
Copie de conservation et de diffusion, disponible en format électronique sur le serveur WEB du CDC : 
URL = http://www.cdc.qc.ca/prospectives/l 1 /donovan-1 1 -2et3-1975.pdf 
Article revue Prospectives, Volume 1 1, Numéro 2 et 3. 

* * * SVP partager I'URL du document plutôt que de transmettre le PDF * * * 

- - 

latine 
par Patrick Donovan 
chercheur associe, faculte de I'Education permanente, Universite de Montreal 

L'éducation populaire en Amérique latine a une longue 
histoire et en est arrivée à un certain nombre de conclu- 
sions de base qui lui permettent aujourd'hui d'avancer et 
qui peuvent nous être fort utiles. Nous désirons, dans 
cet article, decrire les courants latino-am6ricains d'6du- 
cat ion populaire et tenter d'expliquer leur apparition et 
leur croissance à partir des dynamismes ou des contra- 
dictions d'un systéme social national ou international. 
Cela nous permettra peut-être de faire certaines compa- 
raisons avec des expériences d'éducation populaire au 
Québec. D'ailleurs nous voulons avant tout nous inter- 
roger sur notre travail ici et susciter un dynamisme nou- 
veau à partir d'une solidarité qui respectera, de part et 
d'autre, les points communs et les différences, les enga- 
gements et les façons de travailler. 



Rappelons qu'en 1974, du 27 jan- 
vier au 2 février, grâce à I'initia- 
tive de I'ICEA, avait lieu à Mont- 
réal un séminaire et un colloque 
réunissant des praticiens d'édu- 
cation populaire à la fois du Qué- 
bec et de l'Amérique latine. Cet 
événement avait pour but de con- 
fronter les expériences dans ce 
domaine et de trouver de nou- 
velles lignes d'action. 

Peuple éduqué 
ou peuple éducateur ? 

L'éducation populaire en Améri- 
que latine recoupe plusieurs réa- 
lités. Pour les uns, I'éducation 
populaire est I'éducation << pour » 
le peuple. Ce sont alors toutes 
les formes d'éducation destinées 
au peuple et sous la responsabi- 
lité d'organismes gouvernemen- 
taux ou privés, nationaux ou in- 
ternationaux. Plusieurs noms dé- 
signent ces réalités éducatives : 
éducation des adultes, éducation 
permanente, promotion culturel- 
le, etc. 

Pour d'autres, I'éducation popu- 
laire est celle qui s'adresse au 
peuple et est réalisée par » lui, 
c'est-à-dire par le prolétariat et 
le sous-prolétariat. Cette forme 
d'éducation n'est pas nécessai- 
rement reliée au système scolai- 
re ou à un cadre institutionnel 
donne l .  

Sette derniére perspective met 
'accent sur le fait que I'éduca- 
tion populaire vient d'une initia- 
tive autonome du peuple. Cette 
activité éducative est r6alisée 
Dar les divers secteurs du peu- 
de, surtout par le prolétariat or- 
ganisé, mais aussi par des or- 
ganisations ouvriéres de quar- 
:ier. 

II peut exister aussi des activités 
éducatives dites populaires qui 
soient réalisées & travers une 
coopération entre des organis- 
mes populaires non contrôlés 
par le mouvement ouvrier et des 
organismes éducatifs sous le 
contrôle d'autres classes so- 
ciales. Le mouvement ouvrier 
est, selon nous, la conscience 

1 .  Julio Fernandez, L'Education popu- 
laire en Amérique Latine, Montreal, 
ICEA, 1974. 

critique et politique du proléta- 
riat. II tente de rallier les masses 
populaires à ses luttes économi- 
ques et socio-politiques. C'est 
pourquoi si certaines alliances 
entre des organismes populaires 
non contrôlés par le mouvement 
ouvrier et les organismes éduca- 
tifs d'autres classes sociales 
se concrétisent, il faut toujours 
bien identifier les partenaires et 
les intérêts réels poursuivis par 
de tels programmes. 

Quelques courants 
significatifs 

Adopter la première perspective 
de I'éducation populaire nous 
amène à parler de l'ensemble 
des programmes éducatifs desti- 
nés au peuple latino-américain et 
visant à répondre à ses besoins 
culturels. Nous exceptons ici les 
programmes réguliers d'éduca- 
tion consacrés à la scolarisation' 
des enfants. II nous faut alors si- 
gnaler : 1) les programmes sco- 
laires organisés par le ministère 
de I'Education publique à I'inten- 
tion des adultes en vue de leur 
alphabétisation ou de leur rattra- 
page scolaire, les programmes 
de santé ou de formation socio- 
technique mis sur pied par les 
ministères respectifs ; 2) les 
cours organisés par les universi- 
tés pour la promotion culturelle 
des travailleurs ; 3) les program- 
mes organisés par des organis- 
mes nationaux ou internationaux 
touchant la spécialisation socio- 
technique de travailleurs urbains 
ou ruraux ; 4) les programmes 
de développement communautai- 
re ou régional mis sur pied par 
l'UNESCO ou par d'autres orga- 
nismes internationaux comme 
I'Eglise catholique : ainsi les 
écoles radiophoniques dont I'an- 
cêtre est « Radio Sutatenza 8,' 

fondée en 1947 en Colombie ; 
DESAL (Centre pour le dévelop- 
pement économique et social de 
l'Amérique latine) ; SEDECOS 
(Secrétariat des communications 
sociales), etc. 

Si nous considérons d'autre part 
I'éducation populaire dans le se- 
cond sens donné, nous obser- 
vons alors des activités éducati- 
ves plus originales, mais hélas, 
moins connues. Ces activités 

sont très variées et se greffent à 
la vie de l'ensemble des institu- 
tions du monde ouvrier. Ces 
activités, n'étant pas tellement 
structurées et spécialisées, n'ont 
pas la même reconnaissance pu- 
blique que celles du système 
scolaire traditionnel. Elles sont 
cependant très efficaces et re- 
mettent en cause toute I'éduca- 
tion scolaire en Amérique latine. 

A titre d'illustration, signalons 
quelques courants de I'éduca- 
tion populaire autonome. Tout 
d'abord, un secteur privilégié de 
I'éducation populaire en Améri- 
que latine est celui qui naît au 
sein du mouvement ouvrier orga- 
nisé, soit dans les syndicats, soit 
dans les partis politiques ou- 
vriers. De peu d'envergure au 
départ, ces programmes réussis- 
sent à se structurer davantage 
par la suite et à prendre de I'am- 
pleur. Par exemple, la CLASC 
(Confédération latino-américaine 
des syndicats chrétiens) au Vé- 
nézuela, a mis sur pied des pro- 
grammes de formation ouvrière 
pour les travailleurs latino-amé- 
ricains. Elle ambitionne aujour- 
d'hui de fonder l'université  di^ 
mouvement ouvrier latino-améri- 
cain. Ces programmes éducatifs 
reflètent évidemment les options 
des mouvements ouvriers latino- 
américains, leurs forces et leurs 
faiblesses. 

*Un autre courant important de 
I'éducation populaire autonome 
est celui qui naît au sein des 
quartiers populaires et se greffe 
aux institutions du quartier. Ces 
activités sont souvent très hum- 
bles et ont un caractère local. 
Par exemple, le dispensaire d'un 
quartier mène une campagne 
éducative d'hygiène ou de pre- 
miers soins ; de jeunes chômeurs 
montent un théâtre populaire qui 
traduit leurs problèmes et fait 
appel a la créativité artistique 
des autres jeunes du quartier ; 
le club culturel, animé souvent 
par de jeunes étudiants d'origine 
ouvrière, organise des cours de 
personnalité, d'orientation pro- 
fessionnelle, de formation politi- 
que ; on fait alors appel aux pro- 
fesseurs ou professionnels con- 
nus. 



Le curé de la paroisse organi- 
sera aussi des cours reliés à ses 
activités religieuses et formera 
des groupes de discussion, ha- 
bituellement des foyers chré- 
tiens où ceux-ci réfléchissent 
sur les problèmes particuliers du 
couple ou de I'éducation des en- 
fants. Un comité de citoyens 
pourra se charger d'organiser 
des conférences sur l'aspect 
juridique du comité ou tenter de 
mettre sur pied une commission 
d'étude sur les problémes du 
quartier, etc. 

II nous est de fait impossible de 
décrire, ni même de nommer 
l'ensemble des activités d'édu- 
cation populaire de ce second 
courant, tant il est riche en Amé- 
rique latine. Certaines de ces 
expériences, la plupart en réali- 
té, sont totalement inconnues en 
dehors du cercle très réduit où 
elles se réalisent. D'autres jouis- 
sent d'une notoriété à cause de 
la diffusion internationale qu'el- 
les ont connue. Souvent on trou- 
ve un curé, un professeur ou un 
travailleur syndiqué au point de 
départ d'une activité éducative 
qui débouche sur une action de 
promotion communautaire ou ré- 
gionale. Signalons, par exemple, 
le cas de Fomeque, village de 
montagnes situé a 100 milles de 
Bogota en Colombie, qui, dans 
les années cinquante, a amorcé 
un développement communau- 
taire qui transforme présente- 
ment toute la région. Organisant 
d'abord des cours d'alphabétisa- 
tion et de catéchèse, cet homme, 
entouré de quelques collabora- 
teurs laïques dynamiques, a sus- 
cité chez le peuple, une mobili- 
sation telle que la région s'est 
vue dotée de routes, d'hôpitaux, 
d'écoles, de centres communau- 
taires, de chapelles, de clubs 
sportifs, etc. Cette transforma- 
tion s'est réalisée, guidée par 
un modèle social d'égalité et 
de partage communautaires. Les 
gens se vantent maintenant de 
ne plus verrouiller leurs portes, 
car il n'existe plus de voleurs 
dans la région. 

Certaines expériences ont com- 
mencé à un niveau local, puis ont 
connu un tel succès qu'elles se 
sont répandues ailleurs et furent 

finalement adoptées par les gou- 
vernements nationaux, et même 
exportées dans d'autres pays. 
Nous avons ici en tête .ltexpé- 
rience éducative de Paulo Freire 
dans le domaine de I'alphabéti- 
sation menée dans le Nord-Est 
brésilien, plus précisément à Ré- 
cife, où travaille Dom Helder Ca- 
mara. L'originalité de cette ap- 
proche, qui unit à l'activité édu- 
cative un fort potentiel émotif et 
politique grâce à sa technique 
qui utilise le langage populaire, 
a produit des effets de conscien- 
tisation tels que le gouvernement 
brésilien a décidé de l'adopter au 
niveau national afin de contrôler 
son dynamisme. II pouvait ainsi 
utiliser la méthode B son profit 
politique. L'auteur fut finalement 
expulsé. Mais sa méthode a con- 
nu un succès trés grand, succés 
que nous devons cependant nous 
garder de surestimer. 

Nous pourrions ainsi énumérer 
une multitude d'autres expérien- 
ces : les communautés éducati- 
ves de San Miguelito à Panama ; 
l'Institut de recherche et de pro- 
motion de la culture populaire 
bolivienne à Oruro en Bolivie ; 
les Jongleurs du Tiers-Monde, 
troupe de chansonniers qui tra- 
duisent les misères du peuple 
sous forme de chansons- et 'de 
mimes, à Pucallpa au Pérou ; les 
centres culturels à Témuco au 
Chili, etc. 

Tous ces programmes éducatifs 
liés aux mouvements ouvriers 
n'ont évidemment pas la même 
orientation, ni le même succés. 
Certains programmes se préoc- 
cupent seulement d'activités cul- 
turelles sans se soucier de la 
promotion économique du mi- 
lieu. D'autres centrent leurs ac- 
tivités sur la promotion socio- 
économique des gens en faisant 
référence à un modéle de déve- 
loppement moderne. D'autres, 
revalorisant les ressources cul- 
turelles, techniques et morales 
du peuple (t dinamizacion de la 
cultura », vont jusqu'h promou- 
voir une révolution globale de la 
société. 

Les programmes d'éducation po- 
pulaire s'inscrivent donc dans 
des projets sociaux particuliers. 

Les uns font appel a la moderni- 
sation de la société latino-améri- 
caine ; ils transmettent les con- 
naissances techniques, les va- 
leurs de la société industrielle 
ainsi que les aspirations corres- 
pondant à la consommation de 
biens sophistiqués. Leur modèle 
politique est celui des sociétés 
démocratiques formelles où la 
lutte des classes est niée et où 
l'égalité des chances de promo- 
tion est proclamée avec force. 
Les autres programmes dénon- 
cent au contraire les injustices 
sociales dont souffre le peuple 
et font appel à l'action révolu- 
tionnaire. 

Bref, les caractéristiques fonda- 
mentales de I'éducation populai- 
re en Amérique latine semblent 
être les suivantes : elle part des 
besoins, de la vie et du travail 
de la classe ouvrière. Liée à une 
action qu'elle vivifie, elle fait sur- 
tout appel aux ressources loca- 
les. Sa méthode est globale con- 
trairement 2r la fragmentation de 
la démarche scolaire. Elle peut 
déboucher sur une action poli- 
tique. 

Education populaire 
et société 

Nous voulons finalement attirer 
l'attention sur un principe expli- 
catif du développement des pro- 
grammes d'éducation populaire 
en Amérique latine. Nous récu- 
sons la perspective qui envisage- 
rait I'éducation comme un phé- 
nomene qui s'explique par lui- 
même. Selon cette problémati- 
que réduite, on ne parle que de 
méthodes innovatrices, de renta- 
bilité liée à la formation des pro- 
fesseurs ou au nombre d'éléves 
par classe, etc. Nous soutenons 
au contraire que le phénomène 
éducatif ne peut se comprendre 
sans une référence explicite au 
système social à l'intérieur du- 
quel il se situe. Ainsi, nous di- 
rons que les conditions particu- 
lières de la lutte des classes, 
soit au plan économique, soit au 
plan politique, déterminent la 
croissance du système éducatif 
et ses modalités. Bien plus, que 
cette détermination se répercute 
au niveau de toute la vie de la 
nation, influence l'apparition mê- 



me et la croissance des activités 
d'éducation populaire dites auto- 
nomes. Simplifiant à l'extrême, 
prenons deux cas : 

A. Nécessité de réforme. Des 
groupes politiques doivent faire 
appel à de nouvelles bases d'ap- 
pui. Ce recrutement des bases 
peut être de nature révolution- 
naire ou simplement une mani- 
pulation des masses. On cher- 
chera dans des campagnes mas- 
sives d'éducation pour adultes à 
passer une formation politique 
visant soit la justification des 
changements, soit la participa- 
tion accrue i~ un projet révolu- 
tionnaire déjà établi ou en voie 
de s'établir. Le mouvement ou- 
vrier, par ses programmes édu- 
catifs, appuiera le projet ou non, 
selon que ce projet sera en ac- 
cord ou non avec ses intérêts. 
Signalons quelques pays dans 
cette situation : le Chili, I'Argen- 
tine, l'Uruguay ; ces pays ont un 
taux assez bas d'analphabétis- 
me : respectivement, 20%, 14O/0, 
15%. Aussi Cuba, le Brésil, le 
Vénézuela, le Mexique, etc. 

B. NBcessité de conservation. 
Ce cas fait référence à une situa- 
tion où les bases de la Iégitimit6 
sont externes et où il apparaît 
nécessaire d'éviter des conflits 
ou des révoltes. Les program- 
mes d'éducation pour adultes 
tenteront alors de gagner les 
masses au projet politique offi- 
ciel. II est aussi possible d'ima- 
giner le cas où les programmes 
d'éducation populaire seraient 
totalement éliminés dans le cas 
d'un pouvoir politique trés con- 
servateur. Dans cette catégorie, 
signalons : El Salvador, le Guaté- 
mala, le Honduras, la République 
Dominicaine, le Paraguay, la Bo- 
livie, Haïti. Nous observons dans 
plusieurs de ces pays de trés 
hauts taux d'analphabétisme : 
le Guatémala, 71 %, le Honduras, 
65%, le Nicaragua, 62%. 

En définitive, certaines formes 
de société sont moins propices à 
la promotion de I'éducation, en- 

2. Yvan Labelle, "Educational Planning 
and Socio-Economic Development In 
Latin America", SONDEOS, no 9, 
Centro Intercultural de Documenta- 
cion, Mexico, 1966, p. 41. 

core moins au développement de 
I'éducation populaire. Nous réfé- 
rons ici à des nations où I'éco- 
nomie est nettement agraire et 
stagnante et où le pouvoir est 
entre les mains de I'aristocra- 
tie agraire ou de l'armée. Ce 
sont généralement des enclaves 
de dépendance économique. Or, 
dans ces pays, I'éducation ne 
connaît pas d'expansion signi- 
ficative. C'est cependant un 
champ fertile pour les organis- 
mes internationaux promoteurs 
d'un développement modéré ou 
pour la création de succursales 
éducatives des universités nord- 
américaines. Les gouvernements 
locaux tolérent pareilles initiati- 
ves, car ces programmes peu- 
vent leur avoir été imposés de 
l'extérieur et, somme toute, jouer 
une fonction décorative. 

D'autre part, nous notons une 
expansion éducative dans des 
sociétés en voie de développe- 
ment industriel. Certaines né- 
cessités politiques ou économi- 
ques peuvent susciter des pro- 
arammes tant nationaux qu'in- 
fernationaux. D'autre part,. une 
nouvelle dynamique sociale crée 
aussi des conditions propices à 
l'apparition de programmes d'é- 
ducation populaire autonomes. 
Les nécessités et les besoins 
variés des couches populaires 
- prolétariat et sous-prolétariat 
tant urbain que rural - alliés 
cette dynamique nouvelle engen- 
drée par l'évolution des condi- 
tions sociales, favorisent l'émer- 
gente de mouvements sociaux et 
un foisonnement d'activités de 
toutes sortes, y compris des ac- 
tivités éducatives. 

II ne faut jamais perdre de vue 
que si I'éducation comme action 
culturelle est toujours reliée à 
la structure sociale, celle-ci en 
contrepartie influence non seu- 
lement la variation quantitative 
et qualitative des programmes 
d'éducation formelle mais aussi 
des programmes d'éducation po- 
pulaire. Bref, il me semble indis- 
pensable d'étudier le contexte 
social global pour comprendre 
les caractéristiques du dévelop- 
pement de I'éducation populaire 
dans une société donnée. Selon 
les situations sociales, selon les 

idéologies de développement vé- 
hiculées par les mouvements 
ou les partis politiques, selon 
leur force et leur base sociale, 
nous constaterons des différen- 
ces dans les programmes éduca- 
tifs mis en place, les budgets 
alloués, les populations visées, 
les contenus véhiculés, les mé- 
thodologies utilisées. 

Au Québec 

Qu'en est-il au Québec ? Pou- 
vons-nous établir des analogies 
entre I'éducation populaire au 
Québec et celle de l'Amérique 
latine ? En vertu de ce que 
nous venons tout juste d'écrire, 
il faudrait - pour que nos com- 
paraisons soient pertinentes - 
analyser de très près l'évolution 
du contexte social québécois. 
Des études plus poussées nous 
seraient également nécessaires 
pour saisir les véritables di- 
mensions et caractéristiques de 
I'éducation populaire au Québec. 
Aussi nous contenterons-nous de 
quelques observations sommai- 
res. 

Nous vivons au Québec dans une 
société, qui jouit de certains 

privil6ges » du fait d'être si 
près du centre de l'Impérialisme 
et qui présente certaines des ca- 
ractéristiques d'une colonie. Ici, 
« les grandes corporations, sala- 
riés compris, profitent des nou- 
velles formes d'exploitation exer- 
cées aux dépens des pays do- 
minés et de larges secteurs 
des sociétés dominantes elles- 
mêmes = ". 

Alain Touraine poursuit : « Le 
saut des sociétés de rareté aux 
sociétés d'affluence entraîne un 
renversement des rapports domi- 
nants ... La domination sociale 
prend en particulier trois formes 
nouvelles. En premier lieu, les 
grandes organisations exercent 
sur leurs membres des pressions 
croissantes en vue de les inté- 
grer à I'entreprise ... Ces organi- 
sations agissent sur les attitudes 
à l'égard de l'entreprise, sur les 
relations sociales. Les contrain- 
tes doivent être intériorisées ... 

3. Alain Touraine, Pour la sociologie, 
Paris, Seuil, 1974, pp. 146-147. 



En second lieu cette domination 
déborde le domaine de la pro- 
duction et s'étend à ceux de I'in- 
formation et de la consomma- 
tion, par les mass media. Enfin, 
le rôle croissant des Etats, de 
leur puissance et de leurs possi- 
bilités stratégiques, renforcent 
l'impérialisme, la volonté de do- 
mination des centres mondiaux 
de pouvoir sur les régions sous- 
développées ou incorporées à 
une aire d'influence * ,,. 

Ces trois thèmes sont présents 
dans tous les grands mouve- 
ments sociaux d'aujourd'hui, qui 
ne se définissent pas seulement 
par un conflit économique, mais 
plus encore par leur opposition 
à une domination politique, so- 
ciale et culturelle. L'éducation 
populaire, qui est une forme 
d'activité des mouvements so- 
ciaux, reflète et entraîne de plu- 
sieurs façons la contestation 
contre ces formes de domina- 
tion. Une analyse détaillée de 
l'éducation populaire au Québec 
nous permettrait en effet de pré- 
ciser et de vérifier cette hypo- 
thèse. 

La thématique des programmes 
d'éducation syndicale donne non 
seulement de l'importance aux 
revendications qualitatives des 
-- 

4. Alaln ~ ~ ~ r a i n e .  op. cit. pp. 187-1 88. 

salariés dans leur travail - san- 
té et sécurité -, mais aussi tend 
à se soucier de plus en plus di- 
rectement de problèmes géné- 
raux d'organisation sociale : vie 
urbaine, équipements collectifs, 
éducation, système social, par 
exemple, (< le deuxième front >>, 

(( Ne comptons que sur nos pro- 
pres moyens >>, etc. 

La Jeunesse Ouvriére Catholique 
(JOC) a vu la nécessité de la 
promotion de la culture chez les 
jeunes travailleurs et a mis sur 
pied en 1971 un centre spéciali- 
sé d'animation et de culture ou- 
vrière (CACO). 

Des organismes éducatifs, en 
appui au mouvement sont nés 
dans les quartiers populaires : 
le Carrefour d'éducation popu- 
laire de Pointe St-Charles ; le 
Projet d'organisation populaire 
d'information et de regroupe- 
ment, (POPIR) ; le Centre de for- 
mation populaire, (CFP) ; I'Asso- 
ciation coopérative d'économie 
familiale, (ACEF), etc. Ces or- 
ganismes d'éducation populaire 
ne font pas seulement la promo- 
tion d'une prise de conscience 
de l'exploitation au niveau de la 
production, mais aussi une édu- 
cation à la consommation, une 
lecture critique de l'information 
des mass media, une analyse de 
I'Etat et de la société, etc. Par 
exemple, le programme éducatif 

de POPIR (( Les citoyens face au 
pouvoir ». 

Les organismes d'éducation po- 
pulaire doivent même lutter pour 
empêcher un monopole de I'Etat 
dans le domaine de la culture et 
de I'éducation. Nous avons vu 
comment le gouvernement du 
Québec a étatisé l'innovation 
éducative que fut l'expérience de 
TEVEC et a par la suite pour- 
suivi son offensive avec MULTI- 
MEDIA. 

L'autonomie des organismes 
d'éducation populaire et leur rô- 
le irremplaçable est présente- 
ment défendu par I'ICEA et les 
organismes concernés. Le mé- 
moire sur le financement des or- 
ganismes d'éducation populaire 
par le ministère de I'Education, 
présenté par I'ICEA en octobre 
1972, en témoigne éloquemment. 
Par la suite, d'autres luttes du 
même ordre ont été menées par 
ces organismes dans le domaine 
de la télévision communautaire. 

En conclusion, nous pouvons 
soutenir que l'étude de I'éduca- 
tion populaire n'est pas seule- 
ment orientée à découvrir de 
nouvel les méthodes d'enseigne- 
ment, mais bien plus encore à 
explorer comment elle pourrait 
contribuer encore plus au chan- 
gement social entrepris par les 
mouvements populaires 

Croisibre de 4 jours Tour B Delphes 2 jouis Tour de ville B Athbnes 
Excursion B Cape Sounion Sajour 3 jours A Myconos SBjour 4 jours 

Glyfada Inclus : transferts, hbtels premibre classe et demi-pension. 
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