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le cégep 
est-il 

un collège 
communautaire ? 

par André Thibault 

L'expression collbge communau- 
taire » est ambricaine : community 
college. Elle ne sert pas à désigner 
un niveau d'enseignement, mais 
exprime la volonte de transformer la 
maison d'enseignement tradition- 
nellement réservée aux jeunes en 
un centre culturel pour l'ensemble 
de la communauté environnante, 
sans pour cela, évidemment, aban- 
donner son r61e proprement sco- 
laire. A la fois un N collbge B et une 
partie integrante de la a commu- 
nity B. 

... a tnie community college connotes 
an institution that has developed 
beyond an isdated entity into an insti- 
tution seeking full partnership with its 
community. In the process, the 
community cdlege bewmes for its 
district community a cultural center, a 
focal point of intellectml life, a source 
of solidarity and a fount of local ptidel. 

Centre culturel, carrefour de vie in- 
tellectuelle : ces expressions s'ap- 
pliquent à l'enseignement, mais 
aussi le debordent largement. 
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Dans un rapport daté de 1970, la 
Carnegie Commission on Higher 
Education note que les u compre- 
hensive community colleges )> sont 
enracines dans toute .l'histoire de 
l'éducation aux États-Unis : 

1 - "Small colleges and academies 
responsible to local committees 
or boards developed early in the 
United States. 

2 - The Morril Act of 1862 and the 
early land-grant colleges.. . revo- 
lutionized the curriculum of 
higher education through its 
emphasis on technology, agri- 
culture, and applied science. 

3 - Gradually they became universi- 
ties ... 

4 -This transformation has closely 
paraileled the emergence of 
comprehensive commu nity col- 
leges, which in turn, are accept- 
ing, reshaping, and extending 
the service philosophy of the 
landgrant movement2. 

Au début du XXe sibcle, les universi- 
tés tendent à se consacrer davan- 
tage à leurs fonctions premières : la 
recherche et les grades supérieurs, 
et à développer les u high 
schools B : The plan envisioned 
the transfer of the most able u junior 
college students to the universi- 
ties >>. 

Le premier M Junior College » s'im- 
plante en 1901 à Joliet, Illinois, mais 
c'est à Fresno en Californie que 
s'établit en 1910 le premier two- 
year college du pays. C'est à partir 
des two-year college >> que devait 
se développer un système qui, en 
1960, définit ainsi sa clientèle : 
4 any high school graduate and any 
other person over eighteen years of 
age ... capable of profiting from the 
instruction offered4 ». 

La commission Carnegie considhre 
que ce sont les u community colle- 
ges # qui sont le plus en mesure de 
favoriser ceux que des études ante- 
rieures n'ont pas conduits à un choix 
d6cisif de carribre, de mQme que 
ceux qui ont abandonné leurs étu- 
des and, in addition, continuing 
education for adults.. Continuing 

educa tional programs for adults 
should include not only occupation- 
al courses but also courses de 
signed to provide for general educa- 
tional development. In addition, 
community colleg es should b e  
come centers of cultural enrich- 
ment, especially in communities 
which do not have such amenities 
as symphony orchestras, mu- 
seums, and dramatic produc- 
tionsS ». 

Le community college H 
au Canada anglais 

L'idee du community college >> a 
616 reprise par le Canada anglais, et 
elle a influence aussi les concep- 
teurs de nos cégeps. Le président 
de l'University York prévoyait, en 
1965, que le plus important dévelop- 
pement en éducation au Canada, 
pour la décennie à venir, serait lié à 
la croissance des collèges et à 
I96mergence de leur caractère 

communautaire >> : 

There can be no question that one of 
the most signifiant developments in 
education in Canada in the next ten 
years wiil be related to the growth and 
the emerging character of Community 
Cdleges6. 

Selon le meme auteur, les universi- 
tés canadiennes, qui comptaient, en 
1 964-65, 180,000 btudiants inscrits 
à temps plein, devaient btre incapa- 
bles d'absorber en 1976, une clien- 
téle qui devait atteindre les 480,000. 
La solution, selon le président de 
l'université York, reposait sur la ca- 
pacité des community colleges >> 

de poursuivre les buts qu'il enonce 
comme suit : 

1. To develop good citizens able 
to function effectively in modem 
soaety . 

2. To develop people able to parti- 
cipate effectively in the modem 
labour market. 

3. To develop people able to use 
effectively increasing amounts of 
leisure time7 >>. 

Dr Ross reconnaît que ce troisibme 
objectif concerne tout autant les 
adultes : 

The dramatic increase to enrolment 
in university evening classes is clear 
evidence of this fad. Community Cd- 
Ieges should help prepare people for 
this world of leisure, by providing the 
kind of education upon which we can 
build literature, psychdogy, philoso- 
phy, soadogy, mathematics, and so 
on, which offer a background for fur- 
ther study and development. While 
this is true for the full-time undergra- 
duate student, it is equally obvious 
that the Community College shoud 
prwide a substantial part-time adult 
education program in the liberal arts 
as well as in other subjectss. 

Le programme en éducation des 
adultes, continue-t-il, sera déter- 
min& en fonction des buts et fonc- 
tions du collège et, avec beaucoup 
d'autres, Dr Ross définit ce dernier 
comme un centre intellectuel et cul- 
turel « in many of those communi- 
ties in Canada which are now cultur- 
al  wastelands9 >>. 

Les community colleges D améri- 
cains comprennent à la fois des ins- 
titutions qui offrent les deux premiè- 
res années d'un cycle universitaire 
et des écoles de commerce ou de 
technologie, mais le trait dominant 
de ces 6tablissements est d'offrir 
des programmes de formation gé- 
n6rale et des programmes de for- 
mation professionnelle (« academic 
and vocational-technical train- 
ing s,. Au Canada anglais, il existe 
plusieurs modeles de a community 
colleges >> : 

In Canada, the community college is a 
more recent institution and has even 
more diverçe characteristics than in 
the United States. The closest appro- 
ximation to the Amencan, or Califor- 
nian, model is seen in the provinces oi 
British Columbia and Aiberta. Canada 
has also developed distinctly 
technical-vocational, post secondary 
institutions such as the Southern and 
Northem Alberta Institutes of Technd- 
ogy, the Sasketchewan Tedinical 
Institute, and, in Manitoba, until they 
came to be called commmunity colle- 
ges, the vocationai and technical insti- 
tutes at Winnipeg, Brandon, and The 
Pas. The Colleges of Applied Arts and 
Technology of Ontario represent a 
combination of technicaluocational 
schools and junior collegeslO. 

Bien plus, il n'y a pas d'unanimité, 
au Canada anglais, sur le sens à 
donner à l'expression community 
college >> ni sur les réalités auxquel- 
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les il convient de l'appliquer. II existe 
quand mgme une u Association des 
collt3ges communautaires du Ca- 
nada » (ACCC), dont font partie les 
cégeps québécois. Le denomina- 
teur commun des membres de cette 
association, repartis dans toutes les 
provinces du Canada, chaque pro- 
vince ayant son propre systeme 
scolaire, c'est peut-gtre seulement 
cette idée générale que le col- 
lege » doit cesser d'gtre un lieu ré- 
servé à des jeunes étudiants pour 
devenir un centre d'activit6s intel- 
lectuelles ou culturelles pour I'en- 
semble de la communauté qui I'en- 
vironne. 

Pour la plupart des collèges, tout par- 
ticulibrement en œ qui concerne l'étu- 
diant local à temps partiel et i'etudiant 
adulte (plus de 18 ans) ne r6pondant 
pas aux conditions d'admission, I'ap- 
pellation communautaire ,. revQt le 
sens d'un engagement & promouvoir 
la vie culturelle, intellectuelle et so- 
ciale de leur milieu, tout en dispensant 
les cours du jour et du soir pr6vus à 
leur programmeJJ. 

La loi a voulu faire du cégep un 
« community college » 

La loi de 1967 qui créait les cégeps 
a manifestement voulu intégrer à 
notre conception d'un systbme sco- 
laire I'idbe du u community col- 
lege *. Corporation publique auto- 
nome, dont le Conseil d'administra- 
tion représente divers groupes du 
milieu dans lequel il est implanté, le 
cégep devait avoir les moyens de 
s'adapter aux besoins de son milieu 
plut8t que d'appliquer seulement les 
d6cisions d'une administration cen- 
trale. Le vouant d'abord à l'ensei- 
gnement pr6-universitaire ou pro- 
fessionnel pour les finissants du 
cours secondaire, le Législateur at- 
tribuait au cégep, des son origine, 
une vocation de services scolaires 
et de services culturels à l'ensemble 
de la communaut6. 

Le premier document officiel du mi- 
nistbre de 116ducation consacré aux 
cégeps décrivait ses diverses voca- 
tions. Sa vocation proprement sco- 
laire d'abord : 

II est destin6 aux 6tudiants du 
groupe d'age de 17 a 19 ans. Pour une 
partied'entre eux, il constitue un murs 
terminal qui donne a-s des pro- 
fessions techniques spéciaîis6es. 

II est destin6 également aux adultes 
qui veulent compléter leur formation 
gen6rale ou qui doivent compl6ter leur 
formation professionnelle en fonction 
des exigences du marche du tra- 
vailJ2 *. 

La conception traditionnelle de 
l'école est élargie pour englober 
<c l'éducation permanente .. Ce- 
pendant, par cette premiere voca- 
tion, le cégep est clairement situ6 à 
I'interieur du système scolaire et 
devient l'une des étapes normales 
qui vont de l'élémentaire à I'univer- 
sité et au marché du travail. Par ail- 
leurs, le mgme document insiste sur 
le fait que I'enseignement doit 
s'adapter à des besoins de plus en 
plus variés dans une société en 
constante transformation. 

a Deux exigences soulignent la ne- 
cessite d'organiser dbs maintenant 
I'enseignement coll6gial : I'dducation 
permanente et la scolarisation mas- 
sive des jeunes g6n6rations en vue du 
developpement culturel, social et 
Qconomique. (...) 

Cet enseignement doit Atre conçu à la 
mesure d'une soci6t6 en pieine 6volu- 
tion. Par definition il doit Atre souple et 
dynamique. II doit Atre d6mocratis6 à 
la fois sur le plan social, puisqu'il est 
destin6 au grand nombre et sur le plan 
pedagogique puisqu'il doit s'btendre & 
I'eventail complet des disciplines de 
formation genérale et de formation 
professionnelle. II doit 6tre tourne vers 
l'avenir et offrir un enseignement qui 
corresponde bien aux realites 
contemporaines d'une civilisation 
construite sur la maitrise des sciences 
et des techniques de mi3me que sur un 
humanisme engagea3 *. 

Dans une société en pleine 6volu- 
tion B, les jeux ne sont pas faits 
d'avance. Le Législateur voulait que 
le cégep soit capable de s'adapter à 
cette 6volution, et d'abord à celle de 
son milieu le plus immédiat. Le col- 
lège appartient à son milieu ... et il 
doit 

u definir savocation par rapport & celle 
de la cornmunaut6 culturelle, sociale 
et économique laquelle il appar- 
tientJ4 *. 

Comme on le voit, dès leur nais- 
sance, l'orientation des collèges 
d'enseignement général et profes- 
sionnel repose sur un ensemble 
d'id6es maîtresses qui peuvent gtre 
résumdes comme suit : 

1. le collège s'adresse à une clien- 
tèle du groupe d'tige de 17 à 19 
ans mais il est destiné égale- 
ment aux adultes 

2. le collège offre à ces deux types 
de clientèle un enseignement 
préparatoire à l'université ou au 
marché du travail 

3. I'enseignement collégial doit 
s'étendre à l'&ventail complet 
des disciplines de formation gé- 
nérale et professionnelle 

4. si le college doit tenir compte 
dans son enseignement des r6a- 
lités contemporaines de la civili- 
sation, il doit aussi définir sa vo- 
cation par rapport à la commu- 
nauté Ci laquelle il participe 

5. le collège jouit d'une autonomie 
qui le rend apte à orienter son 
action selon les besoins du mi- 
lieu 

L'accent est mis sur I'enseignement 
et sur la préparation de la clientèle à 
l'université ou au marché du travail, 
mais les notions de communauté et 
de besoins du milieu ne sont pas 
absentes. 

Le cégep est-il devenu 
un a community college D? 

Telle est la définition originelle du 
cégep. Tel etait le voeu du Législa- 
teur. Dans les faits, le cégep est-il 
devenu le coeur, ou tout au moins 
un organe important de la vie cultu- 
relle de sa communauté? Y a-t-il 
une évolution en ce sens? Les res- 
ponsables actuels des c6geps 
travaillent-ils pour atteindre cet ob- 
jectif? 

Le << cégep - centrede-la-vie- 
CU lturelle-de-son-milie~i >> ne se r6a- 
lise pas seulement par des inscrip- 
tions au Service d'éducation des 
adultes. Cependant, ce service, en 
s'occupant à la fois de formation 
scolaire et d'éducation populaire, 
est le moyen le plus important dont 
dispose un cégep pour rejoindre le 
milieu des adultes. Ainsi, le nombre 
des inscriptions au Service d'éduca- 
tion petmanente est une certaine 
mesure de l'attrait que le cégep 
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exerce sur son milieu. C'est pour- conclusion serait la même : le cé- 
quoi, nous attachons une impor- gep n'est pas encore un a Mllbge 
tance particrilibre à 1'- éducation communautaire -. Rien, d'ailleurs, 
permanente n ou enseignement de scandaleux dans ce fait, puisque 
aux adultes * Dour rB~ondre à notre l'histoire des c6ae~s est ieune. - ,  ,~~~ -~ 

question. 
Nous devons nous demander, ce- 
pendant, si les responsables ac- Pendant que les Commissions sco- tuds des cégeps ont pour objectif laires régionales, supportées par le de réaliser le c6gep-centre- ministbre, s'introduisent dans . le cu~rel~e~son~mi l ieu et travail- 

champ de réducation Populaire, lent en ce C'est 
que des organismes tels que les question que nous avons récem- caisses populaires. les syndicats ou ment explorée par une enquête au- les mouvements de citoyens s'en- prbs dés groupes dont les opinions 
gagent dans le que sont susceptibles d'influencer direc- les un~ersités exercent des fonctions tement 1'6volution des cégeps. de promotion culhirelle, les cégeps 
frappent timidement à la porte du 
même secteur et rBussissent, de Les des responsables 
1967 B 1972, à recruter une clien- 
thle qui passe de 2,459 inscriptions actuels des ''geps 
à 7,258. Cependant, avec ces 7,258 Je vous fals grace des détails tech- 
inscriptions, le cégep ne couvrait, niques de l'enquête menée en 
en 1972, que 10.1% de ce sec- 1975, dans le cadre d'une recher- 
teurl5. che exécutée pour I'obtention d'un 

PhD (andragogie) B l'université de 
E~ fait, le cégep pas seul à Montréalle. J'ai interrogé s k  grou- 
avoir une vocation de . service cul- pes de témoins privilégi6~~ chaque 
turel à la communauté -. On peut groupe étant : 
parler d'une certaine concurrence 
entre les in~titutions de divers ni- l e r  groupe :des présidents de 
veaux en ce domaine : Conseils d'administration de cé- 

Ai'heureacluelle, danspresquetou- QePs 
tes les r6gions du Québec, les trois 
niveaux d'enseignement oeuvrent 2e groupe :des directeurs géné- 
dans le domaine de I'éducation des raux de cégeps 
aduiies et s'arrachent la clientble pour 
mieux la sewir.. par des moyens PU- 3e groupe :des directeurs des ser- 
blicitairesquialieignentparioisuncar- v i c e ~  pédagogiques de cégeps 
tain degré de sophiitication" S. 

4e groupe : des coordonnateurs à 
Les coordonnateurs de l'éducation l'éducation des adultes de cégeps 
des adultes, pour leur part, sont loin 
de croire que le f< cégep-centre de 5e groupe : des directeurs de servi- 
services à la communauté * est une ces d'éducation des adultes dans 
chose faite. En 1973-74, ils se di- des commissions scolaires régiona- 
saient à retape des expdrimenta- les 
tions, à l'étape d'une meilleure 
coordination ... * II leur est apparu 6e groupe : des N experts D (per- 

necessaire de développer, au ni- sonnes influentes au ministbre, 
veau coll6gia1, des services de dans les associations, à I'univer- 
l'8ducation des adultes forts etrela- sité ;ou personnesayant participé à 
tivement autonomes ... - L'éduca- la définition actuelle des cégeps). 
tion des adultes, au niveau collégial, 
ont-ils affiné, -refusera de suivre Nous avons interrogé nos témoins 
la voie de la collaboration si elle doit dans 19 cégeps, choisis en dehors 
s'y embarquer dans une position de des régions métropolitaines de 
faiblesse comme c'est le cas à Montréal et de Québec. Nous avons 
l'heure a c t ~ e l l e ~ ~  *. obtenu des taux de réponse variant 

entre 75% et 90% suivant les grou- 
Nous pourrions multiplier les chif- pes. Cela Btant dit seulement pour 
fres et les témoignages, et la établir que les opinions exposBes 

par la suite ont quelque chance de 
représenter des données réelles. 

Voici donc, résumées à grand trait, 
les opinions des responsables ac- 
tuels des c6ge~s auant au rBle des 
cégeps vis-&vis de l'ensemble dela 
communauté : 

En premier lieu, tout le monde est 
d'accord pour dire que le cégep doit 
mettre à la disposition de la 
communauté des ressources phy- 
siques : bibliothbques, gymnases, 
salles de réunion, etc. 

En deuxibme heu, mais avec moins 
d'unanimité. on reconnaïl aue le cé- 
gep doit aussi fournir à la'commu- 
nauté des ressources humaines 
pour satisfaire des besoins en édu- 
cation des adultes. 

En troisibme lieu, on retrouve I'una- 
nimité pour refuser d'attribuer au 
cégep une mission de coordination 
des activités culturelles des autres 
organismes, publics ou privés. 

Les opinions des coordonnateurs 
des services d'éducation des adul- 
tes'présentent un intérêt particulier 
du fait aue ce sont les Dersonnes les 
plus di~ectement.impl~uée, dansle 
domaine sur lequel nous nous inter- 
rogeons. Je prends donc ce groupe 
comme point de repére et ie classe 
les objectifs de services à la 
communauté u par ordre d'impor- 
tance, selon les réponses rgues 
(voir tableau). 

Ainsi, dans la mesure où nous 
considérons seulement l'opinion 
des personnes travaillant à I'inté- 
rieur même du cégep, les opinions 
sont apparentées sur les sujets sui- 
vants : 

Importance élevée 
Usage des bibliothbques ... 
Promotion des efforts de la commu- 
nauté ... -. e . 
Inventaire des intérêts ... 

Importance moyenne 
leaders hi^ en évaluation 
Aide des animateurs de groupes 
Aide des animateurs sociaux 
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aONCf! D'OBJECflFS DE SERVICES A LA COMMUNAUTE CLASSÉS EN ORDRE D'IMPORTANCE 
SELON LES R~PONSES DES COORDONNATEURS DE L'~DuCATION DES ADULTES. 

Aide des conselliers andragogiques 
Recherche et analyse des besolns de la cornmunaut4 
Ussge des bibîiothbques par les adultes de la communaut6 
Pmmoffon des efforts de la cornmunaut6 en termes d'éûucation des adultes 
Inwntalre des Int6rêts et des besoins de la communauté en éducation des adultes 
Alde des professeurs 
Aide des conseillers en orientation 
Usage des gymnases 
Ussge des amphith6OIkes 
Usage des salies de r6union 
Lesdershlp en Bvaluation 
Proposition de r6ponse aux besoins de la cornmunaut6 
Aide des animateurs de groupes... 
Aide des techniciens 
Aide des animateurs sociaux 
Usage des centres résidentiels 
CoordtnaUon de toutes les activités de type socio-cutturel 
par les institutions pubilques 
Coordination de toutes les activités de type socio-culturel par des 
wanisrnes autres que les institutions publiques 

I -Jugement moyen des coordonnateurs de services d'éducation des adultes. 
II -Jugement moyen des directeurs des services pédagogiques. 
III -Jugement moyen des directeurs g6n6mux. 
N -Jugement des présidents. 

Fonctions rejetées 
Coordination des activités des insti- 
tutions publiques 
Coordinatton des activités des or- 
ganismes 

Quant à la perception des experts, 
on ne peut pas dire qu'elle s'appa- 
rente à celle de l'un ou de l'autre des 
groupes, si ce n'est pour favoriser 
l'usage des bibliothèques, procéder 
à l'inventaire des besoins et des in- 
t6rbts et rejeter les fonctions de 
coordination. 

Que le cégep, pour la communauté 
qui l'entoure, soit d'abord, selon 
l'opinion la plus acceptée, un centre 
de ressources physiques, et no- 
tamment une bibliothèque, cela 
nous situe bien loin de l'idée d'un 
a collège communautaire )), centre 
cutturel et carrefour de vie intellec- 
tuelle pour toute une collectivit6. II y 
a, bien sûr, un commencement à 
tout, et l'on voit poindre des condi- 
tions favorables au développement 
des services à la communaut6 of- 
ferts par les cégeps. Mais l'attitude 

des responsables actuels de I'orien- 
tation des cégeps semble surtout 
6tre passive : il s'agit seulement 
d'offrir des équipements, de rendre 
disponible un personnel profes- 
sionnel ; il ne s'agit pas encore d'al- 
ler vers la communauté, de battre la 
marche, d'gtre le leader. 

Dans les ouvrages publiés aux 
États-Unis et au Canada anglais, 
I'expression coll&ge communau- 
taire » s'applique à des institutions 
qui ont de nombreux liens de pa- 
renté avec nos cégeps. Au Quebec, 
cependant, I'expression est plus 
rare et nos publications sur les cé- 
geps parlent plus d'enseignement 
que d'apprentissage, de program- 
mes que de besoins et se réfèrent 
plus aux 17-1 9 ans qu'aux adultes. 

C'est au dehors du Québec surtout 
qu'on trouve une littérature qui défi- 
nit le collège comme un centre cul- 
turel, intellectuel et de services à la 
communauté. La société des loisirs, 
les retraités, les personnes agées, 
entre autres, sont des préoccupa- 
tions bien plus constantes dans les 

I il III IV 

collèges qui se définissent comme 
communautaires que dans nos cé- 
WPS* 

Plus que les cégeps, les collèges 
communautaires d'inspiration amé- 
ricaine semblent se donner un r61e 
de leader auprès de la communauté 
et il n'est pas rare de lire que l'avenir 
de ces institutions repose sur leur 
vocation de services au milieu. 

Nous avons cru noter une sorte 
d'hesitation à qualifier de commu- 
nautaires les collèges d'enseigne- 
ment générai et professionnel ; il 
nous a semblé que dans les cégeps, 
qu'on a pourtant voulu distincts des 
institutions qui les ont engendrés, 
se profile encore, confuse mais 
contraignante, l'image des coll6ges 
classiques, des instituts de techno- 
logie et autres. La perception du cé- 
gep comme college communautaire 
n'est pas le lot du plus grand nom- 
bre chez les auteurs que nous 
avons consultés. 

Les différences de perception - 
voire les oppositions - que nous 
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avons relevées sont susceptibles 
de nuire au consensus qu'il est utile 
de réaliser dans la poursuite d'ob- 
jectifs institutionnels. II sera néces- 
saire aux groupes concernés de se 
communiquer les motifs de leurs di- 
vergences s'ils veulent que leur ac- 
tion en éducation des adultes soit 
cohérente. 

Nous croyons, notamment, que la 
position des responsables de I'édu- 
cation des adultes dans les 
commissions scolaires par rapport 
au rôle du cégep dans les services 
communautaires ouvre la porte à 

une concertation nécessaire au dé- 
veloppement d'une politique r6gio- 
nale intégrée en éducation des adul- 
tes. Plus que les formes diverses 
d'enseignement des adultes, les 
services communautaires offrent un 
&entuel terrain d'entente qu'il fau- 
drait savoir exploiter. 

La difference de perception consi- 
dérable qui existe entre les respon- 
sables de I'éducation des adultes 
dans les commissions scolaires et 
ceux des cégeps à propos du lea- 
dership en évaluation de l'éducation 
des adultes dans la communauté, 

pourrait s'atténuer si, plut& qu'un 
leadership exclusif, la notion de lea- 
dership partagé était considérée. 

Enfin, il est évident que, actuelle- 
ment, le cégep n'est par perçu 
comme un organisme de coordina- 
tion. Reste à savoir à qui les per- 
sonnes interrogées attribueraient la 
tâche de coordination régionale. 

L'auteur est responsable du ser- 
vice de perfectionnement et 
d'assistance technique (SPAT) à 
I'éducation des adultes au Col- 
lege de Valleyfield. 
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Aux rédacteurs de pl~~pect ' lve~ 
PROSPECiîVES accepte avec plaisir les projets d'articles que 
lui soumettent les praticiens et les théoriciens de l'enseigne- 
ment. Voici quelques renseignements techniques B ce sujet : 

1. Un article de PROSPECTIVES comporte normalement entre 
10 et 20 pages, 8112" x Il", et est dactylographi6 h double 
Interligne. PROSPECTIVES publle dgalement des textes 
ph8 brefs et de forme plus libre : lettres, blllets, notes de 
lecture, etc. 

2. Le redacteur en chef reçoit les projets d'articles et, 8 moins 
de faiblesse formelle majeure, les soumet au comit6 de 
rédaction. 

3. Les membres du comit6 reçoivent les textes d'avance. La 
d6cision flnale est le resultat d'une discussion libre entre 
les membres du cornite au cours de leurs réunions réguliè- 
res. 

4. Les principaux points qui sont pris en consid6ration par le 
comlte sont les suivants : a) IVint6rêt du sujet trait6 par 
rapport aux conditions actuelles de l'éducation et de l'en- 
seignement au Quebec, & n'importe qud niveau ; b) la qua- 
Ilte de l'information et la rigueur intellectuelle dans le trai- 
tement de l'information ; c) le caractere inédit de l'article ; d) 
sa qualit4 formelle. 

5. D8s qu'une decision est prise par le comit6, l'auteur en est 
averti, mais la date de publication d'un aiticle accepte peut 
Btre plus ou moins doignée selon les thbmespxds pour les 
nurn6ros 8 venir. Un article refusé est retourne & son auteur 
avec une note explicative. 

6. L'auteur d'un article de PROSPECTIVES garde tous ses 
droits de rêédition. Quand la revue reçoit une demande de 
réédition, elle communlque avec l'auteur. 
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