurer le nombre 
qu'il faut. 

L'estirnation du nombre d'ingénieurs requis est 
quelgue peu différente puisque les ingénieurs Se 
déplacent plus facilernent et sont plus portés a 
quitter Ia pratique du genie pour devenir administra-
teurs, etc., ou 'a quitter le pays. TJne autre dif-
ficulté a trait 'a l'emploi de techniciens pour aider 
les ingénieurs, all nombre qu'il en faut et 'a Ia 
partie du travail qu'ils doivent executer. L'estima-
tion des besoins des autres professions soulève 
des problèmes particuiiers gui exigent une atten-
tion spéciale. Mais, si nous voulons preparer 
l'avenir, chacun tie ces problèmes doit être abordé 
dans toute son ampleur. 

Dans The Tuo Cultures and the Scientific 
Revolution, Sir Charles Snow considère que nous 
sommes actuellement dans Ia seconde étape de Ia 
revolution socio-industrielle, I' étape scientifique. 
La revolution industrielle a été caractérisée par  

des changetnents teis gue le remplacement des 
outils par des machines, Ia transposition de l'arti-
sanat domesticiue en grancles manufactures centrales 
et l'organisation complexe de Ia distribution et de 
la vente des marchandises fabriquées. L'étape 
scientiuique, gui a commence ii y a guelque trente 
ans, alors qu'on faisait le premier usage industriel 
des particules atorniques, est l'application de Ia 
science 'a l'industrie, la pleine utilisation de 
l'électronique, de l'énergie atomique et de l'auto-
matisation, dont on ne peut pas encore saisir toute 
Ia portée. 

Sir Charles Snow remarque qu'il nous faudra 
autant d'hommes tie science hors pair qu'iI sera 
possible d'en former (leur nombre étant limité par 
les aptitudes innées); un nombre; heaucoup plus 
grand d'hommes de science intelligents pour Ia 
recherche attenante, des conceptions supérieures 
et leur application; beaucoup plus de techniciens 
spécialisés pour executer les travaux techniques 
secondaires et les relier au personnel et 'a Ia 
société; et des politiciens et administrateurs gui 
sachent ce gui se passe. 

La situation en ce qui concerne Ies socio-
lognes, les instituteurs, etc., est peut-être aussi 
inquiétante. Le nombre total de professeurs uni-
versitaires requis doit doubler d'ici 10 ans et les 
exigences aux niveaux inférieurs augmenteront pro-
portionne]lement. 

Jusqu'à maintenant, notre evaluation a été 
plutôt pratique et considérait Ia formation profes-
sionnelle et les besoins de l'Etat. L'université est 
toutefois une institution si cornplexe qu'elle offre 
une gamrne étendue de cours et vise autant d'ob-
jectifs. Les facteurs tant culturels que pratiques 
doivent entrer en ligne de compte clans une évalua-
tion du nombre ideal de gradués. 

Durant l'anriée scolaire 1944- 1945, 17 uni-
versités offraient ties cours de maltrise et 5  de 
doctorat; en 1958-1959, 28 en offraient au niveau 
de Ia maitrise et 16 'a celui du doctorat. Cette ex-
pansion reflète pro babl ement 1 'épanouissement de 
facultés bien remplies gui veulent donner une for-
mation aussi étendue qu'approfondie. Le p3urcent-
age de la population gui continue a suivre des 
etudes de gradués a augmenté; environ 1 p. 100 de 
tous les élèves inscrits en lre année obtiennent la 
maltrise et 0.15 p.  100, le doctorat. 
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NOUS FAUT-IL PLUS D'%RGENT POUR L'ENSEIGNEMENT SUPRIEUR? 

Les frais de gestion des universités ont at-
teint 144 millions de lollars en 1959- 1960, soit 
environ $8 par habitant. us ont augmenté a raison 
de 15 P. 100 par année. Les frais de construction 
et autres immobil isations atteindront vraisembl able-
ment un demi-milliard de 1959 a 1965. Le graphique 
ci-contre vise a donner une idée de Ia provenance 
des recettes des universités et de Ia façon dont 
l'argent est dépensé. L'enseignement absorhe 
environ 70 p.  100 des frais de gestion, non compris 
les services auxiliaires. L'entretien, les appareils 
et les fournitures comptent aussi une forte tranche 
des dépenses, de méme que Ia recherche corn-
manditée et airlée et les services auxiliaires. L'me 
de I'université, c'est l'instruction des étudiants et 
Ia poursuite de Ia recherche, mais du point de vue 
financier, plus les étudiants sont nombreux et plus 
on fait derecherches, plus l'université dolt chercher 
un appui financier ailleurs. 

flu point de vue ie bien des étudiants, dé-
frayer une année d'études universitaires constitue 
un grand problème. T)étude du 3.F.S. en 1956- 1957 
a révélé des differences de $300 a $350 entre ceux 
qui rlerneuraient chez eux et ceux qui ne demeur-
aient pas au foyer, mais on n'y tenait pas suf-
fisamment compte des frais d'entretien des jeunes 
a Ia maison. Les dépenses fes étuctiants manes 
révélalent Un écart marciué, mais en général, excep-
tion faite des droits de sco]arité, e]les doublaient 
presque celles des étudiants célibataires derneurant 
hors de leur foyer. 

Règle générale, chez les étudiants célibataires 
pensionnant hors du foyer, les filles ont dépensé 
$100 de moms que les garçons, sauf dans les co]-
lèges classiques. Tes frais variaient beaucoup 
d'une faculté a l'autre: $968 en pédagogie, $1,211 
en arts et sciences, $1,386 en genie, $1.621 en 
droit, $1,771 en médecine et $1,649 pour les 
gradués. 

Les frais ont augmenté iepuis Ia tenue de 
l'enquête et Ia médiane générale de $1,225 a riepuis 
Ions monte. Dans son rapport, 1'In•'/ustrial Foun'Ia.. 
tion on Education a relevé un écart de $1,212 a 
$1,613 selon les regions et une moyenne de $1.437 
pour le Canada en 1960. 

L'étude du revenu des étudiants en 1956- 1957 
indiquait qu'une moyenne de 67 P. 100 provenait 
d'argent gagné ou d'aide familiale, deux pro-
venances qui subissent des fluctuations d'année en 
année pour bien des personnes, selon la situation 
économique. Toute baisse sérieuse du revenu famil-
ial ou du salaire de l'été pourrait signifier que 
l'étudiant ne pourrait pas retourner aux etudes, du 
moms immédiatement. 

Les bourses représentaient 6.4 p. 100 du 
revenii des étudiants en 1956- 1957. Les médianes 
des bourses d'études et d'entretien étaient ne $317  

et $227. Les gradués ont été plus fortunes, car 
29.4 p.  100 d'entre eux ont reçu des bourses 
d'études d'une moyenne de $1,000 ou plus et 12.1 
p. 100 des bourses d'entretien de $344. 

L'lndustrial 	Foun'lation a signalé 31,000 
bourses ul'études et d'entretien d'une valeur ap-
proximative de $11,500,000 pour les étudiants uni-
versitaires en 1960, sans compter les prêts, les 
prix Ies postes d'assistant, les bourses post-
doctorales, les hourses a court terme, les bourses 
de formation pédagogique, les bourses de moms de 
$100 et quelques autres. Environ 92 p. 100 des 
bourses étaient en faveur des sous-grartués et 
représentaient environ 70 P. 100 de Ia valeur totale. 
Les gouvernernents provinciaux ont fourni plus de 
Ia moitié de l'argent des bourses de sous-granlués; 
le commerce et I'industrie en ont fourni 11 V. 100. 
Le gouvernement fédéral a défrayé plus de 50 p. 
100 des bourses de gradués et les fondations, le 
commerce et l'industrie, environ 9 p. 100. rès de 
75 P. 190 des bourses de sous-gradués variaient de 
$100 a $oo, tandis que 84 p. 100 des bourses de 
gradués dépassaient $500 et que leur moyenne 
était de $1,470. 

La plupart des bourses comportent des reserves; 
certaines sorit restreintes aux commençants, aux 
sous-gradués ou aux gradués; d'autres, soot res-
treintes a une faculté, a un domaine d'études. a un 
prohlèrne de recherche, a l'endroit ou a Ia religion 
de l'étudiant, etc. Moins ii y a de restrictions, 
plus l'université peut attribuer facilement les 
bourses. Malgré les restrictions, presque toutes 
sont cependant utilisées par quelque étudiant. 

Comme on l'a deja signalé, les contributions 
financières d'aide aux étudiants ne garantiront pas 
des installations suffisantes pour le nombre accru 
des effectifs. Les recettes provenant des droits 
scolaires représentent moms de 30 p.  100 des frais 
de gestion, sans compter le coOt des immobilisa-
tions. Voila pourquoi, en plus des subventions et 
prêts des gouvernernents, on sollicite de l'argent du 
commerce et de l'industrie, des fondations, des 
anciens et de tout autre donateur possible. Les 
frais courants de gestion par étudiant a temps plein 
ont double. de $750 en 1957 a environ $1,500 en 
1961 et les investissements en agrandissements, 
residences et équipement augmenteront de pair 
avec le nombre des étudiants inscrits. 

Renvoi: 

Les graphiques sont fondés sur des documents 
du B.F.S., un communiqué des administrateurs 
financiers des universités (C. A.U.9/)., 23 fey. 
1961). University Affairs, février 1961, et The 
(ase for Increasing Stuilent ilid, I91 publié par 
in'lus trial Foundation on Education. 
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FAUT-IL INVITER PLUS DETUDIANTS 1TRANGERS? 

Les anciens aristocrates envoyalent souvent 
leurs enfants étudier sous Ia tutelle d'un savant 
êtranger de haute renommée ou en faisait venir un 
pour i'struire leurs enfants. Les universités me-
diévales se sont développées autour de professeurs 
émérites et attiralent les étudiants de partout en 
Europe. Depuis les debuts, la scolarité ne recon-
nalt guère de bornes territoriales, raciales ou 
autres. 

Longtemps on a cru souhaitable gu'un étudiant 
couronn&t sa carrière d'études en passant un an a 
l'étranger. Les éturliants qui s'instruisent a 
l'étranger ont des buts très varies: Ia connaissance 
spécialisée d'un certain domaine, le désir de se 
méler a un peuple étranger pour en connaltre les us 
et coutumes, ou I'acquisition d'une connaissance 
générale d'une culture étrangère. Ces étudiants ac-
quièrent I'appréclation d'urie autre culture et élar-
gissent de ce fait leur perspective pour envisager 
leur propre organisation socio-économique. Ces 
étudiants se frottent en outre a Ia réalité d'une 
culture différente, ce qui leur permet de comprendre 
les differences culturelles et leur donne ]'esprit 
de collaboration et de tolerance nécessaire a Ia 
cohabitation. 

Aujourd'hui, les occasions Se multiplient 
rapidement de faire un stage plus ou moms pro-
longé outre-mer. On y Va suivre des etudes a titre 
d'étudiont ordinaire et de gradué, des cours d'été, 
des cercies d'étude, des conferences, etc. 

Cela ne fait pas négliger l'autre aspect du 
tableau, qui consiste a amener des étudiants des 
pays d'outre-mer étudier au Canada dans l'espoir 
qu'Ils apprendront l'anglais ou le français si 
nécessaire, qu'ils nous connattront mieux, guils 
profiteront de leurs cours et qu'ils découvriront nos 
façons de faire les choses, de sorte qu'ils puissent 
rentrer dans leur pays avec des connaissances 
qu'ils pourront utiliser. Plusieurs étudiants étran-
gers viennentde leur propre chef; d'autres reçolvent 
l'aide du plan de Colombo, des bourses du Common-
wealth ou des bourses du Conseil des arts, du 
Conseil national de recherches, etc. (Durant La 
décennie terminée en décembre 1960, 3,043 étu-
diants sont venus chercher leur formation au Canada 
en vertu du plan de Colombo ou d'autres plans.) 

Presque 6,000 étudiants non canadiens venus 
de plus de 100 pays et territoires ont fréquenté les 
universités et colleges du Canada durant l'année 
scolaire 1958- 1959. us représentajent 6.3 p. 100  

des effectifs it temps plein (94,400). Les groupes 
les plus nombreux ont été celul des pays du Com-
monwealth (2,662) et celui des Etats-Unis (1,983). 
Voici le nombre d'étudiants étrangers par region 
géographique: Etats-Unis (y inclu Hawaii), 1985; 
Europe, 1,239; "tIes Atlantiques", 1,200; Asie, 
1,158; Amérique du Sud, 155; Afrique. 153; Amérlque 
centrale, 66; et Australie et Nouvelle-Zélande, 31. 

Le nombre d'étudiants canadiens a l'étranger 
et d'étudiants étrangers au Canada représente une 
bien faible partie de tous les étudiants qui étu-
dient en dehors de leur propre pays, selon les don-
nées de 1'UNESCO dans Etwies a l'étranger. En 
1958- 1959, les étudiants de l'enseignement supé-
rieur dans le nionde se chiffraient par 10.500,000, 
dont 200,000 ou 1.9 p.  100 étaient étudiants étran-
gers. Sept pays ont déclaré plus de 40 P. 100 
d'étudiants étrangers et 10 pays en ont signalé 
5.000 ou plus. Six de ces derniers pays, soit les 
Etats-Unis, la France, La République fédérale 
d'Allemagne, le Royaume-Uni, I'U.R.S.S. et l'Argen-
tine comptaient plus de 10,000 étudiants étrangers, 
ce qul représentait plus de 56 P. 100 de cette caté-
gone d'étudiants. Si I'on ajoute 1'Autrlche, la 
Suisse, le Canada et 1'Egypte, Je total représente 
70 P. 100 de tous les étudiants êtrangers. Toute-
fois, plusieurs de ces pays avaient un pourcentage 
relativement faibl e d' étudiants étrangers par rapport 
aux étudiants nationaux. 

L'enqute du B.F.S. de 1956-1957 a révélé 
que l'age moyen des étudiants étrangers etait de 
26 ans; cet age était normal pour des gradués. La 
majeure partie d'entre eux tenaient maison, d'autres 
couchaient dans des dortoirs et d'autres enfin 
demeuraient dans des rnaisons privées. La plupart 
d'entre eux demeuralent assez près de l'université 
pour s'y rendre a pied. Environ 80 p. 100 travail-
laient durant l'été, dont a peu près Ia moitlé a 
l'université ou a un travail assimilé a leurs cours; 
un septiCrne avaient un emploi spécialisé et les 
autres avaient divers emplols. La plupart d'entre 
eux ont dépense plus en moyenne que l'étudiant 
canadien, et cela dans toutes les categories de 
dépenses, sauf l'habillernent. 

L'enqute annuelle de 1961 du Financial Post 
a relevé Ia repartition suivante des étudlants 
étrangers par doinaine d'études: 25.6 P. 100 en 
humanités et pedagogie, 19.4 P. 100 en genie, 17.4 
p. 100 en sciences sociales et en droit, 16.1 p. 100 
en médecine, 12.4 P. 100 en sciences naturelles, 
6.4 p. 100 en agriculture et beaux-arts et 2.7 p. 
100 non répartis. 
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L'ENSEIGNEMENT ET LA MAIN-D'OEUVRE QULIFIEE 

Le graphique ci-contre vise 'a donner une We 
des institutions qui préparent aux professions par 
l'apprentissage et l'enselgnement technique. Cet 
enseignement se donne dans les écoles secondaires, 
les universités et les institutions publiques et 
privées organisées 'a cette fin. Sont omis Ia forma-
tion sur place fournie par l'industrie et gui vane 
beaucoup d'un établissement 'a l'autre, les écoles 
de formation des forces armées qui se chargent en 
grande partie de Ia formation de leur personnel, 
l'énorme contribution des écoles privées de métiers 
'a temps plein ou partiel ou par correspondance, le 
réle des associations qui régissent l'internat et le 
certificat d'aptitude professiorinelle et la forte con-
tribution de Ia formation occasionnelle sur place. 

Le ministère de la Defense natlonale a pé-
nétré dans le domaine de l'enseignement pour as-
surer 10  la formation d'un bon corps d'officiers, 2 0  
l'instruction des enfants des militaires dans les 
établissements de l'tat, et 3 0  l'aide aux institu-
tions d'enseignernent gui font des etudes spé-
ciales et de Ia recherche nécessaires 'a Ia defense. 

Près de 20,000 apprentis lies par contrat 
étaient enregistrés auprès des ministères pro-
vinciaux du Travail en septembre 1960 et 4.004 ont 
complété leur travail avec succès en 1959- 1960. 
Voici Ia repartition procentuelle des inscrits: auto-
mobile, 34; construction, 29; electricité et électro-
nique, 17; mécanique et métaux, 13; services, 4; 
et autres, 3. IJne bonne partie du travail de classe 
se f alt dans les écoles provinciales de métiers qui 
comptaient en outre 18,000 personnes aux cours de 
métiers préparatoires 'a un emploi, cours gui durent 
de 3 semaines 'a 2 ans. 

Les inscriptions aux instituts techniques pro-
vinciaux et aux cours assimilés se sont chiffrées 
par 8,304 en 1959- 1960 et ceux gui suivaient des 
cours techniques de genie l'emportaient 8 contre 1. 
Les cours techniques postsecondaires sont très 
varies: genie, architecture, aéronautique, metal-
lurgie, électronique, laboratoire medical, fabrica-
tion de pâte et de papier, administration des af-
faires, arpentage, etc. Certains instituts techniques 
ne donnent qu'un ou deux cours, d'autres en donnent 
plusieurs et d'autres enfin s'associent it des écoles 
de métiers. 

L'enseignement scolaire eat le fondement gui 
sert 'a l'exploitation des ressources humaines de la 
nation. La plupart des garcons et une proportion 
croissante des filles passeront tot ou tard 'a la 
population active. Leur choix d'un emploi dépendra 
en grande partie de l'lnstruction et de la formation 
qu'ils auront recue. S'il n'en était pas ainsi, le 
nombre d'inscnits au secondaire et 'a l'enseigne-
ment supérieur serait probablement tout autre. 

Certes, c'est une des fonctions de l'école de pr& 
parer les jeunes ail monde du travail et elle doit 
garder ce role; ii n'eri reste pas moms que cette 
preparation a pris beaucoup d'importance 'a cause 
des progrès scientifigues et industriels et de Ia 
demande qui exige désormais de la main-d'oeuvre 
qualifiée 'a mesure que Ia machine remp]ace I'hornme 
dans les tâches machinales. 

Les institutions d'enseignement supénleur 
préparalent d'abord les candidats aux professions 
libérales; au cours des années, elles ont ajouté 
d'autres professions et ont multiplié les colleges 
'a l'intérieur de leur cadre. La division par faculté 
est quelque peu arbitraire, mais 'a l'heure actuelle 
plus de Ia moitié des étudiants sont inscnits 'a des 
cours gui acheminent plus ou moms directement 'a 
des professions: genie et sciences appliquées, 
15 P. 100; pédagogie, 9 p.  100; commerce et ad-
ministration des affaires, 6 P. 100; médecine, 4 P. 
100; et guelgue 20 autres gui comptent moms 
d' étudiants. 

La participation du gouvernement fédéral 'a 
l'enseignement technique visait 'a assurer l'ef-
ficacité économique de Ia population sur le marché 
national et étranger en fournissant aux industries 
du pays un nombre suffisant de travailleurs quali-
fiés. Secondée par les provinces, une Commission 
royale proposait en 1909 un système complet d'en-
seignernent technique au niveau secondaire. La loi 
de 1919 sur l'enseignement technique accordait 
des subventions aux provinces pour des terrains, 
des edifices et installations, l'entretien et pour 
I es traitements des professeurs d'enseignement 
technique. Depuis lors, 1' enseignement technique 
a pnis de l'ampleur clans toutes les provinces et 
comprend 'a l'heure actuelle plusieurs initiatives: 
formation de Ia jeunesse, aide aux étudiants, for-
mation de surveillants, apprentissage, réadaptation, 
formation des chOmeurs, aide aux écoles techni-
ques, avancement et coordination. 

Etant donné guel'évolution rapide de latechno-
logie dans l'industnie et les affaires accrolt Ia 
demande de main-d'oeuvre qualifiée, Ie gouverne-
ment fédéral a consenti en décembre 1960 a verser 
plus d'argent aux provinces et it accorder plus 
d' aide aux programmes d' enseignement technique 
des écoles secondaires, aux programmes de forma-
tion technique, 'a Ia formation aux métiers et autres 
professions, 'a la formation claris l'industrie, aux 
programmes de formation des chOmeurs, des in-
firunes, des professeurs techniques et des forces 
armées et 'a l'aide aux étudiants. Sauf pour les 
forces armées oil l'Etat paie tout, Ia contribution 
fédérale va de 50 'a 75 P. 100, selon qu'iI s'agisse 
des frais courants ou de construction et selon 
le but. 
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LE PASSAGE DE L'ECOLE AU TRAVAIL 

Nos écoles, colleges et organismes de forma-
tion professionnelle s'y prennent de différentes 
façons pour preparer les nouveaux travailleurs et 
les placer parmi la population active. On s'est 
beaucoup intéressé récemment 4 la tiansition gui 
s'opère de l'éco]e au travail. On s'est place a deux 
points de vue: celul de Ia personne gui se cherche 
un emploi et l'autre, plus vaste, gui considère la 
nature et les avantages de Ia repartition actuelle de 
Ia population active parmi les principales profes-
sions. Le premier cherche a découvrir les intérts, 
les aptitudes de Ia personne, étudie les situations 
offertes et trouve I'ernploi gui convient. L'autre 
point de vue étudie la portée socio-économique des 
divers programmes de preparation professionnelle 
et de placement, leurs effets sur l'ordre social 
établi et leur adaptation aux conditions changeantes. 
Las deux points de vue rnéritent une étude plus 
approfondie. 

Dans une soclété démocratigue oü l'offre et Ia 
demande déterminent en grande partie Ia situation 
du travail et de sa rémunération, on s'en remet 
l'initiative privée pour assurer de l'emploi et une 
juste repartition des travailleurs dans las diverses 
professions. Etant donné que Ia situation de 
l'emploi est dynamigue, certaines professions sont 
généralement enconihrées et d'autres manquent de 
personnel. II est relativement plus facile de passer 
d'une profession a une autre assimilée que de 
recruter des adeptes pour des professions qui 
demandent une longue preparation ou gui exigent 
des spécialistes dans un domaine bien délimité. 
D'ailleurs, nombre de considerations rendent 
l'équilibre difficile a atteindre: 1 °  les salaires 
varient beaucoup selon les professions; 2 °  le temps 
de preparation vane beaucoup; 30  la sécurité et le 
prestige different beaucoup; et 4 0  1'ge, le sexe, 
les aptitudes spéciales, etc. entrent en ligne de 
compte. En outre, la situation locale it un moment 
quelconque se complique de problèmes nationaux 
et internationaux. 

On a pu observer les tenriances a long terme et 
a court terme de la demande et on peut se faire une 
idêe de Ia repartition des professions parmi Ia 
population active en comparant l'importance rela-
tive des principaux groupements dans les recense-
ments de 1901 a 1951. En agriculture, le nombre 
des travailleurs est demeuré assez constant mais 
leur pourcentage a tombé de 40 a environ 11 p.  100; 
les emplois de manoeuvres ont augmenté de 28 a. 
prCs de 31 p. 100; les emplois de bureau, de 15 a 
environ 37 p. 100; les emplois des services, de 8 
a 10 p.  100; ceux des transports et communications, 
de 5 a. 8 P. 100 et ceux des ressources ont diminué 
de 4 a. 3 p. 100. Ces changements reflCtent générale-
ment leremplacement deshommes par des machines, 
le passage des professions primaires aux secon-
daires et l'augniçntation des services. Le rapport  

annual du ministère fédéral du Travail de 1960 
donne une idée des changements survenus depuis 
10 ans en fondant ses estimations sur quelques 
professions de cinq industries manufacturières. En 
résumé, les services et les services d'utilité publi-
que ont augrnenté de 4.5 P. 100; Ia finance, l'as-
surance et l'immeuble, de 4 P. 100; le commerce 
et Ia construction, de 3 a 4 P. 100; les autres 
étaient tous inférieurs a 2 p.  100, tandis que ]'eir-
ploi agricole a haissé de 4.5 P. 100. Les autres 
changements parrni la population active reflétaient 
une augmentation de 4 p. 100 due aux femmes em-
ployées et de 0.53 due aux immigrants. La pour-
centage des femmes Agées de 14 a 65 ans a aug-
menté, mais il a augmenté davantage chez les 
femines mariées, surtout ce]les de 30 ans et plus. 
Ces faits sont importants pour l'orientation. 

Les initiatives de l'école ont généralernent 
indigué l'acceptation d'une grande part de respon-
sabilité en fait d'enseignement technique. Voici 
las initiatives lancées dans le cadre de l'orienta-
tion professionnelle: 1 0  diagnostic des aptitudes 
professionnelles et des intérêts de chaque élève; 
2°  reunion at dissemination de renseignements sur 
las professions; 30  placement dans un ernploi at 
contacts subséquents; 4 0  formation préparatoire a. 
l'emploi. En cela on vise généralement a placer Ies 
hommes dans las emploislibres ou plus particulière-
ment on envisage la lutte de chacjue personne sur Ia 
marché compétitif du travail, plutôt que Ia réparti-
tion efficace du personnel Ia oü on en a le plus 
besoin. Les services aux étudiants comprennent: 
des renseignements sur les bourses accessibles, 
sur les consequences sociales et économiques des 
emplois choisis, sur las emplois sans avenir, sur 
les emplois saisonniers et sur ceux qui seront tot 
ou tard remplacés par des machines ou éliminés; 
on leur explique gue le chômage depend du degré 
d'instruction et de formation. Etant donnees las 
differences individuelles et la variété des aptitudes, 
II n'est pas de réponse simple aux demandes des 
étudiants. 

Les progrès technologiques ont permis a. 
chaque homme, en généra], de faire deux fois plus 
de travail. Ces changements ont réduit le nombre 
d'emplois de manoeuvres gui n'exigent aucune 
instruction a. seulement 4 p.  100 du total; ils ont 
réduit le nornbre des ouvriers semi-qualifies et 
ceux de Ia production primaire; Us ont accru Ia 
demande de competence technique. Le role de 
l'école dans la preparation de Ia jeunesse an 
travail, dans Ia réadaptation des autres et dans 
les cours de perfectionnemerit exigera beaucoup de 
réf]exion et d'essais; ii en ira de même aussi pour 
l'apprentissage a. l'ouvrage. A l'école, toutefois, 
dont le but est de dispenser un enseignement aussi 
liberal qua possible, les problèmes de l'emploi 
aggravés par Ies exigences économigues actuelles 
doivent garder leur rang parmi les autres problèmes. 
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D'OU VIENT L'ARGENT POUR L'ENSEIGNEMENT? 

En 1960, les 17,814,000 habitants du Canada 
ont dépensé $1,531,200,000 pour fins d'enseigne-
ment et de formation, soit $86 par habitant. En sup-
posant que l'école est ouverte 200 jours par année, 
cela représente une dépense de $7,700,000 par jour 
d'école. C'est plus que le double de ce qui se 
dépensait ii y a 6 ans. L'enseignement est donc 
une grande entreprise. 

D'après leur budget de 1959, les gouverne-
ments provinciaux consacralent en général 28.4 p. 
100 de leurs dépenses totales a des fins scolaires. 
Les gouvernements municipaux y affectaient 43.9 
p. 100 de l'argent obtenu des taxes. Le gouverne-
ment fédéral a peu d'obligations en matière d'en-
seignement; ii lui consacrait cependant environ 
1.75 P. 100 de son budget. Les dépenses pour 
l'enselgnement privé ajoutent beaucoup aux dé-
penses totales pour fins d'enseignement, de même 
que les droits payés par les étudiants. 

En 1958, les dépenses pour fins d'enseigne 
ment ont été de $1,234,245,000, dont $182,977,000 
pour l'enseignement supérieur, $996,282,000 pour 
I 'en seignement él émentaire et secondaire ,$39 .738 f)O0 
pour l'enseignement technique et $11,658,000 pour 
la formation pédagogique. 

Les dépenses fédérales a ces fins compren-
nent des paiements ou subventions pour l'instruc-
tion des Indiens résidant dans les provinces; pour 
les Indiens, les Esquimaux et autres résidant dans 
les territoires; pour les enfants des militaires et 
des anciens combattants décédés et pour les 
détenus des pénitenciers. Elles comprennent aussi 
des subventions aux universités par l'entremise de 
la Fondation des universités canadiennes ou Ia 
cession d'une partie de l'impôt recueilli par une 
province a cette fin. Le Conseil des arts consent 
des prêts pour des residences et autres edifices 
sur les terrains de l'université, conformérnent aux 
règlements. Plusieurs ministéres fédéraux accordent 
des bourses et des subventions a Ia recherche. 
L'enseignement technique recoit de I'aide sous 
forme de subventions ou de paiements partiels des 
frais de gestion et de construction. 

Les gouvernements provinciaux contribuent a 
l'enseignement a tous ses echelons et garantissent 
souvent les immobilisations financées par des 
emprunts. Chaque gouvernement provincial a des 
cadres pour l'administration de l'enseignement: Un 
ministère, des inspecteurs d'écoles et des sur -
veillants. En outre, chaque province dirige des 
écoles normales provinciales, des éco]es techni-
ques et de métiers et des écoles et classes spé-
ciales. Sa plus forte contribution prend la forme de 
subventions aux écoles élémentaires et secondaires 
publiques et séparées; une partie de cet "rgent peut 
être prélevée au moyen d'une taxe spéciale de 
vente. 

Les conseils municipaux fournissent Ia plus 
grande partie des recettes des écoles élérnentaires 
et secondaires, sauf a Terre-Neuve et en Ile-du-
Prince-Edouard. La majeure partie de cet argent 
est prélevée au moyen d'une taxe directe sur les  

terrains et les ameliorations, a laquelle s'ajoute 
iine taxe commerciale dans les regions urbaines. 
Les commissions scolaires établissent un budget 
et les conseils municipaux imposent Ia taxe pour 
obtenir ,l'argent, sauf dans le Québec etl'ile-du-
Prince-Edouard. Los commissions scolaires peu-
vent imposer des taxes scolaires. 

Les gouvernements provinciaux ont différentes 
méthodes d'établir le montant des subventions a 
verser aux commissions scolaires. La Colombie-
Britannique, Ia NouveIle-cosse et le Manitoba 
n'utilisent plus les subventions générales et spé-
ciales mais accordent des suhventions de gestion 
suivant une formule de pérquation. En Colomhie-
Britannique et en Nouvelle-Ecosse, le coOt du pro-
gramme fondamental subventionné est très élevé; 
ii Pest un peu moms au Manitoba. L'Ile-du-Prince- 

douard et Terre-Neuve obtiennent un certain 'legré 
de péréquation dans Ia province en payant les 
traitements des instituteurs. L'Ontario, la Sask-
atchewan et l'Alberta ont diverses subventions 
généra]es et de péréquation. Le Nouveau-Brunswick 
et le Québec donnent des subventions générales 
et spéciales. 

Le fondement des subventions pour Immobilisa-
tions vane beaucoup i'une province a I'autre. Ces 
subventions peuvent s'établir d'après Ia richesse 
du district, faire partie d'un programme fondamental 
ou être des subventions all hoc. Les provinces 
établissent généralement des caisses de prêt, 
garantissent les obligations des commissions sco-
laires et aident a leur vente. 

Les colleges et universités Se financent 
habituellement a I'aide des subventions fédérales 
et provinciales, des droits perçus des étudiants, 
des dotations et dons et des recettes des ca,r.-
pagnes de souscription. Les subventions a Ia 
recherche et même les bourses de toutes sortes 
accroissent aussi Ies recettes mais augmentent 
généralement les effectifs étudiants et les frais 
de gestion. 

Les écoles privées comptent habituellement 
sur les dons et les droits et, dans certains cas, 
sont généreusement aidées par un organisrne reli-
gieux ou autre. 

Au sujet des finances scolaires, H.P. Moffatt 
souligne dans sa conference de Quance, E'/uca-
tional Finance in Canaiw "Le financement de 
l'enseignement n'est pas une tâche qui consiste 
it trouver l'argent, ni 5. savoir comment le répartir 
et le dépenser, mais hien a faire naitre chez les 
gens des attitudes et des convictions qui les 
porteront a aider efficacement nos écoles." 
M. Moffatt poursuit en faisant un plaidoyer pour 
obtenir des renseignements plus sflrs et pour que 
nos organismes iiationaux d ' enseignement fassent 
des recherches approfondies et objectives sur les 
problèmes fondamentaux: coOt et qualité de l'en-
seignernent, fardeau des taxes, grandeur des écoles, 
et plusieurs autres; afin que lesCanadiens puissent 
prendre les mei]Ieurs decisions sur Ia façon de 
prélever I'argent, de le répartir et de le dépenser. 
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QUELQUES PROBLEMES SUR LE FINANCEMENT DE NOS ECOLES 

1usieurs etudes dans le domaine des finances 
scolaires ont d'abord pris pour acquit qu'il dolt y 
avoir "chances éga]es" en autant qu'il s'agit de 
l'argent disponible pour l'enseignement; elles ont 
ensuite démontré l'inégalité du fardeau des taxes 
et enfin ont propose que le gouvernement assume 
une plus grande partie des frais de l'enseignement. 
I] taut beaucoup de recherche minutieuse dans ce 
domalne pour établir si OU1 ou non les taxes fon-
cléres sont excessives et Si certaines entreprises 
sont trop durement frappées par les taxes muni-
clpales. 

Abstraction faite de circonstances extra-
ordinaires et imprévues, nous sommes 'a ]'orée de 
l'ère la plus dynamique de progrès de l'histoire. 
II nous faudra doubler le nombre actuel de maisons, 
de magasins, de bureaux, d'écoles et autres eta-
blissements d'ici l'an 2,000. Le coOt de l'ensei-
gnement augmentera au moms proportionnellement 
et les écoles devront rivaliser avec toutes les 
autres demandes pour leur juste part des deniers 
publics. 

Les dépenses annuelles pour fins d'enseigne-
ment ont augmenté rapidement. Leur augmentation 
dans les années 'a venir tiendra en grande partie 'a 
]'accroissement de la population, 'a une plus grande 
puissance de retention des écoles, 'a l'inflation, 
aux meilleurs services d'enseignernent, a Ia riva-
lité pour un personnel competent, pour des sommes 
d'argent, et 'a la réorganisation des districts et 
systèmes scolaires. Tous ces facteurs ont des 
repercussions sur le coOt total mais tous n'en ont 
pas sur le coOt par élève. 

Le coOt par élève peut fournir une mesure ap-
proximative du changement au cours des années. Ii 
est trés précieux pour la comparaison de l'ensei-
gnement élémentaire, secondaire, technique et de 
métier, des niveaux ou des regions géographiques, 
etc. Le coOt total de l'enseignement, par ailleurs, 
est nécessaire pour le budget, l'organisation et 
l'admlnlstration de l'enseignement. 

II y aura beaucoup de controverse sur Ia facon 
de sauvegarder Ia qualité de l'enseignement tout en 
réduisant le coOt par élève et ii y a bien des etudes 
'a faire sur les dépenses en comparant les districts 
oü le coOt est élevé ou bas, les vUles des diverses 
provinces, les regions rurales et urbaines, l'effet 
des programmes de fondations, etc. Des etudes  

américaines indiquent que de 3.5 'a 4 P. 100 des 
dépenses vont 'a l'administration, de 73 'a 84 P. 100 
aux traitements des instituteurs et au materiel 
pédagogique, de 7.5 'a 11 p.  100 'a Ia gestion, de 
2.8 'a 3.9 p.  100 a l'entretien, de 1.7 a 6.3 P. 100 
aux services et aux activités des étudiants. Ces 
chiffres ne tiennent pas compte du transport (3.9 'a 
8.6 p. 100); des immobilisations courantes (2.6 'a 
3.5 p. 100); nI du service de Ia dette (7 'a 17 P. 100). 

Des economies seraient possibles si ]'organi-
sation était modifiée, et si certains services étaient 
réduits ou améliorés. L'opinion favorise générale-
ment l'augmentation des services plutôt que leur 
diminution, mais pourrait voir d'un bon oeil cer-
tames mesures visant 'a eu accroTtre l'efficacité. 

On a beaucoup discuté la façon dont l'argent 
dolt être prélevé pour fins d'enseignement. M. H.P. 
Moffatt disait, dans sa conference de Quance de 
1957 (p. 43) que "les gouvernements des provinces 
ont, par rapport au gouvernement fédéral, la respon-
sabilité exclusive et, par rapport aux gouverne-
ments locaux, Ia responsabilité ultime de l'instruc-
tion publique et de son financement." Un deuxième 
principe veut "que l'enseignement soit administré 
par les autorités locales, directement ou indirecte-
ment responsables auprès des citoyens et des 
parents. La responsabiiité d'administrer entraine 
le devoir de porter une partie du coOt de l'ensei-
gnement." Si nous admettons que l'administration 
locale et l'imposition locale fournissent les meil-
leures écoles, les écoles les plus efficacement et 
humainement adrninistrées, us reste, néanmoins, le 
problème épineux de Ia capacité inégale de fournir 
]'argent. "Sur le même pied d'importance que Ia 
croyance 'a l'égalité des chances pour tous les 
enfants, ii taut placer l'idée d'égalité approxi-
mative des sacrifices a faire pour fournir un pro-
gramme fondatnental." 

Pour fins de comparaison ou pour découvrir 
des tendances, on utilise souvent le rapport des 
frais d'enseignement au produit national brut. Le 
rapport subit le jeu de plusieurs facteurs: fluctua-
tions du produit national brut; changement du coOt 
total de l'enseignement par suite des inscriptions, 
hausse des traitements des instituteurs, du coOt de 
la construction; et changements de la demande des 
autres services, e.g. sante, defense. etc. Notre 
graphique révèle une fluctuation considerable et 
une tendance it monter actuellement, 
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LE MATERIEL PEDAGOGIQUE ET L'ENSEIGNEMENT POPULAIRE 

Prenez un enfant, un instituteur competent et 
Un bon manuel de classe et vous avez l4 les princi-
paux éléments de l'enseignement au Canada durant 
le siècle dernier. Les éléments fondamentaux 
restent les mêmes, mais Ia recette peut s'enrichir 
et s'améLiorer par l'utilisation d'outillage audio-
visuel et autres moyens  pédagogiques. Les manuels 
se sont rnodernisés. Les meilleurs sont disposes 
sous une forme simple de manuel de consultation 
présentant une graduation ]ogique des difficultés; 
ils sont bien imprimés et illustrés de façon at-
trayante. La documentation instructive complé-
mentaire comprend les livres de consultation, les 
atlas, les anthologies, les encyclopédies, les 
dictionnaires, ainsi que ]es livres d'images, d'his-
toires et de voyages. Le profit qu'on peut tirer de 
ces livres est illimité et leur usage judicieux peut 
aider grandement a une solide education. 

Le materiel audio-visuel comprend actuelle-
ment des appareils électroniques, y compris les 
centres électroniques pour 1 'enseignement des 
langues, des machines autodidactiques et autres; 
la télévision a circuit ouvert ou fermé et les video-
pellicules; des emissions radiophoniques origin-
ales ou retransmises; des films, bandes d'images, 
diapositives; des peintures et autres illustrations; 
des entreprises h trois dimensions réalisées par les 
élèves. Des etudes américaines ont démontré que 
Ia physique, l'histoire, la psychologie et quelques 
autres matières au moms peuvent s'enseigner tout 
aussi bien par classe télévisée qu'autrement. On a 
montré a lire a des élèves d'âge du jardin d'enfants 
a l'aide d'une machine a écrire et d'un programme. 
Tout semble indiquer jusqu'ici qu'on peut béné-
ficier beaucoup de ces divers moyens, mais ii faut 
faire encore beaucoup de recherche pour savoir 
quand et comment les utiliser a bon escient. 

Une enquête assez vaste faite a la radio par 
Ia Fédération canadienne des instituteurs a trouvé 
que 60 p.  100 des écoles suivaient les emissions 
radiophoniques, 25 p.  100 n'avaient pas l'équipe-
ment nécessaire, 3 P. 100 avaient des appareils 
défectueux et 12 p. 100 ne les écoutaient pas. 
L'intégration des emissions radiophoniques dans le 
travail scolaire variait d'une province a l'autre et 
était plus frequent dans les écoles urbaines que 
dans les rurales, sauf pour les classes élémentaires 
des écoles rurales. On a estimé que 43 p. 100 des 
élèves des écoles pourvues de récepteurs et 39 p. 
100 du total suivaient les emissions radiophoniques. 
Les écoles utilisent les emissions radiophoniques 
depuis 1920 et les emissions scolaires nationales 
de Radio-Canada sont établies de facon permanente. 
Plusleurs des emissions sont d'une qualité excep-
tionnelle. L'évaluation a été obtenue au moyen 
d'enquêtes par questionnaires. Il sembie qu'on ait 
fait très peu de recherche proprement dit en vue 
d'améliorer les emissions. 

Les écoles canadiermes font un grand usage 
des films, bandes d'images et diapositives, mais 
on n'a guère encore utilisé les emissions télévisées 
pour Ia classe, 

Instruction parascolaire 
Les enfants et les aduites apprennent beaucoup 

incidemment, indirectement et dé]ibérément par 
leurs experiences, voyages, conversations, lectures 
et autres occasions. Tels sont les films documen-
taires montrés parfois avec le long métrage dans 
les cinémas réguliers, les emissions radiophoniques 
et télévisées instructives insérées entre deux 
spectacles de divertissement, les notes éducatives 
dans les journaux et les revues, les voyages et les 
reunions. De propos délibéré on participe aux 
cercies d'études de citoyenneté et agricoles, aux 
descriptions de voyages avec projections, aux 
reunions de ménagères, aux conferences, aux 
cercles de lecture, aux groupes de preparation a 
la retraite, et a plusieurs autres initiatives qui 
embrassent tous les aspects de Ia vie. Grace a 
ces occasions et a d'autres, les enfants et les 
adultes se renseignent plus que ceux de n'importe 
queue autre génération précédente. 

Les bibliothèques sont Un moyen tout désigné 
de s'instruire pour quelqu'un qui lit avec discerne-
ment. En 1959, plus de 80 p.  100 de Ia population 
du Canada avalent a leur disposition 1,135 biblio-
thèques publiques et plus d'un cinquième ont 
emprunté des livres. Ceux qui ne jouissaient pas 
de ce service demeuraient principalenient danc des 
regions rurales. II y avait d'autres bibliothèques 
dans les colleges et universités, les écoies (36 p. 
100 des écoles dans les centres de 10,000 habi-
tants et plus ont déciaré des bibiiothèques cen-
trales), les ministères fédéraux et provinciaux (213 
en 1957) et les établissements commerciaux et 
industriels (168  en 1957 ont déclaré 1,003,682 
llvres). 

Quelque 113 journaux quotidiens (editions du 
matin et du soir comptées séparénient) ont déclaré 
en 1959 un tirage de près de 4 millions d'exemp-
laires, dont environ 81 P. 100 en anglais, 17 p. 100 
en francais et 2 p.  100 en d'autres langues. Les 
723 hebdomadaires, lus surtout dans les regions 
rurales, ont déclaré un tirage de beaucoup plus 
que 4 millions d'exemplaires. Durant Ia mème année. 
quelque 766 revues ont déclaré 18 millions d'abon-
nés. Ces chiffres pour le Canada se comparent 
avantageusement avec ceux de n'importe quel autre 
pays. On ne possède pas les données sur les 
achats de livres. 

En ma! 1960, Radio-Canada exploitait 29 émet-
teurs de T.S.F. et 14 de télévision; en outre, 11 y 
avait 227 émetteurs privés de T.S.F. et 45 de télé-
vision. Presque toutes les families avaient au moms 
un appareil récepteur de T.S.F. et la majorité 
avaient un recepteur de télévision. Une étude amen-
caine faite par Paul Witty en 1959 a révélé que les 
élèves élémentaires passaient 21 heures par Se-
maines a regarder Ia télévision, les élèves secon-
daires 12.3 heures, les parents 20.5 heures et les 
Instituteurs 11 heures. Le choix des emissions 
était pratiquement le méme partout: Zorro, Bugs 
Bunny, Father Knows Best, etc. Les parents et 
instituteuns ajoutaient les actualités. 
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QU'ENTEND-ON PAR EDUCATION DES ADULTES? 

On peut mettre en doute la justesse de l'ex-
pression "education des adultes". On pane d'in-
struction "continuée", parascol aire" ou "post-
scolaire", "fondamentale", mais aucune de ces 
expressions ne semble suffire A indiquer l'ampleur 
et la diversité de l'instruction fournie hors de 
l'école. La difficulté vient en partie de ce qu'on 
confond education ou instruction et frequentation 
scolaire. Les gens disent qu'i]s ont "complété 
leur instruction" et qu'ils ont "fini leur école", 
comme si c'étaient deux choses synonymes. Si 
l'éducation se poursuit du berceau A Ia tombe par 
ce qu'on apprend, alors Ia frequentation scolaire 
n'est qu'une application intensive pendant une 
période plus ou moms déterminée et qui peut se 
prolonger après qu'on a atteint l'Age d'adulte. 
L'éducation des adultes est un vaste domaine qui 
complete et parachève ]'instruction réguiière; ce 
n'est pas seulement l'ABC, un complement lit-
téraire ou Ia formation du travailleur, bien que ces 
éléments en fassent partie. 

L'éducation des adultes s'est implantée pour 
fournir une dernière chance a cette partie de Ia 
population qui, pour une raison ou une autre. n'avait 
Pu frequenter l'école durant le jeune Age. A cette 
époque-lA, l'enseignement consistait a transmettre 
de façon ordonnée certaines portions choisies du 
savoir humain accumulé par la tradition. Les choses 
apprises a l'école durant l'enfance et la jeunesse 
devaient suffire pour toute Ia vie. Elles devaient 
fournir les connaissances nécessaires A la conduite 
de vos affaires et, en outre, vous élevaient au-
dessus des moms privilégiés qui n'avaient Pu 
obtenir de diplôme scolaire. L'éducation des 
adultes est devenue une seconde chance offerte 
d'apprendre les mémes choses qu'on aurait ap-
prises dans le jeune Age et de la même facon. 
Depuis lors, cette forme d'enseignement a débordé 
ces cadres étroits et trouve sa place désormais 
dans les cadres de l'enseignement scolaire et 
parascolaire. 

Les professions et la société évoluent mainte-
nant beaucoup plus rapidement qu'il est normal. II 
nous faut donc repenser nos concepts et méthodes 
d'enseignement pour preparer notre jeunesse a une 
société dynamique qui dépasse encore nos perspec-
tives, plutôt qu'A la société quasi statique de notre 
en fan Ce. 

L'enfance n'est désormais plus une période 
durant laquelle on accumule une somme consider-
able de renseignements inertes comme les noms de 
choses, des series d'événements et littéralement un 
méli-mélo de notions anciennes et nouvelles con-
sidérées bonnes en soi. Le savoir n'est plus ce 
quelque chose de bien établi que les gens cultivés 
connaissent A fond; la tAche de l'instituteur con-
siste A crëer chez les jeunes le désir du savoir. 
Cela ne veut pas dire que Ia poursuite du vrai, du 
beau et du bien ne soit plus aussi desirable qu'au-
paravant, mais on veut signaler que le savoir  

humain prend tellernent d'ampieur que nos connais-
sances actuelles ne sont que l'amorce de Ia science 
future, et la jeunesse doit se preparer a s'adapter 
de facon toujours renouvelée et satisfaisante. 
Quelques adultes peuvent avoir A changer d'emploi 
et refaire leur formation plusieurs fois durant leur 
vie A cause des progrès technologiques et de i'm-
trusion des machines dans les occupations ac-
tuelles. D'autres retourneront aux institutions d'en-
seignement supérieur et aux cours du soir pour y 
suivre des cours de perfectionnement, des cours 
abrégés et autres. 

L'opinion que Ia faculté apprendre s'amoindrit 
beaucoup A mesure que l'adolescent devient homme 
n'est guère plus soutenue. II est probablement pré-
férable d'oublier le peu de vérité qu'elle contient. 

Toutes les provinces offrent aux adultes l'oc-
caslon de s'lnstruire. Dans plusieurs villes, plu-
sieurs élèves du soir peuvent choisir parmi une 
gamme très variée de cours scola.ires, techniques, 
cultunels et autres, mais ailleurs le choix peut être 
nettement limité. En 1960, environ 40 P. 100 des 
étudiants du soir étaient inscrits aux cours et clas-
ses du soir offerts par les commissions scolaires, 
avec l'aide des ministères provinciaux, ou par les 
universités et colleges. A peu près autant étaient 
inscrits a des cours de culture générale sans grade 
en vue, et les autres suivaient des cours acheminant 
au dipime secondaire ou A un grade universitaire. 
Quelque 25 ministères gouvernementaux (Instruction 
publique, Sante, Agriculture, Foréts, Justice, etc.) 
dirigent de telles classes qui comptaient presque 
8,000 inscrits aux matières élémentaires et environ 
70,000 aux matières secondaires; 212,000 étaient 
inscrits aux cours techniques dont près de 100,000 
aux cours d'enseignement ménager et d'agriculture; 
et dans les classes générales, 84,000 étaient inscrits 
aux cours d'éducation sociale, 28,500 aux beaux-arts 
et 20,000 A d'autres cours connexes. 

Les conferences publiques, les représenta-
tions cinématographiques, les expositions, les 
visites tounistiques, Ia musique et le theAtre a 
caractère éducatif organisés par divers organismes 
ont attire 600,000 personnes. Des initiatives seni-
blables organisées par les bibliothèques publiques 
ont amené une assistance de 215.000 personnes. 

Les ministères de l'Instruction publique as-
sument uile bonne partie de l'activité explicite 
d'éducation des adultes, mais le ministère de la 
Defense nationale fournit ces services a son per-
sonnel et A leurs dépendants dans quelque 70 
stations; l'Office national du film fournit des films 
documentaires et des guides de lecture; et Ia 
Société Radio-Canada y contribue par ses émiss ions 
de groupes de discussion, etc. D'autres ministères 
font leur part: celui de la Citoyenneté et de I'Im-
migration qui offre des classes de langue et de 
civisme aux néo-Canadiens, celui des Pêches, 
celui des Mines et Relevés techniques. etc. 
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POURQUOI PLUS DE GENS SUIVENT4LS DES COURS A TEMPS PARTIEL? 

Notre société est bien loin du temps ou 
l'homme des cavernes ne comptait que sur sa force 
musculaire pour se procurer aliments, habillement 
et habitation. La production massive est survenue 
et aujourd'hui chaque personne a plusieurs cen-
tames de chevaux-vapeur a sa disposition. Parmi 
les produits que nous utilisons, rares sont ceux gui 
sont restés a l'état nature et plusieurs sont trans-
formés au point d'être méconnaissables. Le monde 
occidental a conçu une civiisation gui nous a 
procure le niveau de vie le plus élevé au monde. 
Néanmolns, ii en est gui croient que ]'ãge des 
machines automatiques oü nous entrons deviendra 
un monstre qui dévorera son maItre. Même si nous 
ne sommes pas tous affligés de cauchemars techno-
logiques, nous reconnaissons que les machines 
supp]antent l'homme dans les tâches niachinales et 
qu'elles modifient la plupart des autres professions 
même celle de Ia ménagère. Avant d'avoir résolu 
tous les problèmes associés a Ia premiere phase de 
la revolution industrielle, créant des machines pour 
executer les menus travaux de Ia vie courante, les 
changements technologiques des machines indus-
trielles ont subi des ameliorations par l'utilisation 
de dispositifs autornatiques de conimande. Nous 
connaissons tous bien les thermostats, les fours a 
cuisson automatique, les pianos automatiques, les 
systèmes d'alerte en cas d'incendie et autres, mais 
nous sommes ébahis devant les calculatrices ana-
logues, numériques et l'usine automatique. Chaque 
fois que la pensée créatrice peut suivre une ligne 
logique de pensée, qu'on peut penser longtemps et 
de façon ordonnée suivant des lignes établies, ii y 
a possiblité que Ia machine puisse intervenir. 

On n'envisage guère d'usine sans travailleurs, 
mais on insistera moms sur les muscles et plus sur 
le cerveau. Les nouveaux emplois destinés a 
remplacer les anciens sont en général plus intéres-
sants mais exigent plus de connaissances et d'apti-
tudes. Les travailleurs doivent s'efforcer d'être 
supérleurs a Ia machine. 

La demande croissante de personnel qualifié 
et formé dans l'industrie imposera une lourde täche 
a nos institutions d'enseignement et it l'ingén-
iosité de nos éducateurs. Certains devront se 
spécialiser dans l'électricité, la mathématique et 
la mécanique a tous les niveaux. Les universités 
doivent entreprendre des recherches plus nombreuses 
et plus vastes sur les sciences pures, les sciences 
appliquées, les sciences sociales, pour accrottre 
les experiences industrielles gui dolvent aussi 
se multiplier. 

Etant donné la rapidité des changements, plu-
sieurs adultes devront changer d'emploi de temps 
a autre a mesure que ceux qu'ils occupent dis-
paraftront, tandis que d'autres auront besoin de 
cours de perfectionnement pour se maintenir au 
niveau de leur profession, et les gens auront géné-
ralement plus de loisirs qu'ils pourront consacrer 
a des etudes utiles. La demande de cours a temps 
partiel se fera dans les categories suivantes de 
travailleurs: 10  les personnes remp)acées par des  

machines et gui devront apprendre des emplois plus 
complexes, 20  les cas de réadaptation, 30  les fern-
mes mariées et les veuves gui rentrent dans la 
population active; 40  les professionnels et ceux 
qui désirent des cours de perfectionnement, 5 0  les 
employés gui désirent de l'avancement, 6 0  les per-
sonnes en quête d'occupation par temps libre et de 
perfectionnement culturel. 

En outre, on prévoit que plusieurs élèves gui 
ont quitté l'école avec des talents supérieurs et 
travaillent a des emplois trop peu spécialisés 
seront recrutés de nouveau dans les professions 
après avoir appris ce qu'ils auraient Pu apprendre 
a l'université. Tout cela devra se faire par des 
cours a temps partiel. Le nombre de personne gui 
suivent des cours a temps partiel en vue d'un grade 
universitaire a été publié par le B.F.S. pour 1958-
1959. Cette annee-la, 55.723 personnes étaient 
inscrites, dont 23,330 suivaient des cours d'été, 
19,991 des cours du soir, 6,424 des cours du jour 
ê. temps partiel, 5,613 des cours par correspondance 
et 365 d'autres etudes a temps partiel. Plusieurs 
cours ne sont pas, mentionnés, tels ceux des 
ministères de l'Instruction publique pour les institu-
teurs, l'apprentissage sur place, Ies cours privés 
par correspondance, etc., ainsi que 90,000 per-
sonnes inscrites it des cours universitaires d'exten-
sion et de culture générale. 

Une enquête-pilote du B.F.S. en juin 1960 a 
révélé que environ 4 p. 100 des personnes Ag6es de 
14 ans et plus et non inscrites A. des classes d'en-
seignement régulier avaient suivi une forme guel-
conque d'éducation des adultes durant les 9 mois 
précédents. Sur ceux gui ont fait rapport, près de 
60 p.  100 étaient des hommes et environ les deux 
tiers étaient manes. Leur Ige median était de 31 
ans et lamajorité avaitcomplété sa formation secon-
daire ou plus. 

Les cours étaient fournis par plusieurs mini-
stères et organismes. Plus de 26 P.  100 étaient 
offerts dans les écoles publiques, 11 p.  100 étaient 
dirigés par les ministères et organismes gouverne-
mentaux. Les universités et colleges ont offert 
presgue 15 P. 100 de tous les cours, et les écoles 
privées, 18 P. 100. Les associations et organismes 
pnivés, tels que les employeurs, les églises, les 
cercies féminins, les associations professionnelles, 
etc., ont offert les autres cours (29 p. 100). A 
l'exclusion des organismes publics et des uni-
versités considérées comme publiques, environ Ia 
moitlé des cours étaient organisés par des organ-
ismes pnivés ou des particuliers. 

Les cours en vue d'une profession (environ 42 
p. 100 du total) étaient presgue également répartis 
entre les matières conimerciales et techniques. Les 
matieres scolaires régulières a I'échelon secon-
daire ou universitaire figuraient pour 14 p. 100; les 
autres matières étaient d'ordre culturel ou général. 
Environ 15 P. 100 ont déclaré suivre leurs etudes 
par correspondance. 
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