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l'éducation syndicale 

une 
école 
active 
par Jean-Pierre Bélanger 
membre du service d'éducation de la F.T.Q. 

Le syndicalisme ouvrier reprhsente sans contredit l'un des agents 
les plus importants de la soci6t6 québécoise. Regroupant près 
d'un million de travailleurs, il œuvre dans un secteur fondamental 
de la vie collective, celui du travail, de la production économique. 
Pour plusieurs théoriciens, l'économie est le lieu privilégié où se 
définissent et se développent les sociétés et leurs valeurs. 

Dans nos sociétés d'économie 
capitaliste, le capital (les em- 
ployeurs) a reçu le pouvoir légal 
de prendre la presque totalité 
des décisions économiques ma- 
jeures : orientation des investis- 
sements, lieu de production, mo- 
de de production, choix des 
travailleurs et détermination de 
leurs conditions de travail, etc. 
Ces décisions prises par les em- 
ployeurs conditionnent non seu- 
lement le niveau de salaire des 
travailleurs, mais aussi leurs con- 
ditions de travail (horaire de tra- 
vail, santé et sécurité, fatigue et 
nervosité), leurs conditions de 
vie (logement, consommation). 
Ces décisions ont aussi une inci- 
dence déterminante sur les va- 
leurs de la société. Par exemple, 
le mode de production n'est pas 
orienté vers la participation acti- 
ve des travailleurs, mais plutôt 
vers leur adhésion incondition- 
nelle à des programmes de pro- 
duction prédéterminés par I'em- 
ployeur et dont l'exécution est 
assurée par une armée de sur- 
veillants et de contremaîtres ; 
ceux-ci ne se gênent pas pour 

rappeler aux travailleurs leur si- 
tuation de subalternes, les sur- 
veillant comme des {( enfants », 
leur imposant des sanctions dis- 
ciplinaires (il y a cinquante ans, 
on battait les travailleurs, surtout 
s'ils étaient jeunes ; aujourd'hui, 
on coupe leur salaire en impo- 
sant des suspensions ou en re- 
fusant une promotion méritée). 
Un tel contexte de production a 
des chances de favoriser chez 
les travailleurs un comportement 
axé vers la consommation plutôt 
que vers la créativité. On ne doit 
donc pas s'étonner si I'éco- 
le, le collège, l'université orien- 
tent fortement leur contenu vers 
les exigences de l'entreprise telle 
qu'elle existe (et ce, souvent à la 
demande expresse des étudiants 
eux-mêmes). Le problème pre- 
mier, fondamental, est donc celui 
du pouvoir de décision dans l'en- 
treprise. En se regroupant en 
syndicats, les travailleurs ont 
voulu poser la base d'une inter- 
vention collective et démocrati- 
que dans I'entreprise et dans la 
société. 



ecole active 

Amorcé depuis plus de 150 ans 
au Canada et au Québec, le mou- 
vement syndical n'est << légal » 
que depuis 1872. Aujourd'hui, il 
regroupe près de 40% de la 
main-d'œuvre au Québec compa- 
rativement à 33% en Ontario, 
27% aux Etats-Unis, 46% en 
Grande-Bretagne et près de 90% 
en Suéde. Ce travail de restruc- 
turation de la société sur une 
base plus collective s'est fait au 
prix de nombreuses et dures lut- 
tes, en confrontation constante 
(et encore aujourd'hui) avec les 
valeurs et institutions de la so- 
ciété. Pour avoir cherché à se 
défendre contre l'arbitraire pa- 
tronal, les travailleurs ont dû su- 
bir des répressions d'ordre éco- 
nomique et physique, sans comp- 
ter l'exclusion sociale ; ils ont 
été traités, tour à tour, de ma- 
térialistes, athées, révolutionnai- 
res, anti-nationalistes, fauteurs 
de troubles, égoïstes, etc. 

Pour résister à ces oppositions, 
ils ont dû se fier à leur solidarité. 
Ils ont développé des solutions à 
leurs problémes, développé la 
conviction de la légitimité de 
leur cause en se fiant à leur con- 
naissance de la réalité telle qu'ils 
la vivaient ; plus précisément, 
telle qu'ils la vivaient collective- 
ment. C'est en discutant entre 
eux de leurs problèmes person- 
nels, (< individuels >>, que les tra- 
vailleurs découvrent la nécessité 
de I'action collective; pour eux, 
la seule façon d'assurer le res- 
pect et la promotion de I'indi- 
vidu consiste à faciliter, par 
I'action collective, la promotion 
collective des travailleurs, à pro- 
voquer des changements struc- 
turaux permettant la promotion 
personnelle à tout travailleur 
quel qu'il soit. Ces options ne 
sont pas faites à partir d'une 
analyse idéologique ; elles sont 
la résultante inévitable de la si- 
tuation vécue par eux. 

Graduellement, ils ont développé 
des solutions et mis en place des 
mécanismes pouvant répondre à 
leurs besoins: création d'organi- 
sations permanentes et structu- 
rées (les syndicats), négocia- 
tions de contrats collectifs de 

travail pour limiter le pouvoir pa- 
tronal, pressions sur I'Etat afin 
qu'il Iégifére selon les intérêts 
des travailleurs, etc. Ces solu- 
tions et mécanismes ont été dé- 
finis par des discussions des 
syndiqués entre eux dans des 
comités, des assemblées géné- 
rales, des congrès; au fur et à 
mesure de leur expérimentation, 
les solutions ont été modifiées, 
perfectionnées. Le syndicalisme 
apparaît donc comme un vaste 
mouvement d'éducation, d'auto- 
éducation, orientée vers la solu- 
tion de problèmes par I'action. 

L'éducation formelle 

En plus de cette éducation dans 
et par I'action, le syndicalisme a, 
depuis le début, mis en place des 
mécanismes d'éducation plus 
formelle. Au début, il s'agissait 
d'apprendre à lire et à écrire, 
d'apprendre un métier. Depuis 
quelques années, le besoin d'é- 
ducation formelle s'est étendu h 
plusieurs autres domaines en rai- 
son de divers facteurs dont les 
principaux sont les suivants : 

Complexité et technicité crois- 
sante des relations de travail. La 
négociation des contrats de tra- 
vail, leur application quotidienne, 
les régimes de retraite ou d'as- 
surance, les systémes d'évalua- 
tion des tâches, les problémes 
d'hygiène industrielle sont deve- 
nus des phénomènes trés com- 
plexes et trés techniques. Pour 
s'y retrouver, le militant syndical 
a besoin de connaissances tech- 
niques très diverses dans des 
domaines comme le droit, I'éco- 
nomique, le génie industriel, la 
psychologie, la sociologie, etc. 

De plus, les employeurs (et les 
gouvernements) ont tendance à 
utiliser ces techniques pour fin 
de mystification des travailleurs : 
ils ont intérêt à rendre les rela- 
tions de travail inutilement tech- 
niques, légalistes, procéduriéres; 
ils ont embauché une foule de 
techniciens et de professionnels 
qui, par leurs connaissances et 
leur prestige, tentent de désa- 
morcer les plus justes revendi- 
cations ouvriéres. Le mouvement 
syndical a donc été amené à dé- 
mystifier ces techniques, à les 

replacer dans leur juste dimen- 
sion afin de permettre aux mem- 
bres de les utiliser pour des fins 
de promotion collective. 

Fonctionnement et continuité du 
mouvement. Les premiers syndi- 
cats étaient des organisations 
très simples et souvent limitées 
à une seule entreprise. L'évolu- 
tion des structures économiques 
et gouvernementales a amené les 
syndiqués à structurer davanta- 
ge leur organisation. Le syndi- 
calisme est devenu une organi- 
sation très vaste, intégrant de 
nombreuses ramifications (syn- 
dicat local, union industrielle, 
conseil régional, fédération pro- 
vinciale, etc.); une organisation 
avec des procédures précises, 
une administration plus com- 
plexe, des objectifs et stratégies, 
une démarche historique qui lui 
est propre, etc. Les membres s'y 
retrouvent difficilement; mais ils 
ne demandent pas mieux que 
d'être renseignés sur le patri- 
moine du mouvement syndical 
afin d'en assurer la continuité, le 
développement, voire même au 
besoin les transformations qui 
s'imposent. 

Besoins de structurer et d'inté- 
grer les connaissances pratiques. 
Pris dans le feu de I'action quo- 
tidienne, le militant syndical sent 
le besoin de s'arrêter pour met- 
tre de l'ordre dans ses idées, 
dans ses connaissances, pour les 
structurer, les situer dans un en- 
semble, en dégager les grandes 
lignes (théoriques). Ce besoin 
s'accentue dans la mesure où le 
militant syndical se voit sollicité 
et impliqué dans des domaines 
d'activité de plus en plus nom- 
breux et dans la mesure où le 
syndicalisme a élargi son action 
à des réalités débordant son ca- 
dre traditionnel. 

L'éducation syndicale 
à la FTQ 

Pour toutes ces raisons, les cen- 
trales syndicales et leurs or- 
ganismes affiliés ont créé des 
services d'éducation ayant des 
programmes et des activités 
d'éducation propres; pour illus- 
trer ce travail, nous allons regar- 
der ce qui se fait à la FTQ. 



La FTQ regroupe environ 250,000 
membres au Québec ; ceux-ci se 
répartissent dans prés de 75 
unions (l'équivalent des fédéra- 
tions de la CSN) intégrant près 
de 850 syndicats locaux au ni- 
veau de l'entreprise. Ces locaux 
se regroupent aussi au plan ré- 
gional à l'intérieur de 23 con- 
seils du travail (I'équivalent des 
conseils centraux de la CSN). 
Un nombre croissant parmi les 
unions affiliées à la FTQ ont des 
activités d'éducation ; certaines 
ont un service permanent d'édu- 
cation ainsi qu'un permanent et 
des fonds affectés directement à 
l'éducation. II en va de même, à 
un niveau moindre, pour les lo- 
caux et les conseils du travail. 
Nous allons nous attarder ici sur 
les activités d'éducation organi- 
sées par la FTQ elle-même en 
tant que centrale. 

Le programme d'éducation de la 
FTQ consiste en une série de 
cours directement reliés à des 
aspects concrets de la vie syn- 
dicale et des relations de travail. 
Ces cours sont destinés aux 
membres syndiqués qui occu- 
pent une fonction syndicale. II 
s'agit d'abord des quelque 800 
représentants permanents, tra- 
vaillant dans les unions affiliées ; 
plus de 90% de ces représen- 
tants sont d'anciens travailleurs 
d'usine, de mine ou de bureau 
ayant appris leur métier dans la 
pratique. Ces hommes aux prises 
avec des tâches quotidiennes 
trés nombreuses et très lourdes 
de responsabilités se sentent 
souvent insuffisamment équipés; 
surtout qu'ils ont à affronter les 
batteries d'experts patronaux en 
plus d'être les principaux anima- 
teurs et personnes ressources 
pour les autres militants syndi- 
caux. 

Le programme d'éducation de la 
FTQ cherche aussi à rejoindre 
les quelque 20,000 militants syn- 
dicaux occupant un poste dans 
le syndicalisme : délégués d'ate- 
lier, agents de grief, membres 
des comités exécutifs de syndi- 
cats locaux, membres des comi- 
tés d'évaluation des tâches, co- 
mités de sécurité, comités d'édu- 
cation, comités d'information, 
etc. 

Pour le service d'éducation de 
la FTQ, l'implication directe et 
prédominante des membres dans 
la définition, la réalisation et 
l'évaluation des programmes est 
un facteur déterminant d'éduca- 
tion. Au point de départ, il re- 
vient au comité d'éducation de 
la FTQ la tâche de tracer les 
grandes lignes du programme de 
la FTQ. Ce comité est composé 
de représentants des divers orga- 
nismes affiliés (unions, conseils 
du travail) qui le plus souvent 
ont une pratique d'éducation 
syndicale dans leur milieu ou, à 
tout le moins, une importante ex- 
périence d'action syndicale. Se 
réunissant deux fois par an, le 
comité a comme mandat d'éva- 
luer les activités récentes, de 
définir les priorités d'éducation 
(grands thèmes à aborder, durée 
approximative du cours, clientè- 
le visée, etc.); il procède enfin 
à la formation des comités tech- 
niques chargés d'assurer I'orga- 
nisation de chacun des cours. 
Ces comités sont composés de 
militants syndicaux expérimentés 
dans un domaine particulier ; à 
ceux-ci peuvent s'ajouter des 
personnes ressources extérieu- 
res au mouvement, universitaires 
ou autres. Chaque comit6 doit 
prdciser la nature du besoin édu- 
catif, le type de clientèle visée, 
le contenu du cours, la pédago- 
gie, etc.; il voit aussi à la pro- 
duction des outils pédagogiques 
nécessaires, au choix des profes- 
seurs, au recrutement des parti- 
cipants, etc. II procède enfin à 
l'évaluation du cours aprés sa 
réalisation et définit les correc- 
tifs et suites à apporter. 

Lorsque les cours se donnent au 
plan régional, le conseil du tra- 
vail ayant la responsabilité d'or- 
ganiser le cours doit se donner 
un comité d'éducation régional 
composé de représentants des 
divers syndicats locaux de sa 
région. Ce comité procède au 
choix des cours, à leur réalisa- 
tion et évaluation. 

Au-delà des comités préparatoi- 
res, l'implication des membres 
s'effectue au moment de la réa- 
lisation des cours eux-mêmes. En 
s'aidant d'un programme de tra- 
vail très précis, les participants 

sont appelés à effectuer des tra- 
vaux pratiques en atelier leur 
permettant ainsi d'approfondir 
leurs expériences concrètes de 
travail. Des exposés plus magis- 
traux complètent ce travail en 
assurant l'acquisition de con- 
naissances plus techniques. Le 
cours se termine par une évalua- 
tion individuelle et ensuite col- 
lective du contenu, de la péda- 
gogie, etc. 

Rôle des 
institutions d'enseignement 

On doit constater au départ que 
les institutions d'enseignement 
font très peu pour répondre aux 
besoins particuliers de formation 
syndicale. Constatons d'abord 
qu'il n'y a pratiquement pas de 
cours sur le syndicalisme ou sur 
les problèmes des travailleurs 
dans les programmes réguliers 
d'enseignement du niveau secon- 
daire, collégial ou universitaire. 
Même si ces cours existaient, on 
peut douter qu'ils puissent ré- 
pondre aux réalités concrètes et 
variables que devront vivre les 
futurs travailleurs. De plus, à 
moins d'assurer une importante 
participation du mouvement syn- 
dical à la préparation des con- 
tenus, il est à craindre que ces 
cours soient teintés d'une idéo- 
logie quelque peu étrangère aux 
objectifs que les travailleurs se 
sont eux-mêmes fixés dans I'ac- 
tion syndicale. 

D'autre part, les institutions d'en- 
seignement (tout particuliére- 
ment les colléges et les univer- 
sités) détiennent des connaissan- 
ces et des techniques très utiles 
aux travailleurs (économie, droit, 
administration, histoire, sociolo- 
gie, psychologie, communica- 
tions, génie industriel, sciences 
politiques, etc). Plusieurs fac- 
teurs rendent cependant ces con- 
naissances inaccessibles aux tra- 
vailleurs; les premiers sont reliés 
à l'organisation des programmes 
(conditions d'admission, durée et 
horaire des programmes, etc). 
Certaines institutions ont large- 
ment modifié leurs exigences 
d'admission; malgré cela, il de- 
meure très difficile pour un tra- 
vailleur de suivre un long pro- 
gramme de formation tout en tra- 



vaillant à plein temps en plus de 
s'occuper de sa vie familiale. 
Cependant, les principaux fac- 
teurs limitant l'apport des insti- 
tutions a I'éducation syndicale 
ne sont pas de nature adminis- 
trative, mais relèvent plutôt de la 
nature même des besoins de for- 
mation. 

Le militant syndical veut répon- 
dre à des questions précises que 
lui posent des problèmes con- 
crets, et c'est de là qu'il veut 
partir. La méthodologie, le con- 
tenu, la pédagogie de I'ensei- 
gnement collégial et universitaire 
ne sont le plus souvent pas 
adaptés a cette démarche, puis- 
qu'ils cherchent à expliquer la 
réalité en débutant par une ana- 
lyse structurée et théorique. Le 
militant syndical ne s'objecte pas 
à la théorie ni à l'analyse struc- 
turée; il veut cependant partici- 
per trés activement à la structu- 
ration de son expérience et rece- 
voir l'aide pour en faire rejaillir 
les théories pertinentes. 

II ne s'agit pas uniquement de 
modifier la pédagogie. II s'agit 
de savoir a partir de quoi et en 
fonction de quoi un cours est dé- 
fini. Dans le cas de la formation 
syndicale, on doit partir d'une 
réalité concrète, spécifique (une 
action) en vue de retourner vers 
l'action (avec ses spécificités et 
ses exigences de solidarité vi- 
vante). Une telle démarche ne 
peut se faire qu'à l'intérieur 
même du syndicalisme, avec les 
syndiqués eux-mêmes comme 
principal moteur du contenu et 
de la pédagogie. 

Malgré ces difficultés, les colla- 
borations d'universitaires à la 
formation syndicale se sont mul- 
tipliées depuis quelques années, 
notamment au sein des organis- 
mes suivants : 

IRAT (Institut de recherches ap- 
pliquées sur le travail). Cet or- 
ganisme de recherche au service 
du mouvement syndical est ad- 
ministré par un conseil composé 
de représentants de la FTQ, de 
la CSN, de la CEQ ainsi que des 
universités du Québec. 

Entente UQAM-FTQ-CSN. Aprés 
deux ans de préparation, ces 
trois organismes sont sur le point 
de signer un protocole d'entente 
permettant une collaboration 
d'égal à égal entre I'UQAM et 
les centrales dans le domaine de 
I'éducation. 

Ces collaborations se font sur 
une base paritaire (Syndicat-Uni- 
versité); elles ont réussi à déve- 
lopper des programmes de re- 
cherche et d'éducation qui, sans 
atténuer la valeur académique 
ou même universitaire des con- 
tenus, sont accessibles aux mili- 
tants syndicaux tout en respec- 
tant les exigences de solidarité 
et d'action du militant. Au dire 
même des universitaires partici- 
pants, ils apprennent beaucoup 
au contact des militants syndi- 
caux, au moins autant qu'ils 
peuvent leur en apprendre eux- 
mêmes. 

Financement de I'éducation 

Même s'il ne s'agit que d'une 
petite partie de ses budgets, le 
mouvement syndical investit des 
sommes d'argent énormes et 
croissantes en éducation; les 
membres l'exigent de plus en 
plus et en veulent toujours da- 
vantage (celui qui connaît le 
moindrement les travailleurs syn- 
diqués connaît leur soif énorme 
d'apprendre). En plus des som- 
mes directement affectées à 
I'éducation (animateurs perma- 
nents, animateurs à temps par- 
tiel, frais pédagogiques, frais de 
séjour et de perte de salaire par- 
fois), il faut ajouter le travail des 
permanents syndicaux non direc- 
tement affectés à I'éducation 
(I'éducation devenant une fonc- 
tion intégrée au travail de tout 
permanent et de tout officier), le 
temps consacré à I'éducation 
par des militants non rémunérés, 
etc. 

Même si les travailleurs paient la 
plupart des taxes perçues par 
nos gouvernements, les institu- 
tions publiques, au dire de plu- 
sieurs enquêtes, contribuent très 
peu à la formation syndicale. De 
plus, les syndicats reçoivent très 
peu de fonds gouvernementaux 
pour I'éducation syndicale, sur- 

tout en comparaison des fonds 
qui sont remis aux employeurs 
pour des fins d'éducation des 
cadres, des travailleurs en géné- 
ral. Ainsi, la Commission des 
Accidents du Travail verse an- 
nuellement près d'un million de 
dollars pour fin d'éducation des 
travailleurs en matière de sécu- 
rité industrielle, mais se refuse 
à donner quoi que ce soit aux 
centrales syndicales qui sont 
peut-être les seuls agents capa- 
bles de véritablement sensibili- 
ser les travailleurs à ce pro- 
blème. Le programme de forma- 
tion professionnelle du ministère 
fédéral du Travail refuse de fi- 
nancer des programmes de for- 
mation technique donnés par les 
centrales pour leurs membres, 
alors que les patrons reçoivent 
de telles subventions. Le minis- 
tère de I'Education du Québec, 
par son programme de finance- 
ment de I'éducation populaire, 
verse des subventions au comp- 
te-gouttes, en y mêlant des tra- 
casseries administratives tou- 
jours plus nombreuses, des len- 
teurs administratives, etc. Cer- 
tains indices nous portent à 
croire que le ministére désire 
exclure les syndicats de ce pro- 
gramme. 

Pour la F.T.Q., les gouverne- 
ments ont le devoir d'accentuer 
leur contribution financiére à I'é- 
ducation syndicale, au moins 
dans la même mesure de leur 
contribution à la formation patro- 
nale; ces contributions financiè- 
res pourraient se faire autant par 
des subventions directes aux 
syndicats que par le financement 
de certaines activités entrepri- 
ses conjointement par les uni- 
versités et les centrales 




