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AVANT-PROPOS 

Ce rapport sur la formation à distance au niveau collégial 
e s t  l e  f r u i t  du mandat que nous proposait Monsieur Pierre Van Der Donckt, 
sous-ministre adjoint au post-secondaire, l e  5 fëvrier  1981: 

- 'Faire 1 ' inventaire cr i  tique des activi  tés  de 1 'enseignement à di stance 

dans l e  reseau d'enseignement col légial e t  1 'analyse des projets connus; 

- Préparer une étude dans l e  b u t  de conseiller l e  sous-ministre adjoint 

au post-secondai re concernant l e  rôle e t  1 a parti ci pation de 1 ' Ensei - 
gnement collégial au développement de l'enseignement 3 distance; 

- Cette étude pourra porter sur la  clientèle-cible,  les  modèles pédago- 

giques les plus u t i l i s e s ,  les structures administratives e t  l ' i n f r a -  
structure necessaire 3 ce rôle." 

Si parfois nous avons élargi notre étude en l a  s i tuant  dans 
un  cadre pl us genéral , nous n '  avons jamais perdu de vue 1 es 1 imites de 
notre mandat: la  formation a di stance au niveau col legi al . Nous se- 

rions heureux s i  notre travail  apportait un éclairage nouveau ou, tout 
au moins , des Bléments de réponse a cet te  question. 

Notre groupe de travail  e tai  t forme de: 

Gaston Bel 1 emare Uni versi te  du Quebec à Troi s-Riviëres . 

Pierre Cadieux Direction generale de 1 'enseignement col légial  . 
Il remplaça Monsieur Jean-Loui s Longti n au debut 
de nos travaux. 

Pi e r re  Forest D i  recti  on genêral e des moyens d ' ensei gnement . 



Jean Isabel 1 e Cegep de Shawi ni gan . 

Louis Martel Cegep de Trois-Rivières 

Robert Saucier Direction g6nCrale de 1 'education des adultes. 

Nous tenons a remercier Madame Kim Chi Dao et Monsieur Robert 
Dorais pour leurs excell ents travaux de recherche. 

Louis Martel 
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INTRODUCTION 

Il n ' e s t  pas nêcessaire de chercher longtemps pour découvrir 

dans l e  m i l i eu  quebecois un besoin de plus en plus marque pour une 

éducation, une formation ou une ins t ruc t ion  p l  us poussee. Les demandes 

de 1 'gducation se mu1 ti p l  i e n t  mais 1 es budgets ne sont mal heureusement 

pas i ndefiniment extensibles. 

Ce sont les  exigences d'une jeunesse qui veut une mei l leure 
f rma t i on ou 1 es revendications des adul tes qu i  veulent compl e te r  

une i ns t r uc t i on  def ic iente,  ameliorer l a  qua l i t é  de leurs  connaissances, 

l a  profondeur de l e u r  formation ou s ' o r i en te r  vers de nouveaux horizons 

de t r a v a i l  . 

Par a i  1 leurs,  1 ' evol u t ion  socia le de ce t te  nouvel l e  vague 

commande des moyens mieux adaptgs, plus souples. La sociêtg v i t  en 

ef fet  a un rythme qui s'accomode mal d'un hora i re  f i x e  e t  invar iable.  

Enfin, l a  conjoncture economique d i  f f i c i  1 e que nous traversons 

nous force a dêcouvri r des moyens d'éducation qui  permettent d ' a t t e i n -  

dre une population plus exigeante e t  de rêpondre a des besoins plus 

nombreux sans grever davantage des budgets deja t r op  éleves e t  i n f l a -  

t ionnistes.  

Il nous f au t  donc chercher des moyens nouveaux, modernes qui 

puissent a l a  f o i s  s'adapter aux condit ions de vie, demontrer une 

e f f i cac i té  certa ine e t  s t a b i l i s e r  l es  budgets de 1 'éducation sinon 

les  diminuer. Ce n ' es t  pas un mince def i .  
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La formation a distance, a t o u t  l e  moins au niveau des adultes, 

répond 3 ces exigences nouvelles de l a  sociétë s i  e l l e  a l e s  caractê- 

r i stiqueÇ su i  vantes: 

- Moyen souple, faci lement adaptable aux cond i t ions  de v i e  de chacun. 

- Moyen fac i lement  extensible, qui permet d ' a t t e i n d r e  un grand nom- 

bre d 'e tud iants  peu importe l e u r  s i t u a t i o n  socia le,  géographique ou - 
autres. 

- Moyen qui permet, dans des condi t ions p l a n i  f iees,  de r e a l  i s e r  une 

économie appréciable. Dans une mesure cer ta ine ,  1 ' investissement 

de départ, permet d 'a t te ind re  un nombre élevë d 'e tud iants  sans que 

l e s  coats n 'augmentent en proport ion.  

- Moyen qu i  donne l a  p o s s i b i l i t é  de met t re  a l a  d i s p o s i t i o n  de tous, 

peu importe sa s i t ua t i on ,  l e s  mei 11 eures ressources pédagoqiques, 

1 a mei 11 eure Bqui pe de professeurs. 



1. DEFINITION DE LA FORMATION A DISTANCE 

Il exis te  un grand nombre de def in i  t i ons  de l a  formation à 

distance dans les  diverses recherches effectuees. Nous n'avons 

que 1 'embarras du choix, sinon l e  choix de 1 'embarras! 

On peut 3 notre tour  tenter  de formuler une de f i n i  t i on ,  

su je t te  bien sûr a discussion- qu'est-ce qui ne 1 ' e s t  pas de nos 
jours - mais que nous accepterons comme postu la t  pour les  besoins 

de l a  cause. 

"LA FORMATION A DISTANCE est  une communication 3 distance 

e t  systêmatique e tab l ie  entre une ou des personnes e t  un 

message bducati f, transmis par un moyen technologique en ' 

vue de 1 ' acquis i t ion de connaissances , d '  habi 1 etes ou 

d 'a t t i tudes ." 

Cette d e f i n i t i o n  genbrale de l a  formation 8 distance ne 

préjuge pas du moyen employe pour l a  transmission du message éducat i f .  

Au contrai  re, e l  1 e englobe tous 1 es moyens technologiques possibles. 

Lorsqu'un moyen ou type de moyen de transmission du message es t  u t i -  

l i s e ,  on peut par fo is  employer des termes plus r e s t r i c t i f s  pour dési- 

gner ces formes par t i cu l ig res  de formation a distance. 



Par exemple : 

TELEENSEIGNEMENT: Mode d'enseignement u t i l  i s a n t  l a  r a d i o  e t  l a  

t e l  év i  s i  on (se l  on Larousse) ou l a  t é l é v i s i o n  seule (selon Robert). 

Cet te expression po r te  cependant 3 confusion au @&bec. Plus ieurs 

1 'emploient au sens generique de "formation à distance". Nous ne 

ferons pas usage de ce terme i c i .  

ENSEIGNEMENT PAR CORRESPONDANCE: Mode d'ensei gnement a d i s  tance u t i  1 i - 
sant su r tou t  1 ' imprime. 

D' autres moyens de transmission du message sont u t i  1 i s6s  

- ordinateur ,  telgphone, t e l e s c r i p t  -. Mais i l s  n 'on t  pas donne 

naissance 3 des expressions p a r t i  cu l  i6res.  

Toutes l e s  autres composantes de l a  formation 3 distance 

- Insc r ip t i on ,  t u t o r a t  , examen.. . etc., peuvent v a r i e r  d '  un e n d r o i t  

a un au t re  e t  s 'adapter aux circonstances, coutumes, mental i t e  des 

pays ou des r e g i  ons concernées. 

Il s ' a g i t  donc d'une formation 

1. a distance: Excluant l a  formation d i rec te ,  face à face, corne 

moyen de base. 

2. systernatique: Non une simple communication occasionnel le. 

3. educati  ve: Ensei gnement nouveau - recyclage - perfectionnement, 

apport c u l t u r e l  . 



4- par un moyen technologique: imprimé, rad io ,  t ê l é v i  sion, t é l ë -  

phone, té1 êsc r i  p t  , ord i  nateur , etc .  . . 

Mais ces moyens n 'excluent  pas des rencontres face à face, 

de groupe ou i n d i v i d u e l  1 es, facul  t a t i  ves e t  occasionnel 1 es. 

2. LES EXIGENCES DE LA FORMATION A DISTANCE 

Nous parlons d'une communication systématique, ce la  suppose: 

2.1. Un système, une organisat ion p lan i f i ée  e t  contrô lée,  qui  per- 

mette d ' a t t e i n d r e  1 'é tud iant  l à  00 il est .  

2.2. Une pêdagogie qu i  s ' i n s p i r e  des p a r t i c u l a r i  t es  d '  un enseigne- 

ment i n d i v i d u e l  : e t  

- autonomie de 1 ' e s p r i t ,  progression par  etapes, f l e x i b i l i  t ê  

des moyens, gvaluat ion formative a distance. 

- exigences p a r t i c u l  ie res  e t  b ien precises des medias u t i l i s é s -  

imprime, tê lê ,  radio, etc... 

Une t e l  l e  peaagogie ne s ' improvise pas e t  comporte des 

exigences prgcises auprès des formateurs qu i  preparent l e s  cours ou 

ass is ten t  l e s  etudiants..  . e t  des gtudiants qui  decident de re leve r  

l e  def i  - autonomie, auto-d isc ip l ine,  mot iva t ion  personnel le, etc... 

3. LA CLIENTELE 

11 e s t  impossible de dênombrer l a  c l i e n t e l e  mondiale a c t u e l l e  

de l a  formation a distance. Il y en a dans tous l e s  pays e t  dans un 

grand nombre d'organisme publ ics e t  pr ives.  Les s t a t i s t i q u e s  a por tée 



mondiale que nous avons pu retrouver datent de 1965 e t  font  ë t a t  de 

plus de 8 000 000 d'élèves aux seuls cours par correspondance. On 

s a i t  que l e  developpenient majeur s 'es t  opêre depuis ce t t e  date avec 

1 a t ê l  êv i  s 1 on, ordinateur , rad i  O, etc. . . Nous n ' osons avancer des 

ch i f f res  q u ' i l  s e r a i t  impossible de v e r i f i e r .  

D '  autres c h i f f r e s  t res  p a r t i e l s  sont p l  us recents : 

OPEN UNIVERSITY (70 000 etudiants - 1980,) ALLAMA IQBAL OPEN UNIVER- 

S ITY (30 000 etudiants, en 1979. UNED (Espagne, 50 000 étudiants, 

en 1981) Au Canada, ATHABASCA UNIVERSITY ( 7  325 Btudiants en 1981 ) 

OPEN LEARNîNG INSTITUTE (3  000 étudiants en 1981. ) 

Il ex is te  un p o r t r a i t  - type de 1 'é tud iant  de l a  formation 

a distance. En rëg le  gênérale: 

- Est enma jo r i t é  âge de 25 il 40 ans; 

- A une t r es  grande mot ivat ion personnelle; 

- Etudie a teri~ps p a r t i e l ;  

- Ne provient  pas des classes sociales p r i v i l gg iees ;  

- Est de cu l t u re  e t  de formation t res  d ive rs i f i ées -  base d'etudes 

secondaires pour beaucoup; 

- Provient en major i  t e  des centres urbains e t  non des regions é l  o i -  

gnees. 11 e s t  reconnu que l e  nombre d 'etudiants de chaque rggion 

es t  sensiblement au prorata de sa populat ion dans 1 'ensemble du 

t e r r i  t o i  r e  couvert par un organi sme. 



Enf in,  une êtude ef fectuée 3 l 'Open Un ive rs i t y  de Londres 

carac tér ise  l e s  raisons qui  poussent l es  etudiants a ce mode d'ensei- 

gnement : 

83% Accessi b i 1  i t ê  e t  f l e x i  b i  1 i t é  en terme; de temps, de 1 ieu ,  de 

rythme d '  apprentissage. 

73% Possi b i  1 i tes de support pedagogique, éva luat ion  formative en 

cours d ' apprent i  ssage. 

63% Volonté d'apprendre seul , sans contexte scol  a i  re. 

70% En vue d'une promotion ou d'une amel iorat ion de l e u r  so r t .  

13% Par pur  i n t e r ê t  c u l t u r e l  . 

Au Québec, une t e l  l e  etude p a r t i e l  l e  a deja etc f a i t e  dans 

l e s  années 73-74. Comme e l l e  ne por te  que sur  l e s  é tud iants  des 

cours par  correspondance e t  date de quelques annees, nous n 'en f a i -  

sons pas e t a t .  Nous pouvons cependant d i r e  que l e  p o r t r a i t - t y p e  de 

1 le tud ian t  quebecois de l a  formation à distance ne d i f fè re  pas 

sensiblement du p o r t r a i t  t racé p l  us haut. 

Mais, il e x i s t e  indéniablement une c l i e n t è l e  pour ce genre 

de formation. Le succOs c e r t a i n  de l a  TELUQ (25 000 é tud iants  - 
cours en 1980-81) 1 e développement prometteur au c o l  1 ég i  a l  

(5 500 étudiants-  cours) malgrd l e  peli d ' e f f o r t  e t  d 'o rgan isa t ion  du 

m i  1 i e u  , l e  succès de l a  D i rec t i on  des cours par correspondance du 

Min is tère  0 2  000 etudiants - cours de niveau secondairel  t o u t  

ce la  f a i t  montre d'une c l i e n t g l e  in téressante e t  qu i  ne peut qu'aug- 

menter avec une organisat ion mteux p l  a n i f i é e  e t  un m i  1 i e u  pl us s t ruc-  

tu re .  E t  1  ' i n t ê r ê t  ne peut que grandir  quand 1 'on s a i t ,  dans l a  con- 



joncture Economique actuel 1 e , qu' on peut 1 argeinent augmenter cet te  

formation sans que les  coOts ne montent en proport ion. 

C'est donc avec p l a i s i r  que l e  Comité a re levé l e  défi de 

fa i re  1 'étude d'une s t ra teg ie  de developpement de l a  formation a 
distance en m i l i eu  co l l eg ia l  e t  de proposer un mode de fonctionne- 

ment. 

Ce p ro j e t  suscitera sans doute des discussions. Nous souhai - 
tons seulement que tous les  intervenants soient b ien au courant des 

exigences de 1 a formation a d i  stance. Car nous ne doutons pas qu ' i 1 s 
sont tous desi reux d'  un devel oppement harmonieux, cff  i cace pour l e  

me i l l eu r  service d'une c l i en tè l e  bien prgcise e t  qui n 'appar t ient  à 

personne, par de f i n i t i on ,  puisque l a  distance ne l es  e f f r a i e  pas.. . 
i l s  l ' o n t  choisie! 



CHAPITRE 1 

HISTORIQUE DE LA FORMATION A DISTANCE. 

Au f i l  des annees, l ' e v o l u t i o n  soc ia le  en cours apporte 

des mutations notable dans 1 es habitudes sécula i res . Cette soc ie tg  

en mouvement v o i t  na' î t re des exigences inconnues jusqu'a maintenant, 

ou de tou te  façon connues de façon moins marquées. 

Plus de gens terminent leurs  etudes a l o r s  q u ' i l s  sont d6jà 

sur l e  marche du t r a v a i  1 ou se perfect ionnent en vue d 'ob ten i r  un 

t r a v a i  1 p l  us v a l o r i  sant ou p l  us rêmunérateur. Beaucoup cherchent 

a se perfect ionner pour demeurer dans l a  l i g n e  de progrss de l e u r  

profession, se recyc le r  pour o r i e n t e r  l eu rs  a c t i v i t é s  vers de nou- 

veaux horizons ou améliorer l eu rs  connaissances pour l e u r  sa t i s fac -  

t i o n  personnel 1 e . 

A ce la  s ' a jou te  1 'epoque de r e s t r i c t i o n s  budgétaires e t  de 

d i f f i c u l t e s  économiques qu i  amene l e s  responsables de l ' éduca t ion  3 
met t re  en place de nouveaux moyens de veh icu ler  l e s  connaissances qui  

so ien t  aussi e f f i caces,  mais moins onéreux que l e s  methodes t r a d i -  

t i  onnel l  es. 

Ces diverses raisons ont  amene une augmentation notable - e t  

nous n 'en sommes qu'au debut - de 1 ' u t i l i s a t i o n  de l a  formation a 
d i  stance. 

Ce mode de formation occupe une place de p lus  en p lus  i m -  

por tante a t rave rs  l e  monde, Les recherches se mu1 t i p l i e n t ,  l e s  co l -  

loques ou journges d'étude 'sont de plus en p lus frequents, l e s  nou- 



veaux centres pu1 1 u len t  , 1 es êchanges nationaux e t  in te rnat ionaux 

sont p l  us nombreux. 

1. LA FORMATION A DISTANCE DANS LE MONDE. 

Un rapide aperçu sur  1 ' h i s to r ique  de l a  formation a distan-  

ce dans l e  monde permet de déceler un developpement constant dans tous 

l e s  pays e t  B tous l e s  niveaux. 

Pour ne pas p a r t i r  de Mofse qui  r e ç o i t  l e s  tab les  de l a  l o i  

dans l e s  e c l a i r s  e t  l e  tonnerre - technologie b ien  n a t u r e l l e  de tous 

l e s  temps! - passons aux annees présentes, en oub l i an t  même l e s  pre- 

migres manifestat ions modernes de l a  formation a distance en Angle- 

t e r r e  en 1840 avec l a  "Phonographi c Correspondi ng Society" qu i  r e j o i  - 
gna i t  un "pub l ic  t r o p  grand", d i sa i  t-on. L'usage de l a  rad io  vers l e s  

années 1930 e t  de 1 a t ? i e v i  s ion  vers l e s  annees 50 a amené une ere  

de progf8s. 

1 . 1 LES ETATS-UNI S. 

Les Etats-Unis sont 1 'un des pays oü l e s  recherches e t  l e s  
développements sont l e s  p lus connus - The b iggest  i n  t h e  world! - 

Nous ne mentionnerons que quelques experiences. Une nomen- 

c l  a ture  complète s e r a i t  fast id ieuse e t  presque impossible. 

- W i  sconsi n Educat iona l  Tel ephone Network . 

Commencge en 1965, c e t t e  experience au n i  veau un i  ve rs i  t a i  re, 

a t t e i g n a i t  des 1968 p lus de 180 000 étudiants - cours e t  passa i t  

de 1 a 982 programmes d i f fé rents .  (1) Ce systgme, l e  p lus  gros au 
monde, di t-on, u t i l i s e  une combinaison de l a  conference télephonique - 

(1 ) Parker and Monson, i n  "More than meets the  eyes", 1980, p. 33. 



plus de 200 centres - e t  les ondes "MUZAK", sous-ondes d'un émetteur 

FM captées à 1 'a ide d'un appareil spécialement equipe à un coût 

m i  nime. 

- CHicago TV Col lege donne un enseignement tB lév is@ de niveau 

co l l ?g i a l  ,un ive rs i ta i re .  C'est un moyen que se sont donnes 7 
col leges de Chicago e t  qui r e j o i n t  de 10 A 40 000 etudiants (2) .  

- On peut c i t e r ,  e t  ce ne sont que quelques-uns des organismes 
u 

impl iqués, 1 e Albany Medi cal  Col lege, Perdue Uni vers i  tx, ( Indiana), 

Miami Dade Communi t y  Co1 lege, (F lor ide) ,  Regional Uni vers i  t y  o f  

M i  d-Ameri ca (UMA/SUN, Nebraska) e t  Sacramento Uni vers i  t y  , renom- 

mBe avec Marsh e t  Koegel pour leurs  recherches sur l e  design du 

message radio. 

- On ne peut oub l ie r  l a  subvention globale reçue par Publ ic  

Broadcasting Corporation qui , conjointement avec Pensyl vani a 

Univers i ty  t rava i  11 e a 1 a recherche e t  au d?veloppement d '  un cen- 

t r e  d'ensei gnement a distance. C'est un don de 150 000 0008 

donne pour l e  developpement d'un col  lege de formation 1 distance 

par l a  rad io  e t  l a  t? lév is ion.  E t  l e  président de Publ ic  Broad- 

cast ing Corporation ajoute: "1 th ink  i t  represents a marriage 

o f  the new technologies w i th  education i n  a way t h a t  i s going 

t o  change the country (3 ) .  Cette subvention es t  r épa r t i e  sur  15 

ans. 

- Enfin, B peu pr& tous l es  Etats américains ont  un systeme d'en- 

seignement par correspondance qui  permet de desserv i r  une c l  ien-  

t e l e  de plus de 3 000 000 dlBtudiants de niveau High School (12 
i 8me année). 

(2 )  Conseil de 1 'Europe, 1974 - Robert Lefranc. 

(3)  Times, 27 f e v r i e r  1981, p. 16 - Lee Margulies 



1.2  Les PAYS EUROPEENS, s ' i n s c r i v e n t  également dans une 2re  de 

devel oppement consi derabl e. 

On pense a l ' A n g l e t e r r e  e t  a l 'Open U n i v e r s i t y  qu i  donne 

ces cours de format ion genérale e t  p ro fess ionne l le  a t rave rs  tou te  

1 'Angleterre.  El  1 e touche au n i  veau obl  i ga to i  r e  e t  poskobl i gato i  re.  

La France compte un c e r t a i n  nombre d '  expgr i  ences un i  ver- 

s i t a i r e s  - Entente des un i ve rs i t és  de 1 'Est;  l e s  ententes Lyon, Gre- 

noble, A I X ,  l e s  ententes des un i ve rs i t es  de Par is .  On d o i t  a jou te r  

1 'un des p lus  connus, l e  Centre National d'Enseignement par  Corres- 

pondance qu i  compte 200 000 élPves auxquels il dispense des cours 

a l  1 an t  de 1 'a lphabét isa t ion  jusqu'à ce r ta ins  cours de n i  veau un i  ver-  

s i t a i r e .  

On peut aussi c i t e r  l a  Belgique e t  son Service na t i ona l  de 

cours par  correspondance consideré comme un inst rument  p r i v i  l g g i e  

d'  i n s t r u c t i o n  post-scol a i  r e  de n i  veau secondaire. Le TRU en Suède, 

l e  Fermun'iversitat en Allemagne de l ' oues t ,  l a  Russie, l ' I t a l i e ,  etc... 

11 f a u t  b ien  sûr  s igna le r  1 'expérience de 1 'Universidad 

N a c i o n a l  de E d u c a c i o n '  a d i s t a n c i a  en  Espagne.  A p r è s  8. 

ans d'existence, c e t t e  u n i v e r s i t é  a d is tance qu i  u t i l i s e  1 ' 6 c r i t  e t  

l a  rad io  r e j o i n t  c e t t e  année ent re  50 e t  60 000 é tud ian ts  e t  

envi ron 250 cours du niveau de l a  1 icence. El  l e  compte 5 facul t és  

un i  vers i  t a i  res  e t  30 departements. 

Tout l e  t e r r i t o i r e  espagnol e s t  couver t  par  52 Centres asso- 

c ies  e t  1 'on compte une quinzaine de bentres associés en d 'au t res  pays 

(Etats-Unis, France, Por to R i  cc, Bresi 1, Argentine, etc.. ) Ce dé- 

veloppement s ' e s t  f a i t  sans p u b l i c i t ê  ex tê r i eu re  e t  sans tambour n i  



trompette. Les r é s u l t a t s  sont remarquables. Ce p r o j e t  a un budget, 

en  1981,  de 14 000 000$, s o i t  280s par etudiant .  

1.3 L'AMERIQUE CENTRALE ET DU SUD compte ont  aussi de nombreux centres. 

Nicaragua pour 1 ' enseignement des mathématiqug; l e  Mexique: La 

Radi oprimaria e t  1 a Telésecundari a; 1 ' Uni vers i  dad Nacional Ab ier ta  

au VenBzuel a, 1 e Reseau de t é l e v i  s ion  educati ve en EL Sa1 vador, etc.. . 

1.4 L'ASIE emboCte l e  pas avec A l  lama Igba l  Open Univers i ty ,  au 

Paki stan; l e  Free Uni vers i  t y  en Iran; Everyman' s en I s r a e l  e t  l e  

Nippon Kyokai, au Japon. 

1.5 Enf in,  pour complgter c e t t e  enumBrati on sommai re, s igna l  ans 

l ' A f r i q u e ,  avec ent re  autres l e  T c h a 4 e t  l ' A u s t r a l i e  q u i  u t i l i s e  

l a  formation a distance même au niveau primaire. 

2 .  LA FORMATION A DISTANCE AU CANADA. 

La maj,ori t é  des neuf ( ! ) provinces du Canada o n t  mis 

sur  p i  ed un système d ' ensei gnement a d i s  tance, so i  t par  correspondan- 

ce, s o i t  par  rad io- té lév is ion ,  e t c  ... 

2.1 L ' Ontar io possede un système d o  enseignement pa r  correspondance 

qu i  a t t e i g n a i t  en 1979 une c l i e n t e l e  de p lus  de 80 000 é tud iants  de 

n i  veau secondai re.  On peut s ignal  e r  egal ement quelques p r o j e t s  de 

niveau u n i v e r s i t a i r e  dont l e  "Seneca College" e t  l e  Ryerson Open 

Col lege, tous deux de Toronto. 

2.2 L 'A lbe r ta  e s t  su r tou t  connlepour l 'Athabaska College, uniquement 

dest ine a 1 'enseignement a d i  stance. 



2.3 En Colombie Britannique, l'Open Learning I n s t i t u t e  permet à 

toute personne, de n i  veau col 1 egial  ou uni versi t a i r e ,  de suivre des 

cours de formation il distance, peu importe sa s i t u a t i o n  geographique. 

2.4 Enfin, 1 ' I l e  du Prince-Edouard compte l e  Holland College, de 

Charlettetown dont l a  vocation es t  uniquement l'enseignement a d is-  

tance; Terreneuve e t  l e  systeme de perfectionnement des maîtres v i a  

l a  té lév is ion.  

Arrêtons-1 3 cet te  1 i s t e  dont 1 'énumération es t  f a c i  lement 

terne. 

3. LA FORMATION A DISTANCE AU QUEBEC. 

Un b re f  h is tor ique de l a  formation a distance, sur tout  des 

cours par correspondance, a déja été publ ie dans une étude de i a  D i -  

rec t ion  générale des moyens d'enseignement (4). 

3.1 Le niveau secondaire exp lo i te  l a  formation a distance depuis 

l a  fondation du Servi ce des cours par correspondance, en 1946. La 

progressi on continue du nombre d' étudi  ants indique bien 1 ' u t i  1 i t é  

de ces cours. De 55 étudiants en 1947, S.C.C. a t t e i g n a i t  en 1978 

plus de 18 500 inscr ip t ions.  Par l a  su i te ,  l e  S.C.C. cessai t  toute 

pub l i c i t ?  parce que son organisatioc d 'a lors  ne l u i  permetta i t  pas 

de g?rer adéquatement un aussi grand nombre d'étudiants. Sans 

pub1 i c i  t g  bien orchestree, le nombre d ' insc r ip t ions  s ' es t  s t a b i l i s e  

3 environ 10 500. La reorganisation en cours permettra sans doute 

d' at te indre un p l  us grand nombre d 'étudi  ants . 

3.2 Le niveau un ive rs i ta i re  se préoccupe l u i  aussi de formation 3 
d i  stance. La facul t é  de 1 'éducation permanente de 1 'Uni ver s i  t ê  de 
Montréal r e j o i n t  bon nombre 

(4) Rapport sur l e s  or ientat ions e t  l es  s t ra teg ies de développement 
du Service des cours par correspondance. P. Forest, j u i n  1980 
Code 54- 1 390 TEE-03-0480. 



d 'é tud iants  de tous âges su r tou t  pa r  son cours autodidact ique de 

français e c r i t  (C.A.F.E.) e t  l e  cours de recyclage des in f i rm ie res  

e t  i n f  i rmiers, répandu sur  t o u t  1 e t e r r i  t o i  r e  quebécoi S. 

Des const i tuantes de 1 ' Uni vers i t e  du Quebec, (Chicout imi , 
Rimouski ) on t  aussi organisé cer ta ins  cours de formation 8 distance. 

Le m i l i e u  anglophone (Mc G i l l  , Concordia) a d?veloppé depuis quel- 

ques années cer ta ins  cours d'enseignement a distance, cours de lan-  

gue, de recyclage aux enseignants de 1 ' angla is  langue seconde sur  l e  

t e r r i  t o i  r e  québécoi S. 

Mais on ne peut p a r l e r  de formation a d is tance sans p a r l e r  de l a  

Télé-Univemite. Ce serv ice de l ' u n i v e r s i t ?  du Québec, d ' a i l l e u r s  en 

voie de consol idat ion,  oeuvre uniquement dans ce mode d'enseignement. 

La Tel é-univers i  t é  (TELUQ) e s t  contestee par  l e s  autres 

un ive rs i  tés, y compris 1 es const i  tuantes-soeurs de 1 'Uni ve rs i  t é  du 

Québec, e t  par 1 e m i  1 i eu co l  1 égi  a1 . Mai s 1 e succès obtenu auprès de 

l a  c l i e n t e l e  montre sans equivoque qu'un systeme p l a n i f i é  e t  b ien  

organisé d'enseignement il distance rgpond un besoin ev ident  au 

Quebec e t  rend de prgcieux services. 

Fondee en 1973, l a  TELUQ donnait son premier cours en 1974, 

e t  a t t e i g n a i t  4 000 etudiants dès l a  première annee, su r tou t  avec l e s  

cours de recyc l  age aux enseignants, (Permama, Permafra) . 

En 1980-81 , l a  TELUQ r e ç o i t  p l  us de 26 000 i n s c r i p t i o n s  à 

une t ren ta ine  de cours, (programme CHEM) . Avec un budget de 10.0 

mi 11 ions de do1 1 am, e l  1 e empl o i  e 600 personnes - admi n i  s t r a t  i on, 

professorat, t u t o r a t  , animation. 



Cependant, s i  l ' o n  excepte l a  TELUQ, l e  m i l i e u  u n i v e r s i t a i r e  

s ' e s t  lance dans l'enseignement à distance sans concertat ion.  Le t o u t  

se développe sans p l a n i f i c a t i o n  globale, sinon sans cohérence. C 'es t  

l e  dynamisme de quelques uns, 1 ' o r i g i n a l i t é  de d 'au t res ,  l e  hasard 

d'un besoin i n s a t i s f a i t  ou mal s a t i s f a i t  qui  a amené c e t t e  efferves- 

cence. 

11 n ' e x i s t e  pas de s t ruc tu re  d 'organisat ion,  de p lan  concer- 

té ,  de coop?rat ion i n te r -un ive rs i  t a i r e .  Tout re lev*  de 1 ' i n i t i a t i v e  

personnel l e ,  départementale ou autre. 

4, LA FORMATION A DISTANCE DANS LES COLLEGES. 

Depuis l e  t o u t  début de 1 ' h i s t o i r e  des c o l  l i iges (CEGEP) 

il exis te ,  quoique de façon res t re in te ,  des cours de format ion a 
distance de niveau c o l l é g i a l .  Le CEGEP de Trois-Riv i i i res b a t  l a  

marche depuis 1970 d&jà. 

Nous nous arrêtons p l  us longuement su r  1 e développement 

de l a  formatiez à distance dans l e s  col lèges du Québec puisque 

c ' e s t  l à  1 ' o b j e t  du présent rapport.  

Le groupe de t r a v a i l  a organisé des rencontres de t r a v a i  1 

dans l a  grande ma jo r i t e  des régions du Québec, i n v i t a n t  l e s  col lèges 

de chaque reg ion à p a r t i c i p e r  aux journêes d'étude. Nous avons de 

c e t t e  façon consul té 36 col lèges sur  une p o s s i b i l i t e  d 'env i ron  50 

s i  1 'on i n c l u t  quelques col leges pr ivés.  Nous avons a i n s i  eu 

1 'occasion de rencontrer  l a  major i te  des membres d 'un  comi t e  ad hoc 

const i tué  spontanement par  l e s  co l  1 Gges intéressés dans une entente 

commune de cooperation, Ces réunions on t  réuni  des coordonnateurs 

e t  des professionnels des services d'êducation des adultes, des gens 

de 1 ' audio-visuel, des directeurs-généraux e t  un d i  rec teu r  des services 



pédagogiques. Cette recherche prat ique nous permet de t r a c e r  un 

p o r t r a i t  assez f i d è l e  des développements e t  des tendance ac tue l les  

de l a  fo rna t ion  3 distance au niveau c o l l é g i a l .  

Après douze ans d '  e f fo r ts  i ndi v i  duel s e t  non concertés, 

souvent m i s  en doute par  des administrateurs non convaincus de sa 

rentabi  1 i t e  économique e t  pédagogique, l a  formation à d is tance dans 

l e s  col l5ges e s t  en progression continue e t  e l  l e  devient  une force 

sur  l aque l l e  il faut  compter dans 1 'avenir .  E t  c e t t e  force s 'acqu ie r t  

grâce au dynamisme e t  aux convict ions de ceux qu i  1 ' o n t  propagee. 

Nous ne pouvons que l e s  f é i  i c i  t e r  de leurs  e f fo r ts .  

Les cours donnes par l a  formation iî distance sont de p lus 

en p lus nombreux. Eii 1980-81 , dix-sept co l  1 èges impl iques dans c e t t e  

formule auront a t t e i n t  prOs de 5 500 i n s c r i p t i o n s  3 prOs de 50 cours 

disponibles. Cela l a i s s 2  supposer cé que p o u r r a i t  ê t r e  l a  c l i e n t g l e  

d 'un serv ice p l a n i f i e ,  s t ruc tu re  e t  gêneral isé a toutes l e s  régions. 

Malheureusement, 1 e manque de p l a n i f i c a t i o n ,  d 'o rgan isa t ion  

e t  de cooperation f a i t  que p lus ieurs  de ces cours e x i s t e n t  en deux ou 

même t r o i s  versions d i  fferentes. Un p r o j e t  concerté a u r a i t  p r o d u i t  

p lus de cours pour l e  même investissement. Les co l  lgges 1 ' o n t  b ien  

sen t i  puisqu' i l s  on t  spontanement crée un groupe d'etude chargé de 

f a i r e  l e  po in t .  

Il e s t  impossible de conna'ître toutes l e s  ressources humaines 

e t  f inancieres i nves t ies  dans ces cours. II sont dos en grande 

p a r t i e  a l a  bonne volonté, au dynamisme e t  souvent au benévolat des 

equi pes de production. 

Quant a l a  c l i e n t e l e ,  i l  nous appara i t  c e r t a i n  q u ' e l l e  e s t  



l a ,  q u ' e l l e  recherche ce mode d'enseignement. E l l e  ne peut qu'aug- 

menter dans l e s  annees à ven i r  avec 1 ' evo lu t i on  soc ia le  ac tue l l e ,  1 ' o r -  

ganisat ion du m i l i e u ,  l a  chute p r ë v i s i b l e  des budgets consacres a 
l 'éducat ion.  Il s u f f i t  de penser a l a  c l i e n t è l e  a c t u e l l e  pour l e  

c ro i re .  E l l e  a a t t e i n t  l e  ch i f f re  p r e c i t e  malgre 1 'absence à peu 
pres t o t a l e  de marketing e t  de p u b l i c i t é ,  l e  manque d'appui de b ien  

des cadres sco la i res ,  l a  rês is tance non ma lve i l l an te  de b ien  des 

professeurs, 1 ' absence de budget spéci f ique, l a  concurrence organi see 

e t  systemati que des uni  vers i  tes. 

4.1 Les cours actuel  lement disponibles sont 1 im i tes ,  saut  
quelques cas d'exception, a l a  formation .gEnerale. La forhat ion pro- 

fessionnel 1 e, 1 e perfectionnement ou l e  recyclage ne sont  cependant 

pas r e j e t e s  de façon syst?matique même s 'i 1s demeurent des cas d'ex- 

cept ion. 

On peut maintenant dans p lus ieurs  regions s ' i n s c r i r e  à des 

cours en ph i  losophi e , poesie, f rança is  , anglais, espagnol , psychologie, 

comptabi 1 i t?,  gestion, administ rat ion,  sciences humaines. Il e s t  

aussi poss ib le  d 'ob ten i r  des cours en rad io log ie ,  c i r c u i t s  Blectr iques,  

techniques p o l i c i è r e s  e t  même jardinage. Le cas echeant, on peut 

ob ten i r  des credi  t s  co l  1 égi aux ou des a t tes ta t i ons  d '  études. 

Il e s t  cependant d i f f i c i l e  de connaî t re l e s  raisons qui  

on t  motive ces choix de cours. Ce sont souvent des demandes précises 

de groupe, des d isponi  b i  1 i tes de professeurs, des besoins locaux ou 
des dés i rs  personnels d'experimenter ce mode d'enseignement. Il ne 

semble pas e x i s t e r  au niveau du choix des contenus de phi losophie de 

base, de pal i ti que ê tab l  i , de p l a n i f i c a t i o n .  

4.2 Les mod0les pedagoqiques u t i l i s e s  se re t rouvent  l e s  mêmes dans 

l a  major i  t e  des cas. - t e l  ev i  s ion,  radio,  correspondance, journaux. 



Ainsi, la telévision, surtout sinon uniquement via l a  câblodif- 
fusion, s e r t  pour des cours de psychologie de 1 'enfant au Cegep 

Edouard Montpetit e t  au Cegep St-Jerome, pour des cours de marketing 
au Cegep John Abbott, l a  condition ferninime à St-Jean, l e  jardin 

familial a Jonquières e t  Alma. Le Cegep Vanier e t  d 'autres ont 
aussi adopte ce véhi cul e d '  acheminement des cours. 

La radio ou les audio-cassettes sont u t i l i sees  Zi Ste-Foy 
en radiologie, Matane en poésie, Marie-Vi ctorin,  Trois-Rivières e t  
Shawinigan qui 1 'u t i  1 isent couramment pour pl usi eurs cours. 

Les cours par correspondance, ou en tous cas 1 'imprimé, 

a t t i r en t  davantage les collèges en ce qu ' i l s  nécessitent moins d ' i n -  

vestissements e t  permettent un accès plus souple partout, à toute 
heure. Les col 1 Gges , entre autres, de Ste-Foy , Matane, Jonquières , 
Alma, Victoriavil l e ,  Ahuntsic, Rosemont, St-Laurent, Côte-Nord, 
Marie-Victorin, Teccart ont édité des cours ou se servent des cours 
produits par d'autres collèges. 

Dans l a  plupart des endroits, i 1 existe un service de tuto- 

r a t  ou d'animation à 1 'aide de rencontres privees ou de groupe. 

Nous ne prétendons pas ic i  donner la 1 i s t e  complOte des 
cegeps impliqués, des cours donnés ou des medias u t i l i ses .  Pour une 
t e l l e  nomenclature, nous vous referons au tableau de l a  page suivante. 

4 . 3  Les structures d' organisation sont partout embryonnaires sinon 
i nexi s tantes. Dans tous 1 es col l6ges , c ' e s t  l e Servi ce d ' educati on 
des adultes q u i  e s t  responsable de l 'administration des cours - 
production ou vente des cours, inscription, tutorat ,  accrédi tation -. 
Mais seuls les col lOges Rosemont, Marie-Victorin e t  Teccart ont un 





responsable à temps p l e i n  de l a  formation a distance. A i l l e u r s ,  

t o u t  dépend de l a  bonne volontê, des circonstances ou des i n t ë r ê t s  

de professeurs, de responsables des adultes. 

Cet te absence de s t ruc tu re  r é e l l e  expl ique sans doute 

un developpement au gré des evènements, hés i tan t ,  une m u l t i p l i c a t i o n  

de cours s imi  l a i  res  , un manque de cooperation i n t e r - i n s t i  t u t i o n n e l l  e. 

4.4 Le financement de l a  formation a distance e s t  aussi r e a l i s é  par  

des moyens non p l a n i f i é s .  C'est  a i n s i  que, dans l a  rna jor i te  des cas, 

l es  budgets de l a  formation a distance ont  e t6  puisés dans l e s  

surp l  us budgetai res  accumulés 1 es années précédentes. Ces surp l  us, 

mus a f f i  me-t -on , n '  existeron? p l  us a cause des recentes coupures 

budgetai res , 

C'est  donc a même l e s  budgets a t t r i bués  au Service d'édu- 

ca t i on  des adul tes que d o i t  se f a i r e  l e  financement des cours à veni r .  

Il y a l à  un probleme c e r t a i n  qu i  ne peut qu 'entraver  l e  developpe- 

ment de l a  formation a distance. 

Vo i la  a larges t r a i t s ,  une brève h i s t o i r e  du d?veloppement 

de l a  formation a distance e t  l e  p o r t r a i t  assez f i d è l e  de sa s i t ua -  

t i o n  dans l e s  co l  lsges. Il apparai t assez nettement que l a  formation 

a distance se r e p a n d r a  pour répondre a une c l  i e n t è l e  e t  des be- 

soi  ns grandissants. 

Comment se fe ra  un devel oppement p l  an i  f i 6 ,  organise, e f f i  - 
cace? Nous tenterons de proposer des so lu t ions  r e a l i s t e s  qu i  t iennent  

compte des exigences de ce mode de formation e t  des besoins des 

c l  i en te les  pour qu i  , en def in i  t i v e ,  t o u t  ce la  e s t  fai.t. 



CHAPITRE II 

LA RENTABILITE DE LA FORMATION A DISTANCE. 

1. RENTABILITE ECONOMIQUE. 

Ce n ' e s t  pas l ' e f f e t  du hasard s i  l a  format ion a distance 

connaTt un bond assez prodigieux dans l e s  années 70-80. La conjonc- 

t u r e  économique d i  ffi c i  l e  force l e s  responsabl es de 1 ' éducation â 

chercher des formules d'enseignement qu i  assurent une pgdagogie ef- 

f i cace  mais A MOINDRE COUT. 

La formation a distance, dans de bonnes condi t ions de fonc- 

tionnement, demeure l ' u n  des moyens l e s  p lus  eff icaces en mSme temps 

que peu coateux, a t o u t  l e  moins pour 1 'éducation des adultes. 

S i  1 'on peut assez f a c i  lement donner un p o r t r a i t  des coûts 

de c e t t e  formation, il n ' e s t  pas f a c i l e  par  a i l l e u r s  de f a i r e  des 

comparai sons avec 1 ' enseignement t r a d i t i o n n e l  . Il f a u t  nuancer 

chacune des a f f i rma t ions  e t  b ien  comprendre qu' il n ' y  a pas de 

s i t u a t i o n  ideale,  ,Les d i f f i c u l t e s  sont nombreuses pour dresser un 

b i  1 an complet e t  éval uer  cer ta ines données, notamment 1 e coOt par  

é tud iant  e t  par qua1 i f i c a t i o n  acquise, l e  coOt g loba l  en tenant 

compte des f r a i s  en t i e rs  - admi n i  s t ra t i on ,  product ion, encadrement 

etc.. . On peut evaluer l e s  coQts à p a r t i r  du nombre d 'e tud iants  

i n s c r i t s ,  du nombre d 'un i  tgs  de valeur obtenus, de diplômes ou quali,- 
f i c a t i o n  f i n a l e .  

Toutes consi d e r a t i  ans pesées, i 1 ex i  s t e  des recherches qu i  

nous permettent cer ta ines a f  f i  rmations e t  c e r t a i  nes comparai sons. 

Par exemple , une etude de 1 'Open Uni vers i  ty de Londres postu le que 



deux années d'etude d 1'O.U. valent approximativement deux annees 

d'étude dans un campus uni versi t a i r e  t rad i t i onne l  . Et ce t te  étude 

af f i rme que l e  coût par étudiant pour un t r imest re  complet es t  net- 

tement plus f a i b l e  a l'Open Univers i ty qu 'a i l l eu rs .  ( 5 )  

Mais l e  nombre élevé de variables rend t r ès  d i f f i c i l e  une 

analyse comparative. Nous nous contenterons i c i  de donner l es  rap- 

por is  de quelques recherches sérieuses. 

1 .l L'  ALBERTA CORRESPONDENCE SCHOOL (A. C . S. ) 

A. Les c r i t g res  determinant les  couts e t  l es  bénefices des cours 

par  correspondance. 

Un calcul  basé sur un cours complet6 par l ' é t u d i a n t  nous 

donne une vue p l  us rea l  i s te  des bén?fi ces totaux de 1 ' enseignement 

a 1 ' A l  berta Correspondence School comparé a 1 'enseignement r?gul i e r .  

Voici un tableau des calculs des coOts pour un cours compteté (6 )  

SENIOR HIGH SCHOOL 

CoUt du nombre t o t a l  des cours completés par les  
gtudiants de 1 'A.C.S. (7). ............................... 178 394$ 

Equi val ence en cours compl ét6s : 20 cours équi val ent  
3 un High School Senior complet 
178 394$ =L 20 = ........................................ 8 9209 

Equi valence pour un étudiant  de 1 ' A.C. S. : 
5 c red i t s  équivalent a un cours de High Schoal qui  
comprend 30 cred i ts :  30 + 5 = 6 .......................................... 8 9 2 0 $ +  6 =  14785 

(5)  Dans "Etudes ouvertes" de MacKenzie, Postgate e t  Scuphan - 
UNESCO 1977. 

(6) Ces calculs sont t i r é s  de 1 'annge sco la i re  75-76. 

( 7) A.C.S. Alberta Correspondence School . 



JUNIOR HIGH SCHOOL. 

CoOt du nombre t o t a l  de cours complétés par l e s  e tud iants  
............................ de 1 ' A * C * S * * . * * . * * * * . . - -  37 193$ 

Equi valence en cours compl et&s 
30 cours équvalent a un Junior  High School complet 
37 193 t 30= .......................................... 1 2398 

Equivalence pour un e tud ian t  de 1'A.C.S. avec l a  même 
base que pour l e  ca l cu l  d'un cours complet (35 e 5 = 7) 
1 239 7 = ......................................... 177$ 

ELEMENTAIRE. 

CoOt du nombre t o t a l  des cours in tégres comprenant tous ............................... l e s  su je ts  de 1 'A.C.S.. 2 7348 

Equi valence en terme d 'e tud iant  F.T. E. ( 8 )  
33 cours in tégres  sont équivalents a un cours FTE complet 
2 734 + 33 = ........................................ 828 

La some pour un cours F.T.E. complet. 

Senior High School .................................... 1 4878 

Junior  High School .................................... 1778 

.......................................... Elernentary.. 82$ 

Tota l  ................................................. 1 746$ 

Le coîlt n e t  d 'operat ion de 1 'A.C.S. pour 75-76.. ..... 2 228 728$ 

Le coQts par  e tud ian t  F.T.E. bas? sur  un cours complet 
a ~ 'A.c .s .  2 228 728 t 1 746 = .................... 1 276.47$ 



B. La di f férence de coûts. 

Le coQt par  é tud iant  au système r é g u l i e r  pour un cours 

complet , . s i  1  'on se repor te  au Cost Bene f i t  Study o f  t he  A lber ta  

Correspondence School , e s t  de 1  794$. , 

Donc l a  d i f fe rence de coût pour un cours complet en t re  

1  'enseignement rëgul  i e r  e t  ce1 u i  de 1 'A l  be r ta  Correspondence School 

es t  de 517.53$ à 1 'avantage de l a  formation a distance. 

LA STATEWIDE EXTENSION EDUCATION NETWORK. 

A. Le contexte. 

L  ' uni  ve rs i  t e  du Wisconsin a  prevu deux d i f f useurs  audios 

e t  un d i f fuseur  vide0 r e l i e s  a 17 s ta t ions  recept r ices  a t ravers  

1  ' Etat .  Le cours d 'admin is t ra t ion  c r @  pour 16 semaineset d'une 

duree de 23 heures par  semaine, s 'adressa i t  a 48 ë tud iants .  C'est  

un cours de 3 c r é d i t s  prealabTesa un programme de ma'î tr ise e t  né- 

cessaire pour ceux qu i  n ' o n t  pas de préparat ion s c o l a i r e  en admi- 

n i s t r a t i o n .  

B. Avantages economi ques . 

Avec un enseignant, 48 étudiants su r  t o u t  l e  t e r r i t o i r e  

de 1 ' E t a t  du Wisconsin sont capables de su i v re  un cours en admi- 

n i s t r a t i o n .  

A 1  'Univer$i  t ê  du Wisconsin-Oshkosh, l e s  t a r i f s  pour l e s  

cours au niveau de l a  maCtrise sont approximativement 55.00$ par 

c rêd i  t. Les t a r i f s  pour l e  système SEEN (9) sont de .09$ de l 'heure 

(9) Statewide Extension Education Network 



P a r  é t u d i  a n t  ou 1 ;44S par c r é d i t  pour une session de 16 semaines. 

S i  ce cours en admin is t ra t ion  e t a i t  dispense à 16 ëtudiants 

sur  l e  campus, l e  coût s e r a i t  de 2 6409 (16 é tud iants  X 55.008 par  3 

c réd i t s ) .  32 étudiants de plus 7 suivent  l e  cours 3 10 endro i ts  

d i f f é r e n t s  pour un montant de 138.24$ (32 é tud iants  X 1.44$ X 3 cre- 

d i t s )  . Les t a r i f s  par c r é d i t  pour une heure par é tud ian t  pour 48 (32 + 16) 

etudiants sont r e d u i t s  de 55$ pour un enseignement t r a d i t i o n n e l  3 

seulement 19.29$ pour l e  même cours u t i l i s a n t  SEEN. Sans compter 

l e s  économies r é a l  isées en tenant compte du t ranspor t  des étudiants 

qu i  on t  peu a se déplacer pour su iv re  l e  cours par  SEEN. 

1.3 LES AVANTAGES ECONOMIQUES LIES A LA RADIO D'ENSEIGNEMENT. 

Parmi 1 'ensemble des moyens techniques de communication de 

masse, l a  rad io  demeure non seulement l e  p lus  universel lement repan- 

du mais aussi un de ceux qu i  coûte l e  moins cher en terme de re-  

1 a t i o n  product ion/d i  f fus ion/audi  teurs . Bates e t  Kern de 1 'Open 

Un ive rs i t y  dans une etude comparative des coats en t re  d i f férentes 

techniques de communication pour d i f f e r e n t s  nombres d 'é tud ian ts  pour 

320 minutes de cours, nous fournissent l e s  données suivantes. 

Coûts de product ion e t  de d i f f u s i o n  des medias en l i v r e s  s t e r l i n g  de 
1976 par  e tud ian t  pour 320 minutes. 

Nombre d l? tud iants  : 

I n s c r i t s  : 1 O0 200 300 500 1 000 2 O00 3 O00 

T.V. 348 11 7 116 70 35 17 12 

Radi O 48 24.32 16.04 9.66 4.81 2.41 1 ..60 

Disques - - 18.20 13.82 9.72 6.65 4.86 4.29 

F l  ex i  -d i  sques -- 30.05 20.87 13 20 7.29 3.65 2.43 

Cassettes 38.83 20.53 14.44 9.56 5.90 4.07 3.46 



d'ou l a  consta ta t ion  suivante des auteurs: 

"La r a d i o  e s t  l e  medium l e  moins coQteux pour des 
cours dispenses à p lus de 500 étudiants,  avec ou 
sans l e s  coûts de productions.* 

En p lus des economies de product ion e t  de d i f fus ion,  l a  

rad io  comporte des coats moins eleves d' invest issement, po'trr 

1 e producteur, l e  di f fuseur e t  1 ' audi teur  quand on regarde l e s  p r i x  

des apparei ls  e t  de 1'Bquipement: e t  qu'on l e s  compare a ceux de 

l a  te lev i s ion .  

A ins i ,  1 'enseignement-radio, permet des economies de per- 

sonnel, d16nergie e t  d'espace pour l e  producteur e t  des economies 

de temps e t  d 'argent  pour 1 'audi l e u r  e t  1 e professeur (pas de depl a- 

cement campus-maison, possi b i  l i t e  de ne pas r e t e n i r  l es services 

d'une gardienne, 1 'audio-cassette e s t  moins chere que l e  video- 

cassette, etc.. .) De plus, l es  coOts de remplacement d'équipement, 

de rep r i se  de product ion, d'entratnement e t  de remplacement de 

personnel su ivent  probablement l a  même courbe des coOts quand, sur  

chacun de ces items, on compare l a  rad io  e t  1 a té lev i s ion .  

1.4 Vo ic i  quelques constatat ions ti rees de d '  autres études qu i  comparent 

1 es coOts de 1 'enseignement d i  t t r a d i t i o n n e l  e t  de 1 'enseignement 

a distance: 

1 . Le coût  de 1 'enseignement par Btud iant  a temps p l e i n  pour 21 000 

etud iants  s 'evaluent a 556 l t v r e s  s t e r l i n g  de 1973 pour 1 'Open 

Univers i ty .  Il e s t  de 830 l i v r e s  pour une u n i v e r s i t e  t r a d i t i o n -  

n e l l e  du même pays. (Lumsden e t  R i t c h i e  1975, p. 265). 



2 .  Le coût d'un diplômé es t  4 fo is  moins élevé dans ce t te  univers i  t é  

(Open Uni vers i  t y  ) que dans une autre uni vers i  t é  t rad i t i onne l  l e  

(D i rec t  1978 1 p. 42). 

3. L'étude réa l  isee en Sugde au su je t  du perfectionnement de 45 000 

maCtres en mathématique conclut que ce programme-radio a coQté 

60 couronnes suédoises par enseignant recycle a lors  que l e  coQt 

estimé d'un t e l  programme avec des méthodes p l  us t r a d i  t ionnel  l es  

s 'e tab l  i s s a i t  autour de 2 000 couronnes par ind iv idu.  (D i rec t  

1979. 1 p. 61). 

4. Evaluation des coûts pour des pro je ts  u t i  1 i san t  des médias com- 

pares a un enseignement conventionnel en c l  asse: 

Coût annuel par étudiant  Coût annuel Dar etudiant 
médi as conventi onnei 

Mexi CO Tel esecundari a. .......... 149$ 

B r i  ti sh Open Uni vers i  t y  ......... 1 ZOO$ 

Austral i an Radi O Correspondence 
School .......................... 31 O$ 

Telekel log., ............. 143$ 

Japan NHK Gakuen ................ 3088 

........ Kenya Teachers Program.. 1 00$ 

T i re  de: Learning depends more on how a medium i s  used than on 

w h i  ch Medium i s  used Ins t ruc t iona l  Technology Report, May 1974. 

On peut enfin a jouter  certaines etudes, toujours de l'UNESCO 

qui montrent encore une f o i s  , moyennant 1 es nuances indiquées, 1 'écono- 

mie que représente 1 ' u t i l i s a t i o n  de l a  formation a distance. 



1.5 L'UNESCO 

L'UNESCO a mené une longue étude sur la rentabilite 

économique de la formation a distance.(lO) 

Dans une comparaison entre les universités ouvertes 
(correspondance et radio) et les universi tes traditionnel les, les 
recherches ont amene les conclusions suivantes: 

- Les coûts des universi t6s ouvertes sont d'abord des coQts de 

production et d'affranchissement des matériels. 

- Pour les uni versi tés traditionnel 1 es, les coûts consistent sur- 

tout en traitement des enseignants et en administration - bâtisse, 
chauffage, entretien, etc. . . 

Dans les 4 types de coQts étudi es, les conclusions sont: 

- Le coût de fonctionnement moyen par étudiant est plus ?levé pour 

un Peu pl us du quart dans les universi tes traditionnelles. 

- Le coût d' investi ssement par étudiant des uni versi tés ouvertes 

ne represente que 6% du coût des universi t6s traditionnel les. 

- Le coût de fonctionnement par diplôme serait egal même si. le taux 

d'abandon de 1 'uni versité ouverte etai t de 85%. 

- Le coOt des ressources en materiel des universites ouvertes ne 

represente que le si xi éme du coUt des uni'versi tes traditionnel les. 
1 

(1 0) L ' Bconomi e des nouveaux moyens d ' ensei gnement . Imprimerie Populaire 
de GenGve- UNESCO, 1977. 



Un autre aspect de l a  r e n t a b i l i t ë  economique, commun a toute 

education des adultes, à t r a i t  au marché du t r a v a i l .  

L 'é tud iant  de l a  formation a distance continue à t r a v a i l l e r  

e t  demeure p roduc t i f  pour l a  société. 

Enf in , on constate une économie de personnel appréci ab1 e. 

Le r a t i o  maftre-el èves var ie  t rès  peu dans 1 'enseignement régul i e r  

e t  diminue selon l e  niveau. P r &  de 1/30 au primaire, il est  1/25 

a 1/27 au secondai r e  e t  1 /15 ou 1/18 au col  l e g i a l  . 

Dans l a  formation a distance, ce r a t i o  e s t  beaucoup plus 

glevé e t  i r a i t  dans certa ins cas aux environs de 1/325, sans t e n i r  
compte des abandons d 'etudiant  en cours d'étude. Le nombre d 'e tud i -  

ants peut c r o î t r e  sans préjudice 3 l a  qua1 i te des cours. 

2. RENTABILITE SOCIALE 

La formation a distance joue un r ô l e  important dans les  

ob jec t i f s  modernes de 1 'êducation: 

- E l l e  démocratise 1 'enseignement en re jo ignant une c l  i en të l e  qui 

se ra i t  autrement négligee - isoles,  handicapes, etc... 

- Elle favor ise 1 ' éga l i t e  des classes en t r a i t a n t  tous les  êtudiants 

de l a  même façon. 



RENTAB I L  I T E  PEDAGOG 1 QUE 

La formation à distance a f a i t  ses preuves e t  toutes les  

etudes a r r i ven t  aux mêmes conclusions: aux examens terminaux, les  

étudiants de ce t te  formation sont toujours aussi b ien cotes que l es  

autres e t  t rès  souvent même obtiennent de mei 11 eurs resul  t a t s  . 

La formation à distance a favor isé largement une pedagogie 

ind iv idue l  l e  adaptée aux besoins de chacun, respectant ses apti tudes 

e t  son rythme d'apprentissage. Rte favor i  se 1 ' i n i t i a t i v e ,  l a  d i sc i -  

p l  i ne personnel 1 e. 

Pour toutes ces raisons, e t  bien d 'autres que l ' o n  pour ra i t  

ajouter, l a  formation 3 distance est  un mode d'enseignement t rès  

rentable. Dans l e  developpement socia l  actuel e t  dans l a  conjoiicture 

économique d i f f i c i l e  que nous traversons, e l l e  devra i t  de plus en 

p l  us occuper une place importante. 



CHAPITRE III 

PEDAGOGIE DE LA FORMATION A DISTANCE 

Selon l a  definition aue nous avons retenue, l a  formation 

a distance consi s t e  essentiel 1 ement dans une communication sys terna- 
tique etabl ie  entre une ou des personnes e t  un message educatif, trans- 
mis par un moyen technologique. Nous essaierons de voir comment ce t te  
communication du message respecte 1 'environnement, au sens large, de 
1 'étudiant e t  s a t i s f a i t  aux exigences de la pgdagogie. Puis, a l lan t  
p l  us loin dans l e  d?tai 1 ,  nous suqaSrerons un modèle de planification 
de ce message e t  un modele de ''design". 

1 . L ' ENVIRONNEMENT DE L ' ETUDIANT A DISTANCE 

Dans l a  pratique actuel l e  de 1 'enseignement sur l e s  campus, 
l 'é tudiant  rencontre reguliSrernent un professeur dans un l ieu precis, 
a des heures determinées, au sein d ' u n  groupe. 11 noue des relations 
avec l e  professeur e t  l e  groupe, q u i  parfois se  poursuivent en dehors des 
heures de cours e t  faci 1 i tent  sa formation'. De plus, 1 'atmosphere de 
1 'bcole, où circulent maîtres e t  etudiants de diverses disci p l  ines,  
cree une ambiance suscepti bl e de stimuler son goQt d'apprendre. 

Coupe des professeurs e t  du milieu scolaire ,  1 'etudiant a 
distance v i t  une autre situation. La question se  pose: peut-il a t te in-  
dre les  mêmes resul ta ts  que celui qui freauente l 'bcole? La majoritb 
des pedagogues 1 'affirment: i l s  s 'appuient sur 1 'efficaci t e  de la tech- 
nologie educative lorsautel  l e  e s t  bien u t i l i sée .  

D '  aprss M i  l i e r  (1 970), les premisres conditions , preal ables 
b toutes les  autres, que doivent respecter les médias, s ' i l s  entendent 



sauvegarder l'environnement d'apprentissage de l 'êtudiant 3 distance, 
sont 1 es sui vantes : permettre 1 ' actes i ndi vidual i sé aux messages dans 
les lieux e t  aux  heures désirés; favoriser des messaqes qui s'adres- 
sent 3 plus d'un sens; rendre possible 1 'ut i l isat ion répétée des mes- 
sages; laisser 1 'étudiant progresser a son rythme personnel t o u t  en 
1 ui permettant la consul tation des personnes-ressources sel on ses be- 
soins; just if ier  leur coût par des économies du temps consacre a l ' ap-  

prentissage ou a l'enseignement. Sous cet &lairage, jetons un coup 
d'oei 1 sur les technologies. 

L'imprimerie e t  la télématique diffusent des messages 
scripto-visuels. Toutefois, même si la télematique peut faire rêver, 
i l  n'en demeure pas moins qu'elle n'en e s t  encore qu'a ses premiers 
essais e t  qu 'on  n'entrevoit pas son éclatement avant de nombreuses an- 
n6es. Par contre, l'imprimé a déj8 conquis ses le t t res  de noblesse. 
Lorsque au document de base, scientifiquement conçu, s 'ajoutent u n  
guide d16tude, des cahiers d'exercice, voire la l e t t r e  informatisée ou 
le journal de liaison, i l  répond a la plupart des attentes. Sa fai-  
blesse réside dans l e  f a i t  qu'il ne s'adresse qu'a l a  vue e t  qu'il  ne 
faci 1 i t e  guiire 1 ' fichange entre 1 ' étudiant e t  une personne ressource. 

La radio, 1 ' audio-cassette, 1 a 1 i gne ouverte, l e  repondeur 
automatique se cantonnent dans 1 e domaine sonore. L'acces au message 
diffusé par cette technologie es t  aujourd' h u i  pratiquement universel 
e t  économique. L'audio-cassette comble les lacunes de la radio e t  la 
ligne ouverte e t  etabl i t  des contacts que ne permet pas 1 ' imprimé. 

La tél&vision, en direct ou par cabîe, la vidéo-cassette 
ou le  vidéo-disque transmettent un message que captent la vue e t  1 'oufe. 
Par ailleurs, nous voici en prgsence d'une technologie lourde dont l e  



coût e s t  s i  élev6 que nous hësitons a l a  recommander d 'au tan t  p lus 

que des études recentes tendent à demontrer q u ' e l l e  n ' o f f r e  pas un 

avantage marqué sur 1 a radio. (1 1 ) 

2. LES EXIGENCES DE LA PEDAGOGIE 

Dans l a  formation a distance, 1 ' é tud ian t  r e ç o i t  un messa- 

ge qui l e  guide dans son cheminement e t  remplace en quelque so r te  l e  

professeur t r a d i  t ionne l  dont i 1 assume 1 es fonct ions.  L'analyse des 

theor ic iens  revg le  que ces fonctions sont mu l t i p les ;  d'on l a  d i f f i -  

c u l t e  de red ige r  l e  message e t  de c h o i s i r  l e s  médias appropries. 

Robert Gagne groupe sous l e  t i t r e  "d 'kv6nehents di enseigne- 

ment" one première categor ie de fonctions. Ce l les-c i  cons is ten t  a mo- 

t i v e r  l 'e tud iant ,  1 ' in former des o b j e c t i f s  a a t te ind re ,  l 'amener à un 

re tou r  sur l e s  connaissances dgja acquises, 1 ' o r i e n t e r  dans son appren- 

t issage, arneliorer ses capacites de ri$morisation, l e  pousser a des 

t r a n s f e r t s  ou 3 l a  genéral i s a t i o n ,  provoquer son d é s i r  de r e u s s i r  e t  

enf in à 1 '6valuer .  

Le même auteur r e u n i t  sous un aut re  chef l e s  tâches qu i  v i -  

sent a organiser  l e  conte~iu des connaissances ou des apt i tudes que d o i t  

m a t t r i s e r  1 'e tud iant .  Il subdivise ce contenu dans l e s  cléments su i -  

vants : in format ion  verbale (idëes, proposi t ions,  ensemble de proposi- 

t i ons  i n t e r r e l  iêes)  : habi l e t e s  i n t e l l  ectuel  l e s  (concepts, regles,  r6-  

g l  es d 'o rdre  supgri  eur) ; s t r a t e g i e  cogn i t i ve  ( s t r a t g g i e  d 'apprentissage, 

s t ra teg ie  de rêso l  u t i o n  de problèmes) ; a t t i t u d e  i habi l e t e s  motr ices. 

Une etude comparative des dfvers medias nous mene à c r o i r e  

qu'aucun d'eux ne s a u r a i t  a l u i  seul s a t i s f a i r e  3 toutes ces exigences. 

(11) La radio:  modele ouvert e t  economique de 1 'enseignement à d i s -  
tance, Gaston Bellegare, SPP-U.Q.T.R. , 1981. 



Par contre, 1 'utilisation en complementarité de deux medias ( v . g .  do-  

coments scripto-visuels et radio enrichie d'une 1 igne ouverte) cou- 
vrirait toutes les taches. 

Il f au t  toutefois remarquer que dans l'enseignement de quel- 

ques disci pl ines un travail de 1 aboratoi re est  requis. 

S i  nous tentons une synthese des possibilités e t  des limi- 
tes du message transmis par un média technologique en fonction de la 
pédagogie , nous formul ans 1 es concl usions suivantes. 

Le message imprime scripto-visuel offre de tres nombreux a- 
vantages. En pl us de respecter l ' environnement d ' apprentissage de 1 ' 8-  

tudiant, i l  se prête bien 3 1 'enseignement des contenus. II presente 
cependant des faiblesses: i l  ne developpe pas chez 1 'étudiant le sens 
de 1 'Bcoute: i l  rend plus lentes les relations entre 1 letudiant et  un 
tuteur eventuel; i l  n'etablit pas des contacts entre etudiants: permet 
diffici 1 ement 1 es modifications nécessai res pour une mi se a jour rapi - 
de. 

Les médi as sonores combl ent certaines carences des documents 
imprimés : i 1 s favori sent 1 'apprentissage de 1 'écoute, les relations des 
étudiants avec le tuteur, la creation d'une certaine chaleur humaine e t  
supportent bien les modifications de dernière minute. 

UN MODELE DE PLANIFICATION 

Le modsle de planification de 1 'enseignement que propose 
Raymond Paquin, (12) de 1 'universitê du Québec à Trois-RiviGres, peut 
être utile a t o u t  professeur mais i l  s'impose d'avantage a celui q u i  se 

(12) PAQUIN, Raymond: Un modele d'enseignement individualise assisté 
de la television, SDP, 1980. 



pencherait sur l a  formation à distance. 

Sous sa forme schfimatisee ce rnod6le comprend sept @tapes. 

i 
1 2 3 4 5 6 7 

/' 0 
\ \ 

/ 

'Feed-back 
J, 

Reprenons 1 es composantes c i  -hau t menti onnees. 

d e n t i f i e r t  b r m u l e r  1 P l a n i f i e r  1 Sélect ion- 
3 l e s  objec- l e s  objec- l e s  evene- ner l e s  

1 ) I d e n t i f i e r  l e s  o b j e c t i f s  terminaux. Après a v o i r  determiné l e s  buts 

d 'un programme, on d o i t  precéder i! l a  mise en place des o b j e c t i f s  

terminaux, c 'est-3.-dire ce que 1 'on veut que 1 ' é tud ian t  s o i t  capable 

de f a i r e  1 orsqu ' i 1 aura termi në son apprentissage dans t e l  1 e a c t i  v i  të .  

P l a n i f i e r  1 Procéder a 
l e s  s t r a t e -  1 'évalua- 

-+ qies t i o n  
d 'ensei  - formative 
gnemen t 

A 1 

, 

2)  Formuler 1 es o b j e c t i  f s  d 'apprentissage. Cette tâche consiste a 
r a f f i n e r  l e s  o b j e c t i f s  terminaux; e l l e  nécessi te l a  d e f i n i t i o n  de 

cer ta ines classes de produ i ts  d'apprentissage que 1 'on espere obte- 

n i r .  I c i ,  nous devons determiner s i  l e  p r o d u i t  d 'apprent issage es t  

une Information, une hab i le té  i n t e l  l e c t u e l  l e ,  une s t r a t é g i e  cogni- 

t i v e ,  une a t t i t u d e ,  une hab i le té  motr ice. 

- - 

Proceder 
à 1 'éva- 

-'1 u a t i  on 
sommative 

! 

t i f s  t i f s d ' a p -  ents medi as 
terminaux prent issage d 'appren- per t inents  

t issage 

3) P l a n i f i e r  l e s  gvenements d '  apprentissage. L'apprent issage e s t  con- 

sequent 3 des evenements. 11 e x i s t e  des condi t i o n s  d ' apprent i  ssaqe 

qu i  f avo r i sen t  te1 p rodu i t  d'apprentissage. 11 e s t  b ien démontre 

que 1 'apprentissage d'une reg le  ou d'un concept ne se f a i t  pas de 

l a  même façon que 1 'apprentissage d'une informat ion verbale, e t c .  

b 3 A A P A 



4 )  Sélect ionner l e s  medias per t inents .  Cette etape a consiste a sé- 

l ec t i onner  l e s  médias per t inents  a l a  r é a l i s a t i o n  des étapes pré- 

cedentes t o u t  en suivant  des rggles de se lec t i on  préalablement 

determinées. 

5)  P l a n i f i e r  l e s  s t ra têg ies  d'enseignement. Il s ' a g i t  de p l a n i f i e r  

des s t r a  tégies pour i n i t i e r ,  av iver  e t  supporter 1 'apprentissage 

e t  l a  façon de proceder au moment de l a  d i f fus ion.  

6) Procéder a 1 'éva luat ion  formative, C'est  un temps de v g r i f i c a t i o n  

qui  nous permet d ' e t a b l i r  un d i a ~ n o s t i c ;  à l ' a i d e  de collegues 
specia l  i s t e s  , de consultants , on e tud ie  s i  no t re  processus appa- 

r a î t  prometteur, puis on procede a un p ré - tes t  sur  une p e t i t e  po- 

pu la t ion .  C 'es t  une évaluat ion en cours de route .  

7)  Procéder % 1 'éva luat ion  sommative. Nous sommes a 1 'eva luat ion  de 

1 'apprentissage. Le t e s t  qu i  permet de c o n t r ô l e r  1 'apprentissage 

f o u r n i t  un feed brick qu i  nous ramène aux o b j e c t i f s .  

Toutefois, l e  modèle de p l a n i f i c a t i o n  de Paquin présuppose 

ou sous-entend sans l e s  décr i re  sp~cifiquement,un c e r t a i n  nombre de 

var iables c ruc ia les  a un niveau de reuss i te  acceptable de c e t  enseigne- 

ment mediat ise: quant i  t e  d ' in format ion pouvant ê t r e  transmise ii un é- 

tudiant- recepteur  a 1 ' i n t e r i e u r  d'un cours de X heures, niveau d 'abs- 

t r a c t i o n  de c e t t e  i nformati on, capaci t é  d'encodage du professeur e t  

de décodage, de d iges t ion  de ce t te  in format ion par  un é tud ian t  % 1 ' i n -  

t é r i e u r  d'un cours de X heures, s t y l e  c o g n i t i f  de c e t  Btudiant ,  con- 

t r a i  ntes organi smiques de 1 'é tud iant  face au contenu du message d'en- 

sei  gnement, s t y l e s  sonore, v isue l  , verbal e t  d ' é c r i  t u r e  du message 

d' enseignement, modes d'  i n t e r a c t i o n  de 1 'é tud i  a n t  avec ce message 

d'enseignement, etc. .. Les var iables sous-entendues par  Paquin r e l g -  

vent donc du 'Clesignudu message d'enseignement. 



4.  U N  NODELE DE "DESIGN" DU MESSAGE 

Patrick O .  Marsh de la California State University a Sacra- 
mento a élabore e t  expérimentg un modele de "design" du message que 
nous croyons être d' avant-garde. 

A la suite de nombreuses etudes portant aussi bien sur les 
rhétoriciens antiques (Aristote, Cicéron, Quintil ien) que sur les au- 
teurs modernes (McLuhan, Shannon e t  Weaver, Schoder , Neisser , Hsia 
etc.. .) blarsh en arrive a 1 'équation suivante: 

la durée du message = quanti té d'information 
compl exi té du message 

Pour comprendre cette formule i l  faut suivre 1 'auteur dans 
sa démarche. 

Premiere étape 

Le concepteur établ i t clairement 1 'objectif de son message 
veut-i 1 informer, motiver, expl iouer , instruire, résoudre un probl Gme, 
convaincre, démontrer, di vertir ou transformer 1 'etudiant? 

Puis, i l  se tourne vers 1 'etudiant dont i l  essaie de déter- 
miner le profil : niveau de connaissances, nature de ses opinions, e t  de 
ses prCjugés, sa réceptivi téz  son style d 'apprentissage. 

Le concepteur tente alors de résumer en une phrase l'essen- 
ce du message qu'il entend transmettre. Ce "code genétique" contien- 
dra en germe tout l e  contenu du message. 



Enfin, il d e f i n i  t en terme de comportement ou de performance 

ce q u ' i l  a t tend de l ' e t u d i a n t .  06s l o r s  il e s t  p r ê t  3 aborder l e  nume- 

ra teur  de 1 'equation. 

Deuxi ème Btape 

L 1 i d ? e  maîtresse ou l e  "code génêtique" e s t  subdiv i  see en d iver -  

ses idees p r inc ipa les  qui  à l e u r  tou r  peuvent se subd iv iser  en idées 

secondaires. Ayant en t ê t e  l e  p r o f i l  de 1 ' e tud ian t  e t  l e s  o b j e c t i f s  du 

message, l e  concepteur c h o i s i t  3 t ravers  une 1 i s t e  de procédés ceux q u ' i  1 

jugera l e s  p lus  aptes 3 r é a l i s e r  concrëtement son p r o j e t  e t  l e s  u t i l i s e  

dans un ordre pe r t i nez t .  

A 1 ' a ide  de diverses matr ices qui  t iennent  toujours compte 

a l a  f o i s  des o b j e c t i f s  du depart, du p r o f i l  de 1 ' f i tud ian t  e t  du degr6 

d 'abs t ra t i on  des idées developpées, l e  concepteur s 'assure de l a  val i - 
d i  t e  de 1 ' operat ion precédente . Il a dès 1 ors  détermine 1 a quant i  t é  

d ' in format ion de son message. 

Troisieme étape 

La deuxième p o r t i o n  de 1 'équation de Marsh se rapporte a l a  

complexite du message. La densi t é  e t  l a  d i v e r s i t e  l a  composent. Cel- 

l e s - c i  i n f l u e n t  sur 1 ' e f f o r t  c o g n i t i f  e t  1 ' a t t i t u d e  p o s i t i v e  de recep- 

t i v i t e  de l ' e t u d i a n t .  Cet e f f o r t  e t  c e t t e  a t t i t u d e  seront  t o u t  au l ong  

de 1 a transmission du message ,proportionnel l e s  aux niveaux de densi t f i  

e t  de d i  vers i  t e  que l e  concepteur y aura inserés. 

Cet te a t t i t u d e  de r e c e p t i v i t e  e t  c e t  e f f o r t  a connaCtre né- 

cess i ten t  donc l a  mise en oeuvre d'une s t r a t é g i e  de transmission t a n t  

au p lan  de l a  d i v e r s i  t é  que de l a  densi te du message. Plus ieurs des 

élements dont c e t t e  s t r a t é g i e  d o i t  t e n i r  compte proviennent du p r o f i l  

de 1 'e tudiant ,  des o b j e c t i f s  de comportement v ises e t  des i n t e n t i o n s  

globales du concepteur. 



L'ensemble de ces éléments const i tue donc l e  contexte de 

transmission a 1 ' i n t é r i e u r  duquel l e  concepteur etab1 i t 1 es niveaux . 

de densite e t  de d i v e r s i t e  requis.  Un modOle global de diffusion 

permet de c h o i s i r  l a  structure e t  l e  s t y l e  du message, ses Bléments 

sonores e t  v isuels.  



CHAPITRE I V  

ORGANISATION 0' UN SYSTEME DE FORMAT I O N  A DISTANCE. 

11 nous reste  a proposer, pour l e  niveau co l l eg ia l ,  un sys- 

teme bien p l an i f i é ,  des structures bien e tab l ies  qui permettront un 

développement harmoni eux ~t e f  f i cace . 11 n ' exi  s t e  pas de sys teme 

.idéal mais il exis te  des constantes que nous retrouverons dans tous les  

cas que nous avons Btudies. 

Nous donnerons donc une synthèse rapide des dif fgrentes 

organisations que nous avons étudiées pour ensui t e  proposer un modOl e 

que nous croyons suscepti b l  e de bien répondre aux ex i  genccs admi n i  s t ra-  

t i ves  e t  pedago&ques de l a  formation à distance, aux besoins des 

etudiants qui doivent ê t r e  au centre de nos preoccupations e t  aux as- 

p i  ra t ions 1 égi times des col  1 eges intéressés . 

1 . MODELES D'ORGANISATION 

La formation 3 distance es t  essentiel lement "une af fa i re 

global en. L'enseignement. es t  l a  rêsul tante d'un t rava i  1 d'bqui pe 

depuis l a  p l an i f i ca t i on  des cours jusqu'3 l a  remise des c rgd i t s  ou 

des diplomes. L'apprentissage de l le tud iant  es t  l e  noeud du pro je t .  

L 'e tud iant  es t  donc encadre e t  su i v i  systématiquement par une s t ruc-  

tu re  organisationnel l e  e t  opérationnel le .  

Selon les  ob jec t i f s  poursuivis e t  l e  contexte socio-econo- 

mique e t  éducat i f ,  un systeme de formation a distance adopte une struc- 

tu re  d i f fbrecte ,  une organisation adaptée aux i n s t i t u t i o n s  e t  aux 

besoins a sa t i s fa i re .  



1.1 Modèles i n s t i t u t i o n n e l s .  

Toutes l es  études f a i t e s  recemment sur  ce p o i n t  nous 

amènent à d i s t i nguer  4 pr inc ipaux modeles opérat ionnels, même s i  

b ien sGr il en e x i s t e  d 'autres.  Ce sont l es  modèles pr inc ipaux 

que l ' o n  trouve avec des modi f icat ions mineures dans l a  grande 

ma jo r i t e  des cas. Nous prenons l ' u n i v e r s i t g  comme organisme de 

base puisque c e t  organisme se trouve dans tous l e s  pays. 

1  1  1  Uni vers i  t és  autonomes de formation a d i  stance. 

Ces i n s t i t u t i o n s  ont  toutes l e s  fonc t ions  e t  responsabi 1  i tes 

academiques , pedagogiques e t  administ rat ives d '  une uni  ve rs i  t e  t r a d i  - 
t i onne l l e .  E l l e s  peuvent ob ten i r  des d r o i t s  sur  des cours ex ter ieurs  

ou produ i re  l eu rs  propres cours. E l  l e s  sont entièrement responsables 

de l a  gest ion des cours, de l a  formation des Btudiants. E l l e s  decer- 

nent l eu rs  propres diplômes. On peut c i  t e r  comme modëles l e s  p l  us 

connus : Open Uni ver  s i  tÿ, Royaume-Uni ; UNED- Espagne; AIOU- Pakistan; 

Athabasca e t  Open Learni ng I n s t i  t u te -  Canada, etc. . . 

1.1.2 La formation il distance intégrée aux s t ruc tures  exis tantes.  

On ret rouve sous c e t t e  formule 1  es uni  ve rs i  tes  t r a d i t i o n n e l  l e s  

qui  o f f r e n t  des programmes d'enseignement à d i  stance dans cer ta ins  

departements. On peut constater cer ta ines v a r i  antes secondaires . 

Dans p lus ieurs  i n s t i t u t i o n s  (Un ivers i té  du Wisconsin, l a  

p lupa r t  des un ive rs i  tes amgricaines) l a  formation a distance re lève 

de l a  responsab i l i té  d'une u n i t g  d i s t i n c t e  qu i  assume a l a  fo is  

l e s  fonctions d'enseignement e t  d '  administ rat ion.  



A i l l e u r s ,  l es  déjartements ou facul tés acceptent des etudiants 

in ternes dans une s t ruc tu re  t r a d i t i o n n e l l e  e t  des é tud iants  externes 

par  l a  formation iî distance (Uni vers i  t y  o f  New-England, Aust ra l ie ;  

Un ivers i ty  o f  Zambia, e tc . .  . ) 

Enfin, cer ta ines uni  vers i  tés  (Moscou) on t  adopte une s t ruc-  

t u r e  mixte, combinaison des deux premiers cas : 1 es fonct ions admi n i  s- 

t r a t i v e s  re levent  d'une uni t é  d i s t i n c t e  e t  l e s  tâches d'enseignement 

sont  assumees par  l e s  dgpartements ou facu l tés  concernés. 

1.1.3 Un serv ice de formation a distance. 

Nous retrouvons a l  ors un organisme i ndependant, possib le-  

ment pr ive ,  qu i  développe des cours e t  f o u r n i t  l 'enseignement qu i  

prépare l e s  étudiants aux examens e t  diplames décernes par  l e s  

uni vers i  tes  t r a d i t i o n n e l  l e s  (Uni ver s i  t y  Correspondence Col 1  ege, 

Wolsey-Hal 1 , Angleterre; Hermods- Suède, etc..  . ) 

1.1.4 Une co l  l abo ra t i on  i n t e r - i n s t i  t u t i onne l  l e .  

C'est  l e  cas de d i f f g ren tes  un ive rs i  t é s  q u i  rassemblent 

l eu rs  forces pour développer un système cen t ra l  e t  commun de formation 

3 d i  stance. On peut re t rouver  i c i  aussi d i  verses a l t e r n a t i v e s  . 

- Organisme cent ra l  de production, encadrement pëdagogique dans l e s  

. i n s t i t u t i o n s .  

- Production par  chacun selon l e s  spéc ia l i t es ,  u t i l i s a t i o n  commune 

des documents. 

- Organisme cent ra l  de product ion e t  de cont rô le ,  assoc ia t ion  des 

i n s t i t u t i o n s  pour encadrement. 



1.2 Avantages et inconvénients de ces mcdèles. 

d h a c u n  de ces modeles a ses avantages mais aucun n'est 

bien sûr parfait. 

1.2.1 Le premier modèle (cf. 1.1.1 ) confère à 1 'organisme une grande 

indépendance et une liberte d'action dans les démarches éducatives. 

Il est aussi plus rationnel, plus systématisé dans le design des cours, 
1 e choix et 1 ' uti 1 isation des medias et 1 ' encadrement pédagogique des 
etudiants. C'est en genéral un enseignement à distance uniforme, de 

qualit@. Il présente par contre l'inconvénient d'impliquer des in- 
vesti ssements matériels et des ressources humaines que seule une cl ien- 

tele- cible assez considerable peut justifier. On risque fort d'anni- 
hiler en grande partie les avantages économiques de la formation a 
distance. 

1.2.2 Le deuxième modèle (cf. 1.1 .2) possède 1 'avantage d' être au 

départ économique. On favori se ainsi 'une exploitation maximale des 

ressources humaines et matéri el 1 es exi stantes et un developpement 

qui suit le rythme des demandes et de l'utilisation. 

Cependant, i l  y a une forte tendance à considerer la formation 

a distance comme une forme d'enseignement d'appoint, une réplique de 
1 'enseignement régul ier. Les cours sont souvent al ors des versions "3 

distance" des cours magistraux et les etudiants rélegués au second plan 

comme des etudiants a rabais. 

1.2.3 Les modgles (1.1.3 et 1.1.4) de système de collaboration inter- 
institutionnel le présentent aussi beaucoup d' avantage. Ce type de 

fonctionnement 1 i bére 1 ' uni versi té de tous les problèmes d' enseignement 
a l'exterieur, et de développement de cours de formation a distance 
tout en lui attribuant la responsabilité de juger de la valeur des 



études poursuiv is  e t  des diplômes. C'est  une approche simple, moins 

couteuse qui l a i s s e  aux i n s t i t u t i o n s  concernées une p a r t  de respon- 

s a b i l i t é .  

Cependant, i 1 ex i s te  des d i f f i c u l t é s  de concer ta t ion  admi n i  s- 

t r a t i v e ,  des problemes de standardisat ion de l'enseignement e t  de l ' e n -  

cadrement. Il e x i s t e  e n f i n  des c o n f l i t s  d ' i n t é r ê t  poss ib le  ent re  l e s  

d i f f é r e n t s  organismes concernés. On r isque e n f i n  que ce r ta ins  endro i ts  

so ien t  sous developpes ou sous-exploi tes  selon l e s  i n t e r ê t s  ou l a  f o i  

des organi smes . 

Corne on 1 e v o i t  , on ne peut d i r e  qu' i 1 e x i s t e  un modèle 

u n i q u e  de f o r m a t i o n  à d i s t a n c e  u n i v e r s e l  e t  i d e a l .  Chacun 

peut cons t i t ue r  une réponse adéquate a un contexte Bducati f  prec is ,  

dependamment des besoi ns s péci f i  ques, des ressources disponibles, des 

o b j e c t i f s  poursui v i s .  

1.3 Opérat ionnal isat ion d'un système de formation ii distance. 

L I  operat ionnal i s a t i o n  d '  un systgme de formation à d i  stance 

represente une approche radicalement nouvel 1 e dans 1 'o rgan isa t ion  

fonct ionnel  l e  e t  adrnini s t r a t i  ve d '  une i n s t i t u t i o n  d'enseignement (6). 

En e f f e t ,  développer des cours à d is tance e t  i n d i v i d u a l i s é s ,  

u t i  1 i ser des moyens e t  methodes technologiques , produ i re  e t  u t i  1 i ser  

du matér ie l  d idact ique de ce s t y le ,  organiser 1 'encadrement d l  appren- 

t i ssage d'un grand nombre dlBtudiants disperses, aux rgact ions impré- 

v i s i b l e s  qu i  vont é tud ie r  B l e u r  façon, a des heures e t  des endro i ts  

d i f f g r e n t s ,  ce n ' e s t  pas l a  chose courante que 1 'on rencontre dans 

une s i t u a t i o n  conventionnel le e t  t r a d i t i o n n e l  l e .  

On ret rouve l e s  mêmes exigences academiques e t  pedagogiques, 

s i  l ' o n  poursu i t  une formation serieuse, mais aussi des problèmes 

-- -- ~ -~~ 

13 (6) Les mode1 es d ' organi sa t ion  préc i  tes  peuvent adopter des arrange- 
ments a d m i n i s t r a t i f s  ou fonct ionnels var iés.  Dans c e t t e  opt ique, 
1 'operat ionnal i s a t i o n  d '  un systeme dont on pa r le ra  dans ces pages 
se refgre a l a  formation 8 distance en gêneral, non a 
un mode1 e p a r t i  cu l  i er.  Nous essaierons de degager 1 es cons tantes 
dans chaque système . 



r e l i e s  à l a  nécessité de p roduc t i v i t e ,  d ' e f f i c a c i t é  ou de r e n t a b i l i -  

t é  de type i n d u s t r i e l .  Le processus de formation e s t  une résu l tan te  

i n é v i t a b l e  d'un t r a v a i  1 d'équipe, d'une grande concertat ion.  Ce n ' e s t  

p lus un acte i n d i v i d u a l i s t e  ou une s é r i e  d'actes i so les .  C'est  une 

approche p l  us complexe qu i  demande une p l a n i f i c a t i o n ,  une coordinat ion 

e t  un con t rd le  p lus grands. 

L 'ope ra t i  onnal i sat ion  d'un système de formation Ei d i  stance 

comprend deux pdles essent ie ls  - l e s  cours, l e s  é tud iants  - mais dans 

une opt ique b ien  d i f f é r e n t e  de l a  t r a d i t i o n  sco la i re .  Ces elements 

centraux convergent vers un p o i n t  unique, e t  toutes l e s  a c t i v i  tes 

sont r e l i é e s  à 4 zones de dêcis ion e t  de responsabi 1 i tes. 

- Academique: Du choi x des programmes ; dëvel oppement , concep- 
t i o n  e t  leaborat ion des cours; p répara t ion  des 

examens ; élabora t ion  des pol i t iques  d '&al  uat ion.  

- Technique: Product ion du matér ie l  didact ique, d i s t r i  bu t i on  des 

(cours ) cours médiatises. 

- Admin is t ra t i f :  I nsc r ip t i on ,  admission, établissements d'équivalen- 

(é tud i  ants ) ce; dossiers d 'étudiants,  c e r t i f i c a t i o n s .  

- Pedagogique : Servi  ce de support; consu l ta t ion  pédagogique, t u t o r a t ,  

a t e l i e r s ,  information, etc.. . 

Sous l ' a s p e c t  a d m i n i s t r a t i f  on re t rouve genéralement deux 

types de s t ruc tu re  admin i s t ra t i  ve. 

- Type bicéphale (vg. Qpen Univers i ty ) :  un sgnat responsable du sec- 

t e u r  académique e t  un consei 1 gérant tous l e s  autres secteurs. 



- Type unicephale ( su r tou t  au Canada, Athabasca, Tëlë-Uni vers i  t e ,  
Open Learning I n s t i t u t e )  où une seule d i r e c t i o n  v o i t  aux aspects 

admin i s t ra t i f s  e t  v e i l l e  au bon fonctionnement de tous l e s  secteurs 

academi ques , pédagogiques . 

Sous l ' aspec t  operat ionnel,  même s i  chaque système de f o r -  

mation a distance a son modOle de fonctionnement selon l e s  besoins, 

l e s  moyens e t  l e s  o b j e c t i f s  p a r t i c u l i e r s ,  on r é f è r e  cependant des 

constantes, des grandes tendances organisat ionnel  1 es sensiblement 

ident iques d'un système il 1 'autre. 

On ret rouve dans tous 1 es systemes autonomes une f o r t e  

cent ra l  i s a t i  on des responsabi 1 i tes academiques . Les cours sont  

p l a n i f i e s  par  un organisme cent ra l  e t  p rodu i ts  s o i t  par  sa propre 

équipe de specia l  i stes (Open Uni vers i  t y )  so i  t par  des contractuel  s 

externes (AI 1 ama Igba l  Open Uni vers i  t y ,  Pakis tan) .  

Certains systèmes adoptent une p o l i  t i q u e  de decentral  i sa- 

t i o n  pour l e s  secteurs a d m i n i s t r a t i f s  e t  pedagogiques . 

A 1 'Open Un ivers i ty ,  l a  decen t ra l i sa t i on  se f a i t  à 2 niveaux. 

Le "Centre" supervise 13 "o f f i ces  régionaux" q u i  reg issent  à l e u r  

tou r  260 centres d'études r e p a r t i s  a t ravers  l e  pays. 

Les " o f f i c e s "  regionaux" representent l e  centre dans l e s  

tâches administ rat ives a l o r s  que l e s  "centres d 'etude" s'occupent 

exclusivement de f o u r n i r  1 es fac i  1 i tes pedagogiques . 

A 1'UNED (Espagne) toutes l e s  tâches admin is t ra t ives  e t  

académiques sont rgserv6es au "Centre" qu i  supervise aussi 1 es tâches 

pédagogiques cependant assurees par l e s  "centres associes". 



D '  autres systèmes sont décentra1 i ses uniquement pour des 

besoins pedagogiques de support a l ' e t u d i a n t .  Toutes l e s  décisions 

admi n i  s t r a t i  ves e t  organisat ionnel 1 es dépendent de 1 'organisme cen- 

t r a l .  C 'est  l e  cas de l'Open Learning I n s t i t u t e ,  de I'UNED, Costa- 

Rica, etc.. . avec leu rs  c e n t r e  r6gionaux. 

Les rô les  e t  l e s  responsabi l i tes sont souvent partages comme s u i t :  

Organi srne cen t ra l  : 

- Les cours : 

. P l a n i f i c a t i o n  des programmes d'enseignement. 

. Choix des p r i o r i  tés de devel oppement . 

. Production pedagogi que des cours. 

. Production technique des cours : imprime, audio-vi  sue1 , radio,  

t e lev i s ion ,  etc... 

- La pre-formation: 

. Elaborat ion de 1 ' in fo rmat ion  e t  de l a  p u b l i c i t e .  

. Elaborat ion des po l i t i ques  e t  des c r i t e r e s  d'admission. 

. Admi s s i o ~  i n s c r i p t i o n .  

. Analyse des dossiers. 

- La formation: 

. Tenue des dossiers d 'etudiant .  

. Preparat ion des examens. 

. Contrale des examens, notat ion.  

. Accredi t a t i on ,  diplôrnation. 



- Les r e l a t i o n s  avec les  regions: 

. Acceptation e t  développement des centres r é g i  onaux. 

, Supervision de l a  gest ion e t  de l'encadrement pedagogique. 

On compte  donc en genbral un cent re  a d m i n i s t r a t i f  e t  dé- 

c is ionne l  pour toutes l es  étapes pr imordia les du processus e t  ce la  

pour assurer une cont inu i te ,  une valeur  uniforme e t  une ëgal i t e  des 

chances. Le "Centre" a un r ô l e  pr imord ia l  t o u t  au l ong  du processus: 

programmation, admi ss ion , cours, examen, d i  p l  ôme . Il assume 1 es 

responsabi 1 i tés de gest ion genérale, de p l a n i f i c a t i o n  e t  de cont rô le .  

Organi sme reg iona l  . 

Il a un r ô l e  de representant de 1 ' admin is t ra t ion  cen t ra le  

e t  possède l a  seule autonomie necessaire à son rô le .  Ces fonct ions 

sont en t re  autres: 

. Engagement e t  supervision des tu tqurs  , animateurs ou consei 11 ers 

(temps p a r t i  e l  ) . 
. A t t r i b u t i o n  des tu teurs  3 chaque 4tudiant .  

. P l  ani f i  ca t i on  des programmes d'  encadrement d'après l e s  d i  r e c t i  ves 

do Centre. 

. Organisat ion des centres d'étude, ententes avec l e s  d i  vers 1 ieux- 

documentation, b i b l  iothtique, audio-visuel , etc.. . 
. Tenue des examens e t  des sessions d'etude s i  necessaires. 

. Compilation des dossiers d 'etudiant .  

Dans un aut re  modele d 'organisat ion,  l a  decentral  i s a t i o n  ne 

s 'opère que pour des besoins pédagogiques . 



Les "centres régionaux" agissent a t i t r e  d '  in termëdia i  r e  

ent re  1 ' ê tud ian t  e t  1 'organisme cent ra l .  Dans l e  cas de 1 'Open 

Learning I n s t i t u t e  (C.B.) l e  serv ice de t u t o r a t  re lève même d i rec-  

tement de l 'organisme cent ra l  - l ' o r g a n i s a t i o n  regionale n 'a  que des 

fonctions d' ass i  stance pédagogique générale. 11 e x i s t e  même des 

endroi ts  où 1 'encadrement pedagogique e s t  assure par  l 'organisme 

centra l ,  l a  rég ion n '  assurant que l e  t u t o r a t  de facto (Costa-Rica) .' 

Ces centres n ' o n t  aucune i n i t i a t i v e  admin i s t ra t i ve  e t  

toutes l e s  operat ions sont organisëes, admi n i  s t rees e t  contrôlées 

par  1 'organisme cent ra l  . Leurs tâches sont a l  ors,  en t re  autres : 

. Fourni r  1 ' in fo rmat ion  sur l e s  programmes o f f e r t s .  

. Recevoi r 1 es demandes d ' admi s s i  on. 

. Or ien ter  l e s  nouveaux ëtudiants. 

. Fourn i r  l e  mater ie l  didact ique e t  1 'assistance pedagogique - 
equi pements , b i  b l  i othëques , 1 ocaux de reuni  ons , 1 aborato i  res  . 

. Organiser 1 a tenue des examens. 

Il f a u t  v i s u a l i s e r  ces  mode les  d ' o r g a n i s a t i o n ,  en 
su i  vant l e s  p r i  p c i  pales séquences e t  a c t i v i t é s  d ' un processus de 

formation 3 distance depuis l a  conception des programmes jusqu'a 

l a  remise des diplbmes. Les graphiques qu i  su ivent  représentent l e s  

fonct ions e t  responsabi 1 i tBs de chacun des "centres" impl iqués 

dans 1 'operationna1 i s a t i o n  de quelques systemes suivants : L ' UNED- 

Costa Rica; 1 'AIOU- Pakistan; 1 'Open Univers i ty -  Royaunie Uni; 

1 ' Everyman ' s Uni vers i ty- I s r a g l  . 
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MODELE D'ORGANISATION DE L '  OPEN UNIVERSITY - 
ROYAUME-UNI 

COURS - Conception, El abo ra t i  on 0 
- Product ion b 

I - D i s t r i b u t i o n  - M a t ë r i e l  imprimé ou 1 X 4  

i aud io -v isue l .  

- - Emissions radiophoniques O* 
ou té l év i sees .  

ETUDIANTS - E l a b o r a t i o n d e s  programmes d ' i n f o rma t i on  0 
(Pré - fo r -  - In fo rma t i on  aux é tud ian t s  

mat ion)  - A p p l i c a t i o n /  I n s c r i p t i o n  

- Admission 

(Format ion) - 

Dossi e r s  d ' é t u d i a n t s  

Engagement de t u teu rs  e t  consei 1 l e r s  
( a  temps p a r t i e l )  r*-- ---. -- 

! 
d 

Superv iser  l e s  t u t e u r s  e t  consei  1  l e r s .  O 

A f fec ta t ion  des t u teu rs  e t  consei 1  l e r s  

Organisat ion des cent res d 'é tude 
+ 

O 
P l a n i f i c a t i o n  des a c t i v i t é s  de t u t o r a t  
e t  de consu l ta t ion .  

Encadrement pédagogique genéral  

b 
T u t o r a t  

A-- 
A t e l  i e r s  , reun i  ons de groupes 

- f  
- Prépara t ion  des examens 

- Organ isa t ion  des examens 
, O  1 O--.- - 

- Tenue des examens 

- Eval ua t ion ,  n o t a t i o n  

- Acc rêd i t a t i on ,  C e r t i f i c a t i o n s ,  Diplômes 

O : Fonct ions e t  r esponsab i l i t es  

X : A c t i v i t é s  en con tac t  d i r e c t  avec l e s  é t u d i a n t s  

* : Co l l abo ra t i on  avec d 'au t res  organismes 



MODELE D'ORGANISATION D'ALLAMA IQGAL 

OPEN - UNIVERSITY - PAKISTAN 

- Conception, E labo ra t i on  P 
- Product ion O* 

- D i s t r i b u t i o n  - Ma te r i e l  imprimé 
ou audio-v i  sue1 . 

-- Emissions radiopho- 
niques ou t é l 6v i sées .  

SERVICES - E l  abora t i o n  des programmes d '  i n f o rma t i on .  

AUX ETU- - In fo rma t i on  aux é tud ian t s  P 
--! 

D IANTS - Consei l  aux é tud ian t s  dans l e  cho i x  des 

(Pré - fo r -  cours e t  des programmes. 

mat ion)  - A p p l i c a t i o n  / I n s c r i p t i o n  

- Admission. 

I - Dossiers d 'é tud ian ts .  
- Engagement de t u teu rs  e t  c o n s e i l l e r s .  ! P 

Formation - A f f e c t a t i o n  de t u teu rs  e t  consei  11 ers .  

- Organ isa t ion  technique: locaux e t  
ressources humaines e t  m a t 6 r i e l l e s .  

- P l a n i f i c a t i o n  des a c t i v i t e s  de t u t o r a t  
e t  de consu l t a t i on ,  des a t e l i e r s  e t  
réunions de groupe. 

- Tu to ra t  (cours)  

- A t e l i e r s ,  réunions de groupe. 

- Encadrement pédagogique gen6ral .  

- Co r rec t i on  e t  eva lua t i on  des devo i rs  

- Prepara t ion  des examens O 7  - Tenue des examens k 
- Co r rec t i on  des examens e t  n o t a t i o n  (?---O 

l 

O : Fonct ions e t  r esponsab i l i t ës  

X : A c t i v i t e s  en con tac t  d i r e c t  avec l e s  e tud ian t s  

* : Col 1  abo ra t i on  avec d ' au t res  organismes . 



- 
Q, V 

E 
V) V> 

MODELE D'ORGANISATION DE L '  UNIVERS I D A D  ESTATAL A DISTANCIA- COSTA R I C A  '; 
1, 
L 

a u 

f C 

O 
5, 
O 

COURS - Conception, Elaboration 

- Production 

- Dis t r ibut ion-  Materi e l  imprimé ou audio-visuel 

- Emi ssions radiophoniques ou 
té1 evi  sées. 

SERVICES - Information, pub l i c i  t 6  O 

AUX €TU- - Appl i cat ion/ Inscr i  p t i on  

O IANTS - Admission 

(Pré- 
P 

formation) 

- Dossiers d'étudiants 
- Organisation technique des centres d'etude: 

Ressources humaines e t  mater ie l  l es .  

- Engagement des tuteurs (cours) 

k. 

(Formation)- Tutorat 

- Encadrement pédagogique général 

- Préparation des examens 

- Tenue des examens 
- Correct ion des examens e t  nota t ion 

- Accreditat ion, Cer t i f i ca t ion ,  Diplômes 

O : Fonctions e t  responsabiPités 

X : Ac t i v i tes  en contact d i r ec t  avec les etudiants 

* : col  laborat ion avec d'autres organismes. 



MODELE D'ORGANISATION DE EVERYbNN'S UNIVERSITY- 

1 SRAEL 

COURS 

- Conception, é labora t ion  O 
t 

- Product ion 

- D i s t r i b u t i o n  - Mater ie l  imprime ou 
audio-vi  sue1 

- Emissions radiophoniques b* 
ou t e l  ev i  sées . 

SERVICE - 
AUX ETU- - 
DIANTS - 

Informat ion aux é tud ian ts  

App l i ca t i on  / I n s c r i p t i o n  

Admi ss i on 

(Pré- for-  

mation) - Dossiers d 'étudiants 

Engagement de tu teu rs  e t  c o n s e i l l e r s  

A f f e c t a t i o n  de tu teurs  e t  consei 1 l e r s  

Organisat ion technique des centres 
d '  étude, ressources humaines e t  mater i  e l  
l e s  pour 1 ' apprentissage. 

Tutora t  , e t  encadrement pédagogique 
A te l  i e r s  

- Préparat ion des examens O I 

- Tenu des examens 1 
- Correct ion des examens e t  n o t a t i o n  1 0- ---a 

I 
- Accredi t a t i on ,  C e r t i f i c a t i o n ,  Di p l  ômes k 

O : Fonctions e t  responsab i l i tés  

X : A c t i v i t e s  en contact  d i r e c t  avec l e s  e tud ian ts  

+ .  . Col l abo ra t i on  avec d'autres organismes 



2. PROPOSITION D'UNE STRUCTURE ADMINISTRATIVE. 

Nous proposons un modèle de s t ruc tu re  admin is t ra t ive  qu i  per- 

mettra, croyons-nous, un developpementplanif ie une chance égale à 

tou te  personne, des cours de q u a l i t ê  e t  une a ide pédagogique l e  p lus 

près possib le de 1 'é tud iant .  

Nous sommes conscients que p lus ieurs  s t ruc tures  pour ra ien t  

ê t r e  adoptees. Nous avons ten té  de proposer un modgle qu i  corres- 

ponde a l a  f o i s  aux exigences de l a  c l i en tè le ,  aux impgra t i f s  de l a  

formation à distance e t  aux asp i ra t ions  lég i t imes des col lèges in té res -  

ses. 

Divers pr inc ipes  constants ont  préside au choix de c e t t e  

s t ruc ture .  On peut d i f f é r e r  1  'opin ion sur  ce r ta ins  aspects de not re  

proposi t ion.  Quant a nous, apres de nombreuses recherches, des d i s -  

cussions serrées, nous nous sommes ar rê tés  à c e t t e  s t ruc ture .  Nous 

l a  croyons apte a assurer un bon d&veloppement de l a  formation 3 d i s -  

tance. 

Nous avons basé not re  choix sur  l e s  p r inc ipes  de base 

suivants : 

- RBpondre aux exigences de l a  c l  i e n t e l e  b ien  speci f ique de l a  f o r -  

mation a distance. C 'es t  une c l i e n t è l e  d 'adul tes qu i  ne peuvent 

ou ne veulent pas se rendre dans un environnement s c o l a i r e  t r a d i  - 
t ionne l  pour toutes raisons : physique, psycho1 ogique, soc ia l  ou 

autre. 11 f a u t  l e s  re jo ind re  l a  où i l s  sont. 

- Ten i r  compte des exigences de l a  formation 8 distance e t  des 

p o s s i b i l i t é s  e t  l i m i t e s  des medias. Ce sont l e s  exigences d 'un  

enseignement i ndi  v i  dual i se qui  demande une autonomi e  de 1  ' esp r i  t , 



une i n d i v i d u a l i s a t i o n  de l 'apprent issage, une s p é c i a l i s a t i o n  des 

concepteurs, des p r  ducteurs e t  des animateurs. 

- Me t t r e  p r o f i t  l e  dynamisme reg iona l  a f i n  de rapprocher  l ' é t u d i a n t  

e t  l ' a i d e  pedagogique e t  d 'assurer  3 tous, près ou l o i n ,  r i c h e s  ou 

pauvres, une 6 g a l i t é  des chances e t  1 'acces aux ressources de son 

m i l i e u .  

- E t r e  l a  p l u s  Cconomiq~e poss ib l e  en r e l e v a n t  l e  de f i  de r e l i e r  l e s  

demandes p l u s  grandes du m i l i e u  e t  l e s  d i f f i c u l  t e s  économiques ac- 

t u e l l e s .  11 nous f a u t  a t t e i n d r e  p l us  de gens a m e i l l e u r s  p r i x .  

A f i n  de rCpondre 3 ces exigences d e  b.ase, il nous f au t  

env i  sager deux (2) ordres de préoccupat i  on. 

- Les d ive rses  taches à accompl i r  dans t o u t e  l a  f c r m a t i o n  à d is tance.  

- La r g p a r t i t i o n  de ces tâches dans une s t r u c t u r e  a d m i n i s t r a t i v e .  

Nous proposons donc une s t r u c t u r e  qu i  permette de mieux opé- 

r a t i o n n a l i s e r  l e s  qua t re  (4 )  grandes etapes nécessaires 3 l a  forma- 

t i o n  ti d i  s tance - PRODUCTION- ACCUEIL- ENCADREMENT- EVALUAT ION. 

Nous proposons l a  c r ê a t i o n  d ' un  organisme c e n t r a l  que nous 

appel lerons pour 1 ' i n s t a n t  -CENTRE - e t  l a  p a r t i c i p a t i o n  des ressources 

r e g i  onal  es d i  sponi  b l  es que nous appel 1 erons INSTITUT IONS ASSOCIEES. 

Nous e laborerons p l us  longuememt a l a  f i n  de ce c h a p i t r e  s u r  l a  compo- 

s i  t i o n  e t  l e s  responsabi l  i t é s  de chacun. L 'ana lyse  de chacune des 

operat ions p rec i t ees  nous permet t ra  de l e s  d e f i n i r  e t  de j u s t i f i e r  

l ' a t t r i b u t i o n  de t e l l e  ou t e l l e  r e s p o n s a b i l i t é  au Centre ou aux I ns -  

ti t u t i  ons associ?es. 



2.1 LES TACHES ET LES RESPONSABILITES. 

Il convient à ce stade d'analyser l e s  quatre ( 4 )  operat ions 

prgcitées, de v o i r  ce q u ' e l l e s  impl iquent e t  d'en a t t r i b u e r  l a  respon- 

s a b i l i t e .  

2.1.1 La production. 

On entend par  ce terme t o u t  l e  processus depuis 1 'analyse des 

besoins jusqu'à l a  mise en c i r c u l a t i o n  d 'un  cours. Cet te operat ion se 

d i v i s e  en t r o i s  (3 )  €?tapes. 

2.1.1 .1 Analyse des besoins e t  choix des p r i o r i  tés. 

A f i n  de b ien rgpondre aux demandes du mi l ieu ,  i 1 e s t  néces- 

sa i  r e  d 'e f fec tue r  régul  ierement une ceui 1 l e t t e  des besoins du m i  1 ieu,  

de f a i r e  l ' ana lyse  de ces besoins e t  d ' e t a b l i r  dans toutes ces deman- 

des une p r i o r i  t é  de formation. 

Le Centre nous apparaît  l e  1 i e u  désigne pour recevo i r  ces 

demandes de toutes l e s  regions, de v o i r  l a  frequence de chacune e t  de 

determiner a l o r s  quel les sont ce l l es  qu i  repondrdnt au d e s i r  du p lus  

grand nombre. De par  sa s i t u a t i o n  centra le,  il r e ç o i t  toutes l e s  

informations e t  e s t  a lo rs  en mesure d 'ef fectuer  un choix j ud i c ieux  
compte tenu des demandes, des p r i o r i  tes  de 1 'éducation e t  des ressour- 

ces dont on dispose. 

2.1.1.2 Préparat ion d'un devis pedagogique. 

Lorsque 1 e choix d'un cours a e t6  f a i t  , 1 'on procede ii l a  pré- 
para t ion  d'  un devis pêdagogique speci f ique a l a  formation a distance. 



C'est  a lo rs  que s 'é labore un design pédagogique e t  l e  choix 

d'un media. Ce t r a v a i l  e s t  f a i t  par un groupe de pédagogues, de 

technol ogues de 1 ' ensei gnement e t  de spéci a 1 i s tes  du contenu. 

Le Centre, responsable de l a  production, aura a sa d isposi -  

t i o n  une équipe permanente de pgdagogues e t  technologues e t  i r a  cher- 

cher dans l e  m i l i eu ,  l e s  spéc ia l i s tes  du contenu. En reservant c e t t e  

tâche au Centre, on é v i t e  l a  mu1 t i p l i c a t i o n  d'équipes de specia l  i stes 

dans chaque r é g i  on e t  1 'on va chercher 1 a où i 1 s sonts, 1 es mei 11 eurs 

enseignants- comrnunicateurs dans l a  d i s c i p l i n e  concernse. 

Le Centre p rodu i t  donc un devis pedagogique b ien  précis, t i e n t  

compte des s t ra tég ies  d'apprentissage speclf iques a 1 'enseignement 8 

d i s  tance. 

2.1.1.3 Fabr ica t ion  du cours. 

La r e a l i s a t i o n  du cours a p a r t i r  du devis pédagogique demeu- 

r e  sous l a  responsab i l i té  du Centre. Il pourra a i n s i  s 'assurer  l e  res- 

pect des normes de q u a l i t é  technique e t  con t ro le r  également l a  q u a l i t 6  

pédagogique de l a  formation. 

Cette responsabi 1 i t é  suppose que l e  Centre p r o d u i t  1 ui-même 

lorsque ce la  e s t  poss ib le  ou f a i t  produire ti 1 ' ex te r ieu r ,  dans l e s  

co l  lGges ou l e s  compagnies special isees dans l a  product ion. 11 aura 

donc a c h o i s i r  un moyen efficace, economique de produ i re  1 es cours. 

II nous apparaî t  des maintenant que dans l a  m a j o r i t é  des cas, l e  Centre 

fera produ i re  l e s  documents dans l e s  col lèges ou a i l l e u r s  e t  ne pro- 

du i ra  pas lui-même. 

Cette premiëres p a r t i e  des responsabi 1 i tés, 1 a product ion, re -  

l e v e r a i t  donc totalement de l a  responsabil i t e  du Centre pour des raisons 



d ' e f f i c a c i  té, de p l a n i f i c a t i o n  e t  d'économie. 

2.1 - 2  L 'accue i l .  

Il e s t  necessai r e  d '  expl iquer ce que comprend ce terme que 

nous avons adopte. Il concerne t o u t  ce qui  impl ique l e s  rapports 

organisme-&tudiant antér ieurs au cours lui-même: p u b l i c i t é ,  demande 

d'admission, analyse des dossiers, p r o f i l  de l ' é t u d i a n t ,  i n s c r i p t i o n  

e t  a t t r i b u t i o n  à 1 'une des i n s t i t u t i o n s  associees. 

E l l e  d o i t  ê t r e  spécif ique a chacun des cours d isponib les,  

uniforme dans toutes le; regions. C'est un moyen a l a  f o i s  d ' i n f o r -  

mation e t  de mot ivat ion.  

Sel on 1 ' o b j e c t i  f vise, e l  1 e sera genéral e. E l  1 e cherchera 

3 f a i r e  connaî t re l e s  p o s s i b i l i  tes  de l a  formation à distance, l e s  

avantages qu'on peut y trouver, l e s  i n s t i t u t i o n s  impliquees, l e s  cours 

disponibles. E l l e  sera aussi, selon l e  cas, b ien  specif ique e t  s'em- 

p l o i e r a  a l o r s  3 f a i r e  connartre chacun des cours, l e s  not ions q u ' i l  

apporte, l e s  ouvertures qu ' i 1 peut créer. 

Enfin, tous l e s  moyens seront u t i l i s é s  af in. de b ien  rensei-  

gner l a  c l i e n t ë l e :  radio, t é lév i s ion ,  journaux, dep l ian ts ,  etc... 

A f i n  d 'assurer  une p u b l i c i t e  uniforme e t  q u i  r e f l e t e  v r a i -  

ment toutes l e s  r é a l i t é s  e t  l e  v r a i  contenu de tous l e s  cours, nous 

croyons que personne ne peut ê t r e  mieux placée pour l a  préparer que 

ceux qui  on t  b â t i  chacun des cours. C'est  donc au Centre que r e v i e n t  

l a  responsab i l i te  de l a  préparat ion de l a  p u b l i c i t e  q u ' i l  répandra 

ensui te dans chaque région avec l a  co l l abo ra t i on  des i n s t i t u t i o n s  

associées. 



2.1.2.2 Demande d'admission. 

Tout ëtudiant intéressé à suivre un cours de formation A 

d i  stance doit  évidemment fai re une demande d '  admission. S ' i 1 peut 
sans doute se procurer les cours imprimés ou suivre les cours à l a  ra- 

dio, l e  cas échéant, i l  ne lui s e ra i t  pas lo is ib le  d'obtenir 1 'aide 
pédagogique, de se  présenter aux examens e t  obtenir les credi t s  ou 
attestations s ' i l  n'a pas d'abord, s o i t  auprès du centre, s o i t  auprès 
d'une inst i tut ion associge, presente une demande d'admission. 

Toutes les demandes fa i tes  dans des inst i tut ions associées 
sont acheminées au Centre où e l les  seront compilées e t  gtudiées. 

C'est donc au Centre que toutes les inscriptions doivent 
parvenir même s i  el les peuvent ê t r e  fa i tes  dans chacune des ins t i  t u -  
tions collégiales. 

2.1.2.3 Analyse des dossiers. 

Cette partie comporte 1 'analyse des etudes antérieures de 
1 'étudiant, de 1 'experience acquise par l e  travail  e t  tout autre 
point qui peut aider 3 classer 1 'etudiant,à l e  conseiller sur les 
cours a suivre, sur l a  possibil i té qu ' i l  a de réussir  dans te l  ou te l  
domaine. A par t i r  de cet te  analyse du dossier, on e tab l i ra  l e  profil 
de 1 'étudiant e t  1 ' on déterminera ainsi des s t ratégies  d'apprentissage 
qui devraient permettre a cet etudiant de réussir  les  études qu ' i l  en- 
treprend. Le modiil e pédagogique que nous preconi sons prévoi erai t 
d 'a i l leurs  diverses stratégies selon l e  profi 1 de 1 'étudiant de façon 
ti favoriser au maximum l e  s u s c ~ s  final de 1 'étudiant. 

Une t e l l e  analyse se ra i t  f a i t e  au Centre par les  pédagogues 
spécialistes de la  formation 3 distance. 



2.1.2.4. Inscr ip t ion.  

Lorsque toutes forma1 i tés sont terminées, l e  Centre r é p a r t i t  

1 es etudi  ants acceptes dans 1 es i n s t i t u t i o n s  associees. 

Pour ce fa i re ,  l e  Centre t i e n t  compte: 

- Du des i r  exprimé par l ' e tud ian t .  

- De l a  spec ia l i te  ou d i sc i p l i ne  choisie. 

- Du l i e u  de residence de 1 'etudiant .  

- De l a  proximite d'une i n s t i t u t i o n  associee. 

Chaque Service de formation 3 distance prend a lo rs  charge 

de 1 le tud iant  qui l u i  es t  confi?. 

2.1.3 L'enseignement. 

Cette troisième pa r t i e  est  d'une importance capi ta le.  

L 'étudiant  r eço i t  de 1 ' i n s t i t u t i o n  associee tous les  documents 

nécessaires: cours imprimes, i n f  o r m a t i  ans , programmes 3 suivre, 
etc.. . C'est  maintenant l e  noeud de t ou t  l e  processus- 1 'etude per- 

sonnel 1 e . 

Afin d'assurer à 1 'étudiant  un su i v i  pedagogique, il faut or -  

ganiser son encsdrement e t  mettre a sa d ispos i t i on  les  ressources re- 

quises. C'est i c i  l a  tache essent ie l le  e t  pr imordia le de 1 ' i n s t i t u t i o n  

associ ?e . 



- 62 - 
I l  nous semble necessaire e t  primordial d ' o f f r i r  3 1 'étudiant 

un encadrement adequat, entadrement qui servira à l e  motiver, l e  gui - 
der,  l e  soutenir e t  l e  conduire a terme. Même s ' i l  existe beaucoup 
d'étudiants de l a  formation a distance qui preferent t rava i l le r  seuls,  
n'avoir de comptes à rendre a personne avant les examens, i l  faut as- 
surer a tous la possibil i té de recevoir ce t te  aide. 

L'insti tution associée se doit d'assurer a 1 letudiant dont 
el 1 e e s t  responsable, tous 1 es moyens pedagogiques q u i  1 u i  permettront 
de mener son projet éducatif a terme. C'est donc chacune des ins t i  t u -  
tions associées q u i  s 'engagera aux responsabi 1 i tés  sui vantes : 

- Interaction avec l e  tuteur. 
- Creation de centres locaux ou rêgionaux d'ecoute ou de rencontres. 
- Proximite des services e t  ressources pedagogiques. 
- Individualisation de 1 'aide pédagogique. 

Ainsi l e  cours e t  toutes ses composantes parviennent du 

Centre. L' insti tutions associée assure la présence d'un tuteur,  l a  
d i  sponi bi  1 i te des ressources requises, humaines ou techniques . 

2.1.3.1 Organisation de 1 'encadrement. 

Le tuteur (aide pedagogique, animateur etc.) e s t  sous l a  
responsabilité de l ' i n s t i t u t ion  associêe. C'est  e l l e  q u i  en f a i t  l e  
choix, re t ient  ses services e t  contrôle son t ravai l .  Le centre a dgfini 
1 es ex4 gences m i  n i  mal es requi ses du tuteur,  

Après son engagement, l e  tuteur a l e  choix de 1 'encadrement 
Ei assurer e t  poursuit son travai 1 sous l a  responsabili t e  de 1 'institu- 
tion associge. 



2.1 .3.2. D i  sponi bi 1 i t é  des ressources. 

L' insti tution associée fournit aux etudiants les ressources 
régi onal es pédagogiques nécessai res a son apprenti ssage. Ce1 a comprend 
bibliothèque, apparei 1 audio-visuel, informatique, laboratoires, 1 ieux 
de rencontres, etc. .  . 

Si 1 '?tudiant e s t  loin de 1 ' ins t i tu t ion  associee, ce t te  der- 
niere peut négocier avec toute instance régionale - commission scol ai re,  
gcole, autre collège etc.. . - les services requis. 

2.1.3.3. Correction des tes t s  e t  examen f inal .  

Le tuteur e s t  responsable du cheminement de 1 'étudiant selon 
les  strategies d'apprentissage prévues . Il assure 1 a supervision des 
tes t s  formatifs e t  des examens en cours de session. Tous les  résul t a t s  
notés sont achemines au Centre pour ê t r e  inscr i t s  au dossier de l ' e tu -  
diant. 

L'examen final e s t  preparé par 1 'équipe du Centre qui a pro- 
duit l e  cours mais i l  e s t  administre e t  corrigé par l e  tuteur. Ce 
dernier e s t  responsable de 116valuation formative e t  l e  Centre de 1 'é-  

valuation sommatiw e t  de l ' a t t r ibut ion  ou l a  remise des crédits ou des 
di p l  6mes. 

2.1.4 Eval uati on du processus. 

Comme tout acte d'enseignement, une évaluation de tout l e  
processus basesur  les remarques du milieu e t  des étudiants e t  les 
resul t a t s  obtenus e s t  compilee au centre. Cette eval uati on comprend 
tout l e  processus depuis la conception du cours jusqu'au resul ta t  f inal.  



Une t e l l e  ëvaluat ion permettra aux équipes de product ion de 

r e v o i r  l e  cours e t  de co r r i ge r  rapidement tou te  lacune ou tou te  opé- 

r a t i o n  def  i c i  ente. 

Cette éva luat ion  es t  donc responsabi 1 i t é  du Centre e t  t i e n t  

compte des remarques e t  observations des i n s t i t u t i o n s  associées. 

2.1.3.5 Accréd i ta t ion .  

Les c r é d i t s  ou diplômes sont decernés par  l e  Centre en tenant  

compte a l a  fo i s  de 1 'éva luat ion  du tu teur ,  des t e s t s  formati fs en cours 

de session e t  des r é s u l t a t s  de 1 'examen f i n a l .  

Ces diplômes e t  l e s  accréd i ta t ions  devront ê t r e  reconnus e t  

acceptes dans t o u t  l e  réseau sco la i re  au même t i t r e  que s ' i l s  e ta ien t  

obtenus dans un co l lège t r a d i t i o n n e l .  

2.2 LE CHAMP D'ACTION. 

2.2.1 Les dates d ' i n s c r i p t i o n .  

Cette formation a distance s'adresse d'abord aux adultes e t  

d o i t  permettre à tou te  personne qu i  a une formation suf f isante,  une 

expgrience pe r t i  rien t e  e t  l e s  capaci tés i n t e l  l e c t u e l l  es requises, de 

su iv re  ces cours e t  d 'en ob ten i r  une reconnaissance o f f i c i e l l e .  

A f i n  de f a c i l i t e r  c e t t e  accession a une education supérieure, 

nous croyons nécessaire de l aisser  1 i b r s  l e s  moments d '  i n s c r i p t i o n .  

11 faudra i t  pouvoir permettre 1 'accession a tous d t o u t  moment. 

Cela peut p a r f o i s  compliquer l a  tâche d'un t u t e u r  s i  ses élgves ne sont 

pas tous au même stade. Par contre, cela favor ise 1 'B tud iant  qui  peut 

c h o i s i r  l e  moment de 1 'année qui convient l e  mieux. 



2 - 2 . 2  Le contenu des cours. 

Si 1 'on veut qu' u n  organisme semblable obtienne une crédi bi  1 i t é  

réel le  e t  remplisse un rôle vraiment u t i l e ,  i l  doit  avoir la  possibi l i té  
de décerner a ses étudiants des diplômes ou des accréditations sans ê t r e  
3 la merci des autres inst i tut ions.  I l  doit  fournir tous les  cours sus- 
cepti bles de conduire a des diplômes veri tables. Nous ne croyons pas 
a un organisme qui se  1 imiterait  a donner des cours marginaux, a présen- 
t e r  une gamme de cours q u i  ne conduirait a rien de precis. Ce se ra i t  
une erreur. 

Nous croyons plutôt qu'un tel  organisme devrait ,  en pr ior i te ,  
pouvoir assurer à ses etudiants l a  possibi l i te  d 'obtenir,  par ce moyen 

un di pl ôme d latudes col 1 égiales (DEC) de formation générale. Ces 
cours seront spécifiques a l 'éducation des adultes. 

En tenant compte de 1 'experience acquise e t  des @qui valences 
reconnues, tout adulte devrait pouvoir, en prenant l e  temps requis, 
obtenir un t e l  diplôme. 

L'étudiant devrait également en bâtissant un programme a par- 
t i r  des cours disponibles obtenir une reconnaissance off i  ciel  l e  dans 

te l  l e  ou t e l l e  concentration. 

Quant a l a  formation professionnel l e ,  l e  Centre placerait  sa 

pr ior i te  dans l e  perfectionnement e t  l e  recyclage pour 1 ' instant .  A 
cause de l '?vol ution actuel 1 e e t  des changements technologiques , beaucoup 
de travailleurs doivent étudier pour se  t en i r  a jour ou progresser dans 
la ligne de leur connaissance. Qu ' i l  suffise de mentionner les  tech- 
niques medicales, d' informatique , chimiques, administratives, etc.. . 
Le perfectionnement e t  l e  recyclage 3 distance s e r a i t  pour les  travail  - 
leurs e t  les  .employeurs une économie de temps, d'énergie e t  d '  argent. 



Enfin, des cours spécif iques pourra ient  ê t r e  produ i ts  pour r6- 

pondre à des demandes precises des mi l ieux  de t r a v a i l .  des employeurs 

ou des employés. 

En second 1 ieu, on p o u r r a i t  completer l a  ca r te  des enseignements 

professionnels actuels en a jou tant  l es  nouveaux cours ou en rendant 

d isponib les dans chaque region, des cours qui  ne sont donnes que dans 

cer ta ins  endro i ts  p a r t i  cu l  i e rs .  

En dern ier  1 ieu ,  nous tenons a s igna ler  que pour 1 ' i n s t a n t  e t  

pour p lus ieurs  années, il ne saura i t  ê t r e  quest ion de cours de c u l t u r e  

populaire. Nous la issons ce champ 1 i bre aux Services d 'educat ion des 

adultes, aux Centres de l o i s i r s  e t  aux organismes sociaux. 

L E S  ORGANISMES PROPOSES. 

II nous r e s t e  e n f i n  a d e f i n i  r de façon p l  us préc ise  l e s  orga- 

nismes dont nous avons pa r le  jusqul% maintenant en ind iquant  l e u r  com- 

p o s i t i o n  e t  l e u r  mode de fonctionnement. 

L ' organi sme cent ra l  . 

Nous avons p a r l é  depuis l e  debut de ce chap i t re  d 'un organis- 

me cent ra l  , chevi 1 l e  ouvriOre e t  premier responsable de l a  formation 

3 distance au niveau c o l l e g i a l .  

Quel s e r a i t  c e t  organisme? Nous souhaitons un organisme f o r t  

qu i  jou isse d'une grande c r e d i b i l i t é  e t  qu i  a i t  en main l e s  moyens vou- 

l u s  pour remp l i r  sa tâche sans ê t r e  a l a  merci de qu i  que ce s o i t ,  de 

decerner ses propres diplômes e t  ses accréd i ta t ions  sans devo i r  se f i e r  

B 1 a bonne volonté de chacun. 



Pour ce t te  ra ison de force, de cont rô le  e t  d'indêpendance, 

nous proposons l a  c réat ion d'un col  lege gënéral e t  professionnel de 

formation à d i  stance. 

Nous croyons qu' i 1 s ' a g i t  de l a  seule façon de donner à ce t  

organi sme une crédi  b i  1 i t e  certa ine e t  une possi b i  1 i t é  de decerner 

ses propres d i  p l  ômes . 

Nous tenons cependant 3 preciser e t  3 bien f a i r e  comprendre 

q u ' i l  ne s ' a g i t  pas d'un col lege s t y l e  t rad i t i onne l ,  a grand renfor t  de 

personnel e t  de locaux. Nous l e  voyons au cont ra i re  de composition t res  

simple, de personnel permanent r edu i t  a 1 'essent ie l .  Il z u r a i t  l a  

composition suivante. 

- Consei 1 d l  admi n i  st 'ration. 

Le consei l  s e r a i t  formé de representants des collOges du Qué- 

bec de l a  d i r ec t i on  générale du co l l eg i a l  (D.G.E.C.) e t  de l 'educa- 

t i o n  des adultes (D.G.E.A.), e t  du m i l i eu -de  t r a v a i l .  

Ce consei l  d 'administ rat ion sera aidé par des commissions - 
t e l  1 es - commission pedagogique , technique, etc.. . 

- Personnel du col  l5ge 

Quant au col  1 ège l u i  -même, i 1 s e r a i t  composé d '  un nombre m i  n i  - 
mum de personnes, s o i t  une quinzaine au p l  us. Il comprendrait : 

- Un d i rec teur  général 
- Un d i  recteur des serv i  ces pédagogiques . 
- Une equipe de special i s t e s  en pgdagogie (3 ou 4) 

- Une equi pe de technol ogues , sp?ci a l  i s tes des moyens d 'ensei gnement 

(3  ou 4) 



- Une équipe de sout ien - secrëta i  res, commis, e tc . .  . - 3 ou 4 

personnes au maximum au depart. 

Cela supposerait donc des locaux rédu i t s  e t  des f r a i s  géneraux 

e t  admin i s t ra t i f s  l e s  moins elevés possible. 

Quant au res te  du personnel, il s e r a i t  compose de professeurs, 

de special  i s t e s  des d i s c i  p l  ines dont l e s  serv ices sera ien t  retenus par  

cont ra t  ou par  emprunt dans des co l  leges, d t i t r e  occasionnel e t  tem- 

porai re.  Le nombre var ie ra  selon l e s  budgets a1 loues e t  l e  nombre de 

cours 3 développer. 

11 ne s a u r a i t  ê t r e  quest ion que ce co l lège se dote de studios,  

dl?quipement permanent - audio-visuel, in format ique etc.. . Il devra 

u t i l i s e r  l e s  studios e t  l e s  d i s p o n i b i l i t é s  que l e s  d i f f é r e n t s  co l  leges 

posssdent. 11 devra u t i l i s e r  l es  studios e t  l e s  d i s p o n i b i l i t é s  que 

1 es co l  lèges possèdent déja. 

2.3.2 Les i n s t i t u t i o n s  associ&es. 

Tous l e s  co l  leges interesses pourront f a i r e  l a  demande pour 

deveni r i n s t i t u t i o n  associee a 1 'organisme cent ra l  . Le Centre acceptera 

toutes l e s  i n s t i t u t i o n s  qu i  l u i  seront nécessai res pour c o u v r i r  1 'en- 

semble du t e r r i t o i r e  de façon adequate. 11 n ' e s t  pas requis que tous 

l e s  col lèges so ient  associ?s pourvu que l e  t e r r i t o i r e  s o i t  b i e n  se rv i .  

Dans des régions p lus denses conme Montreal, Quebec, un, deux ou t r o i s  

cegep pour ra ien t  devenir i n s t i t u t i o n s  associees, su r  l e u r  demande e t  
assurer l e  serv ice  dans tou te  l a  region, f a i r e  des ententes de serv ice 

avec 1 es autres organi smes . 

Le co l lège qu i  veut devenir i n s t i t u t i o n  associge devra en f a i r e  

l a  demande au Centre, p r e v o i r  dans ses murs l a  c rea t ion  d 'un  serv ice  

d i s t i n c t  de formation a distance e t  g a r a n t i r  l a  q u a l i t é  des services 

of fer ts .  



Au départ, un professionnel e t  une secretai re pourraient 
assurer l e  t rava i l ,  gérer ce service e t  procéder au choix e t  à 1 'enga- 
gement des tuteurs e t  assurer la liaison avec l e  Centre. 

Cette inst i tut ion associee peut f a i r e  appel a la collabora- 

tion des autres cegep , des ressources regionales pour la  recherche 
des tuteurs,  di sponi b i  1 i t é  des locaux e t  servi ces pedagogiques . I l  
doit prendre les  moyens pour assurer aux etzdiants toute 1 'assistance 
pedagogique reqùi se  - tuteurs - locaux - documentation, e tc . .  . 

C'est 1 'organi sme responsable de la  formation a distance 
auprès de 1 'organisme central . 

Une t e l l e  structure nous apparaCt simple e t ,  croyons-nous , 
apte a assurer l ' e f f i cac i t e  e t  la souplesse requises. 



MODELE D ' ORGAN 1 SAT I O N  

Ni veau co l  1 &g i  a l  

PRODUCTION 

.............. Analyse des besoins-choi x des p r i o r i  tgs..  O 

.................................... Devis pedagogiques. O 

'Fabr ica t ion  du cours................................... O 

ACCUEIL 

.............................. P u b l i c i t é  - preparat ion..  O 

opérat ion. ................................. * 
................................... Demande d'  admission. O* 

................ Analyse des dossiers- P r o f i l  étudiant. .  O 

............................................ I n s c r i p t i o n  O 

ENSEIGNEMENT 

........................ Organisation de 1 'encaarement.. 
............................... Ressources disponibles-.  

............ locaux e t  mater ie l . .  
.................................. Correct ion des tes ts .  

Examen f i n a l  ........................................... O* 

................. Remise des diplames ou accredi tat ion. .  O 

EVALUAT ION 

Feed-back .............................................. 
.............................. Correct ion ou adaptation.. O 

................................. Remi se en . c i  r c u l  a t i  on. O* 

O :  Responsabi 1 i t é  du Centre 

X:  Responsabi 1 i t é  des I n s t i t u t i o n s  associées 

*: Responsabi 1 i t e  partagee 



CONCLUS ION : 

Dans l ' e s p r i t  de tous, il nous semble évident  que l a  formation 

à distance e s t  appelee à jouer  un r a l e  important dans l e  contexte edu- 

c a t i  f québgcois. L 'adu l te  de p l  us en p l  us demande des services educa- 

t i f s ,  veut savoir ,  se per fect ionner,  améliorer son so r t .  Il n ' e s t  pas 

exc lu  non p lus  que cer ta ins  cours régu l i e rs  puissent  ê t r e  s u i v i s  par- 

t i e l l emen t  a distance. 

Mais lo rsqu 'on pa r le  de formation a distance, il f a u t  penser 

a une methode re lat ivement nouvelle, à des façons d ' a g i r  qui  d i f f è r e n t  

largement des schëmes de pensee ancestraux. Aussi, il faut  aborder ce 

s u j e t  avec un e s p r i t  nouveau, d i f f g r e n t .  I l  fau t  cesser de penser l a  

v i e i l l e  formation à distance a p a r t i r  des v i e i l l e s  s t ruc tures .  Il f a u t  

penser en pa r tan t  3 neuf, en mettant de côté 1 es v i e i  1 l e s  habitudes. 

Nous tenons également â soul igner que s i ,  un j ou r ,  une organi- 

sa t ion  de formatipn a distance inter-n iveau é t a i t  mise en place, nous 

i n s i s t e r i o n s  e t  fortement pour que l a  responsabi 1 i t é  du n i  veau co l  l e g i a l  

a 1 ' i n t e r i e u r  de c e t t e  s t ruc ture ,  re leve encore e t  tou jours  des co l  lêges 

qu i  sont l e s  responsables de 1 'enseignement pour ce niveau. 11 faudra i t  

é v i t e r  qu'un organisme qui  se préoccupe de tous l e s  niveaux ne devienne 

un potentat  qui  décide seul des besoins de tous l e s  niveaux. 

Nous esperons e n f i n  que tous ceux qu i  e tud ieront  ce rapport,  

l e  fe ron t  en p le ine  coni~aissance des besoins r é e l s  des é tud iants  e t  des 

exigences de l a  formation a distance. Il s ' a g i t  de repondre aux 

besoins d'une c l  i'entel e b ien  p a r t i  cu l  i 8 r e  - avec des moyens d i  f fCrents  

deS:moyens t rad i t i onne ls .  

Nous espérons que ce rapport  sera u t i l e  a tous ceux qu i  se 

preoccupent de l a  formation des adultes au niveau co l  l é g i a l  . 
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A l 'occas ion de c e t t e  êtude sur  l a  formation 8 distance, nous avons 

ef fectués p l  usieurs recherches dont des résu l  t a t s  o n t  ét? pub1 i @S. 

Nous envisageons d ' i c i  peu de les  mett re 3 l a  d i s p o s i t i o n  des personnes 

interessêes. On pourra se l e s  procurer dans quelques semaines aux l i e u x  
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