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J. CADRE OFFlCIEL GENERAL 

I. Decision et perspective de la conference. 

En Novembre 1967 a Vienne, la conference des Ministres de I'Education des 
etats d'Europe, membres de I'UNESCO, faisait ressortir la necessite d'in
tegrer I'Orientation sous ses formes de guidance et de counseling dans Ie 
processus continu de I'Education permanente. Les recommendations de la 
conference soulignaient la necessite d'un echange international des experi
ences realisees dans ce domaine pour promouvoir Ie progres tant sur les plans 
theoriques et methodologiques que sur celui de l'organisation concrete des 
services d'Orientation dans Ie contexte propre aux differents pays. 

C'est a la suite de ces recommendations qu'a sa XVe session la Con
ference generale de I'UNESCO a autorise Ie Directeur general a organiser 
une reunion d'experts sur la place et Ie role de I'orientation dans I'education 
permanente. 

Dans Ie cadre de l'annee internationale de I'education et a I'aimable 
invitation du gouvernement Tchecoslovaque cette reunion s'est tenue a 
Bratislava du 26 au 30 novembre 1970. 

2. Preparation et organisation. 

Une rencontre internationale sur un sujet aussi vaste que celui de 
l'orientation integree a l'education permanente ne s'improvise pas. Elle a 
ete preparee avec grand soint tant a Paris, siege de I'UNESCO, qu'a Bratis
lava. Un ourvrage de Paul Lengrand publie en 1970 par I'UNESCO sous 
Ie titre "Introduction a l'education permanente" donne un bon condense des 
idees maitresses qui devaient sous-tendre les discussions. 

L'organisation de la reunion avait ete confiee par I'UNESCO a la 
Tchecoslovaquie et particulierement a deux institutions scientifiques de 
recherche de I'Universite Comenius; 'The research Institute of child psy
chology and patho-psychology" et "The Institute of Psychology of Vocation
al Development and Counseling" dont Ie Directeur, Ie Professeur Jozef 
Kosco agissait comme organisateur general de la reunion en Tchecoslovaquie 
en liaison avec la Division de l'Enseignement Superieur de I'UNESCO ou. 
M. Angel Trapero Ballestero agissait comme Representant du Directeur 
General. 

Deux questionnaires fort precis portant run sur la formation du con
seiller et I'autre sur la place et Ie role de rorientation et du conseil dans 
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I\~tat actuel et les perspectives de I'education permanente etaient envoyes aux 
diffhents etats d'Europe et d'Amerique du Nord membres de I'UNESCO. 

A partir des reponses a ces questionnaires, des documents syntheses 
etaient etablis par I'UN ESCO et deux ouvrages importants etaient rediges, 
I'un par Jozef Kosco et Veronika Kovalikova (1970) a I'Universite Comenius, 
et I'autre par MM. Reuchlin et Bacquet (1970) a Paris. De plus, un ouvrage 
bibliographique publie par I'Universite Comenius rassemblait les etudes 
publiees de 1965 a 1969 dans Ie domaine de I'Orientation et du Counseling 
(Okruhlicova, 1970). 

3. Le deroufement de fa reunion. 
Les participants directement impliques dans les seances de travail du 26 

au 30 novembre 1970, siegeaient a titre personnel et provenaient des pays 
suivants: Republique Federale d'Allemagne, Belgique, Canada, France, 
Italie, Pays-Bas, Roumanie, Royaume-Unie, Suede, Suisse, Tchecoslovaquie, 
V.R.S.S. 

L'expert invite pour les U.S.A. etait absent. Des observateurs, represen
tant de grande organisations internationales pouvaient intervenir sans droit 
de vote. 

En quatre jours d'exposes et de discussions, deux sujets principaux ont 
ete traites pour aboutir a un rapport adopte a I'unanimite. (UNESCO, 1970). 

I. La place et Ie role de I'orientation (guidance) et du conseil (counsel
ing) dans la situation actuelle et dans les perspectives de I'education per
manente. 

2. La formation des conseillers et des orienteurs. 
Pour aborder les discussions, les participants etaient tous d'accord que 

les problemes d'orientation actuels doivent etre abordes dans une perspective 
nouvelle imposee "par la rapidite des changements qui affectent la population 
et les categories professionnelles, par les rHormes profondes des systemes 
d'enseignement, par Ie developpement de I'education permanente et par I'im
perieuse necessite d'une utilisation optimale des ressources humaines et 
economiques" (UNESCO, 1970). 

Pour resumer tres brievement I'essentiel des principaux points de con
vergence unanime il convient de souligner: 

-L'accord de tous les delegues de I'Est et de I'Ouest sur la primaute a 
donner a I'individu pour lui permettre de s'orienter par lui-meme dans la 
realite sociale complexe a laquelle il doit s'integrer. L'epanouissement de 
I'individu et Ie souci de servir Ie developpement de la societe sont deux ob
jectifs conjoints, sans primaute de I'un sur I'autre. 

-La necessite d'une orientation continue integree dans une unite de 
fonction a tous les aspects de I'education permanente depuis la petite en
fance jusqu'a (et y compris)l'age milr. Cette orientation doit demeurer posi
tive et ne jamais etre une forme deguisee de selection negative liee aux im
peratifs d'une structure politique, economique ou socaile. 

-La necessite d'une formation des conseillers a un haut niveau, nor
malement universitaire. Cette formation devrait couvrir une duree de 4 a 5 
ans, comporter une culture de base theorique de niveau de licence (en psy
chologie particulierement) et une culture professionnelle pluridisciplinaire 
(sociologei, pedagogie, economie) ainsi que des stages appliques et des recycl
ages professionnels periodiques. De plus, les conseillers doivent se maintenir 
en contact etroit avec la recherche. 
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II. INFORMAnONS ET IMPRESSIONS PERSONNELLES 

I. "A certain uncertainty" 

Un jour avant Ie debut de la reunion, Ie Professeur Yvan Sipos qui fut 
elu president du bureau de la reunion, m'avait invite a visiter ses labora
toires et sa bibliotheque a I'lnstitut de Psychologie experimentale de I'aca
demie slovaque des sciences. Tou,t en devisant avec lui, je lui avais fait part 
du desarroi que j'eprouvais depuis mon arrivee en Tchecoslovaquie a me 
sentir "pris en main" sans avoir eu la possibilite de connaitre a I'avance de 
fa~on precise la source, les modalites et I'aboutissement de ce qui allait etre 
rna tache. Le Professeur Sipos m'avait repondu, non sans finesse: "Ne pou
vez-vous gouter Ie sel d'une certaine incertitude." 

Cette reflexion m'a frappee. Je me suis progressivement rendu compte 
que cette boutade allait exprimer avec humour Ie sentiment de plusieurs 
d'etre assimile momentanement a une organisation imprevisible, mais aussi 
efficace qu'omnipresente. Organisation effiicace, certes, puisque en quatre 
jours la conference aboutissait a un rapport circonstancie qui tenait fidele
ment compte des observations faites sur les points prevus au programme. 

En pays socialiste de I'Est, la planification n'apparait pas etre un vain 
mot. Elle a des effects manifestement heureux, d'efficacite, d'economie con
tralee, d'absence de chamage, de possibilite d'assurer a chacun les meilleurs 
chances d'epanouir au maximum ses caracteristiques personnelles pour Ie 
bien commun. L'orentation, sans y etre plus facile qu'ailleurs au niveau in
dividuel, n'a apparemment pas it se poser Ie probleme de I'emploi. Au niveau 
universitaire, il est idealement possible de pousser au maximum la recherche, 
sans souci materiel trop contraignant, ni meme d'exigence d'enseignement a 
un nombre important d'etudiants. Ainsi Ie laboratoire du Professeur Sipos, 
remarquablement equipe en appareils et livres de tous les pays, peut entiere
ment se consacrer a la recherche fondamentale. 

II semble qu'en adherant au Parti et en etant accepte par lui, on puisse 
realiser une carriere epanouissante. Mais il apparait aussi que la limite a 
une liberte, toujours et partout relative, est que si I'on permet a chaque 
participant au regime d'epanouir ses talents et ses gouts, il faille abdiquer Ie 
Iibre choix d'engager sa propre et seule liberte a realiser ou ne pas realiser ce 
dont on est capable. Une fois ses qualites personnelles reconnues, on est pris 
en charge par Ie systeme qui semble d'ailleurs vouloir offrir genereusement 
tout ce qui est necessaire a I'epanouissement individuel. Mais ce n'est pas la 
libre entreprise, il faut s'en faire une raison. 

Mis a part les ennuis inherents a une centralisation poussee, Ie systeme 
socialiste semble presenter des aspects generaux favorables a une orientation 
de vie axee de fa~on realiste et operante sur Ie developpement individuel 
optimal. Le fait d'une planification centralisee est Ie principal moteur de ce 
dynamisme sans deperdition d'energie. II est certain que pour les tenants 
d'un regime social communiste, I'apparente anarchie de la Iibre entreprise 
avec ses sequelles de chamage et de sous-emploi parait tout simplement 
monstrueuse. Mais entre la certitude d'terminante de pouvoir se developper 
dans une planification exterieure a soi et la chance hasardeuse de realiser sa 
propre entreprise ou se trouve Ie juste milieu d'une certaine incertitude? Je 
dirai, quant a moi, que Ie risque est epanouissement quand on peut Ie 
choisir. 
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A ce propos, il n'est pas sans interet de resumer Ie point de vue exprime 
par Ie Professeur Yvan Suvorov, vice-recteur de l'lnstitut Politique de Mos
cou. 

2. Un paradis? 
Le Professeur Suvorov a lu un texte soigneusement prepare, alors que 

la plupart des participants parlaient librement. II a cependant accepte de 
repondre spontanement a quelques questions et j'ai pu avoir avec lui un bref 
mais cordial entretient dans lequel il m'a invite a venir me rendre compte par 
moi-meme de la situation reelle a Moscou. 

Le systeme social de I'U .R.S.S., nuos a explique Ie delegue russe, est 
foncierement different de celui des pays occidentaux. II s'ensuit une organi
sation egalement differente de I'orientation. 

L'education des enfants et des jeunes gens est entierement prise en 
charge par I'Etat qui veille non seulement a instruire mais a developper 
harmonieusement la personnalite de chaque individu, sous tous ses aspects 
moraux, esthetiques, sociaux, etc., Ie tout dans une ligne politique unifiee. 

La periode scola ire de base dure de dix a douze ans dans deux grands 
secteurs: un secteur general et un secteur professionnel et technique. Mais 
queI que soit Ie type d'ecole par laquelle il est passe, Ie jeune a toujours la 
possibilite d'acceder aux niveau superieurs d'education. 

Les individus qui n'ont pas les aptitudes requises pour suivre Ie cycle 
normal d'etude, sont pris en charge par I'Etat. Celui-ci offre des cours par 
correspondance ainsi que des cours techniques directement organises dans 
les entreprises ou les usines. Cest la que se fait la formation professionnelle. 

En ce qui concerne l'orientation proprement dit, c'est la responsabilite 
de l'Etat, et ceci a tous les niveaux, du plus modeste au plus eleve. Depuis 
1959, I'Union Sovietique a fait de I'orientation la tache principale de I'educa
tion. 

En U.R.S.S. Ie chomage est inexistant. On manque plutot de main
d'oeuvre dans tous les domaines. Le veritable probleme de la Russie est de 
former rapidement une quantite suffisante de main-d'oeuvre qualifiee. A 
ceci se greffe la necessite d'une promotion continue et de la qualification 
progressive du personnel en place. Tout Ie monde est oblige de se recycler 
periodiquement. Meme un professeur d'universite doit suivre des periodes 
de recyclage d'une duree de 4 a 5 mois, dans les plus grands centres de 
recherche. Meme chose pour les ingenieurs, les medecins et tous les techni
ciens. Les difference personnes soumises au recyclage sont payees comme si 
elles continuaient leur travail regulier. Ainsi, dit Ie Professeur Suvorov, "Ies 
gens ressentent Ie sentiment d'une plus-value personnelle avec la possibilite 
d'offrir un meilleur service a I'Etat." 

Les professeurs qui dispensent les cours de recyclage aux niveaux superi
eurs sont choisis parmi les savants les plus qualifies de la nation. 

Les universites comptent 4,500,000 etudiants dont la moitie suivent des 
COUfS du soir ou par correspondance. Ainsi chacun peut se qualifier tout en 
poursuivant son travail. Chacun beneficie de 40 jours de conges payes an
nuel pour se preparer aux examens, puis apres les etudes, de 4 mois payes 
pour preparer la these. 

L'orientation des jeunes en Russie a pour but de preparer au choix 
professionnel, en tenant compte a la fois des interets personnels et des be
soins de la societe. Ce choix professionnel peut etre precoce pour les moins 
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doues. Des la fin des etudes secondaires ils sont pris en charge par des com
missions speciales au niveau des municipalites, dans les entreprises et les 
usines, avec I'assurance d'obtenir un emploi. Mais la part la plus importante 
de l'orientation revient a I'ecole generale qui agit en cooperation etroite avec: 

-des ecoles de formation specialisee 
--des organismes locaux pour I'utilisation de la main-d'oeuvre 
-les entreprises industrielles, les fermes collectives, les fermes coopera

tives d'etat, les institutions de recherche scientifique 
-Ies medecins scolaires et les officiers medicaux pour les adolescents. 

Les methodes d'orientation utilisees ne semblent guere differentes de 
celles ultisees un peo partout: entretien, information, examen des interets, 
des aptitudes, de la personnalite. On constitue des groupes de travail reunis
sant des jeunes presentant des interets analogues. II ya a aussi des joumees 
d'etude "de porte ouverte a I'universite," grace auxquelles les jeunes peuvent 
s'initier tres tot a tout ce qui se fait a I'universite. 

Apparemment, les aspirations personnelles sont respectees et encoura
gees, J'ai pose au Professeur Y. Suvorov la question concrete suivante: 
"Dans I'esprit de permettre a chacun de developper au maximum ses poten
tialites et ses aspirations, permettriez-vous a un ingenieur qui travaille dans 
une usine, de developper ses talents dans un tout autre domaine que celui de 
la technique? Lui serait-il possible de developper des talents artistiques, par 
exemple en musique, avec I'aide de l'etat? La reponse a ete directe: "II peut 
suivre les cours du soir, puis il benificiera de 40 jours de conges annuels 
payes pour preparer ses examens." 

Si ce tableau officiel apparait brillant, on peut objecter qu'il est precise
ment officiel et qu'en Russie (mais est-ce seulement en Russie?) pour ne pas 
abdiquer sa foi d'homme libre un Soljenitsyne est contraint au silence dans 
son propre pays. Cela n'empeche qu'au niveau des structures generales d'or
ganisation de I'orientation integree a l'education permanente, la planification 
d'etat presente des aspects positifs fort valables dont Ie plus important m'ap
parait etre celui du developpement personnel dans une perspective de securite 
d'emploi. 

3.� La valorisation du developpement individuel. 
A.� Une communaute de but. 

L'education permanente et I'orientation continue concernent a la fois 
la societe et l'individu. On peut facilement mettre I'accent sur la necessite du 
developpement individuel en notant par ailleurs que la liberte laissee a cet 
epanouissement personnel est en grande partie circonscrite et determinee par 
Ie milieu dans lequel se realise I'apprentissage individuel. Le developpement 
personnel optimal peut donc etre compris de bien des fa90ns differentes des 
qu'il se realise a I'interieur d'une societe structuree avec ses contraintes his
toriques, economiques, ideologiques et politiques. 

Au mieux, Ie developpement et l'epanouissement personnel individua
ise peut etre favorise par la societe dans Ie sens d'une prise de conscience des 
facteurs de realite interieurs et exterieurs a soi afin que I"adaptation aux 
normes du millieu soit plus qu'un conformisme, une reelle activite person
nelle dans une voie "librement" acceptee. En ce sens on peut sans naivete 
ou hyprocrisie mettre en evidence I'importance des facteurs personnels dans 
l'education permanente et I'orientation continue. Ceci peut devenir un fac
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teur de communaute de but val able pour la majorite des individus dans les 
diverses societes. Demeureront marginaux a deux extremes les individus 
normalement ou superieurement doues mais dont Ie developpement est dirige 
par un idealisme etranger a celui de la societe dans laquelle ils vivent et ceux 
dont les handicaps physiques ou mentraux sont tels qu'ils ne peuvent que 
profiter des services d'assistance offerts par la societe. 

La communaute de but d'une orientation centree sur I'individu qui doit 
activement mener a bien son choix de vie, s'etablit donc pour une moyenne 
d'individus adaptes ou adaptables a la realite sociale. Cette communaute de 
but doit demeurer egalement valable dans Ie temps. C'est peut-etre dans 
cette perspective que la dimension individuelle ou personnelle prend son 
maximum de signification a I'interieur des societees parvenues a un haut 
niveau de developpement culturel et technique et qui sont actuellement con
frontees au probleme de s'adapter rapidement a des modifications profondes 
des structure socio-economique qui entrainent un bouleversement des sys
temes de valeurs traditionnellement preserves. 

Dans presque tous les pays du monde, I'organisation politique, econo
mique et sociale est entrainee dans un mouvement de transformations rap
ides. Les pays possedant Ie leadership du fait surtout de leur puissance econo
mique sont eux-memes en voie de transformation profonde ideologique et 
technique. La culture que diffusent les pays economiquement forts est em
preinte de cette caracteristique de constante remise en question peu securis
ante pour les pays qui, possedant leur propre culture traditionnelle, tentent 
capendant de se mettre au niveau des derniers developpements techniques qui 
entrainent de multiples transformations des structures sociales et des sys
temes de valeurs. 

Ces transformations d'ensemble ont leur repercussion directe au niveau 
individuel dans Ie cadre familial, scolaire, professionnel. La seule formation 
valable devient celie centree sur la facilite d'adaptation de I'individu et des 
groupes ades situations sans cesse evoluantes. Par la force des choses, l'edu
cation devient permanente a travers la vie des individus qui sont constam
ment forces de se recycler, meme en poursuivant un scheme de carriere stable. 
Vne consequence normale de cette necessite d'adaptation constante a une 
realite evoluante, est la perte de confiance en tout ce qui de pres ou de loin 
s'apparente au dogmatisme ou a I'ediction de regles de conduite aux moda
lites uniformes pour tous. Ceci etait facilement accepte lorsquie la stabilite 
inherente aux principes etait parallele a la stabilite des institutions concretes; 
lorsque dans la vie des families Ie mode de developpement et de reussite qui 
avait convenu au pere pouvait etre repris par Ie fils; lorsque dans la vie de 
I'individu Ie choix d'un metier ou d'une profession apres une preparation 
specifique assurait la permanence dans la voie choisie, lorsque ayant quitte 
son village pour un tres long voyage on constatait au retour: "rien n'a 
change." 

Aujourd'hui, accepter un mode de vie, des regles de conduite, un sys
teme social codifie devient une demarche plus personnelle, parce que les 
systemes politiques et economiques sont changeant et n'assurent plus la 
securite par la stabilite de leurs normes. Chacon doit se construire son sys
teme de valuers, sa ligne de conduie; chacun doit decouvrir ce qui peut 
demeurer stable pour lui dans les transformations auxquelles il va devoir 
faire face et s'adapter. 
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La seule communaute dans cette multitude de cheminements person
nels differents est la conviction de la responsabilite individuelle de sa propre 
evolution. La prise de conscience de soi, de ses possibilites et limites dans 
l'ensemble des facteurs d'une realite evolutive, n'est plus un ideal, mais une 
necessite. 

Ceci est aussi vrai dans un etat communiste que dans un etat astructure 
capitaliste ou I'efficacite des realisations depend en derniere analyse d'une 
integration harmonieuse des participations individuelles a un ideal accepte 
par la communaute. 

Ces queques reftexions generales tirees de l'observation directe du reel 
etaient prealables au Congres de Bratislava ou j'ai pu me rendre compte 
qu'elles n'etaient pas etrangeres aux preoccupations communes des repre
sentants de pays aux ideologies pourtant fort diverses. L'accord se marque 
de fa~on concrete dans I'acceptation unanime d'une definition de l'orientation 
tout aussi valable en pays tres centralises qu'en pays de libre entreprise. 
B. Les points d'accord. 

Le premier accord general s'est concretise dans une definition de l'orien
tation. "L'orientation consiste, dans une perspective d'education permanente, 
de changement rapide des structures sociales et des besoins des populations, 
d'evolution acceleree des sciences et des techniques, de developpement mas
sif des moyens d'information et d'usage efficace des ressources, a mettre 
I'individu en mesure de prendre conscience de ses caracteristiques person
nelles et de les developper en vue du choix de ses etudes et de ses activites 
professionnelles dans toutes les conjonctures de son existence, avec Ie souci 
conjoint de servir Ie developpement de la societe et l'epanouissement de sa 
personnalite" (UNESCO, 1970). 

Cette definition recevait la pleine adhesion de tous les participants et 
il me parait interessant de reiever deux elements qui marquent la fermete de 
la prise de position relative a I'epanovissement personnel de I'individu. 

a) Dans Ie projet de rapport final un commentaire suivait la definition 
pour tenir compte de l'insistance avec laquelle plusieurs participants avaient 
presente Ie role primordial de I'individu dans un processus evolutif d'orienta
tion. De plus dans leur ouvrage de base, Kosco et Kovalikova indiquaient 
sans ambiqui'te que Ie counseling integre a I'education permanente doit avoir 
pour but I'emergence de I'epanouissement personnel dans Ie cadre de la 
societe. Cette idee avait ete presentee de la fa~on suivante dans Ie projet de 
rapport final: "Cette definition (donnee plus haut) marque Ie but ultime de 
l'orientation: l'individu doit s'orienter lui-meme et, a cette fin, il doit etre 
aide amieux definir Ie "projet" qu'il forme pour son existence". Elle exprime, 
en consequence, Ie refus de laisser I'homme en proie au hasard ou a des 
determinants sociaux. Elle apparait comme un facteur important de la 
creation d'une harmonie entre "I'individu et la societe". Cette partie du 
texte que personnellement je trouve importante n'apparait plus dans Ie rap
port officiel, parce que certains participants consideraient que la definition 
etait assez explicite en elle-meme. En cette occasion, comme en d'autres, 
I'insistance ideologique explicite sur Ie role actif de l'individu dans Ie pro
cessus continu de I'orientation integree a la formation permanente, -point 
de vue communement admis au Canada et en Amerique du Nord- s'est 
trouve tres proche de celui exprime par les representants de pays socialistes. 
Ceux-ci semblent aussi desireux qu'on peut I'etre ici de mettre l'accent sur 
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l'autonomie du choix personnel qui, independamment meme de toute per
spective humanitaire "is a guarantee of coordination how to make the best 
use of all the components of the macrostructure" (Chochol, 1970). II s'agit 
la d'une consideration socio-economique a visee politique qui pas plus que 
l'orientation ne peut etre etrangere a un systeme d'education ainsi que Ie 
note Schwartz (1969) dans un excellent article ou il marque la necessite pour 
une education permanente de "'a symbiose entre la recherche et I'action". 
L'element de communaute au-dela des considerations politiques et econo
miques est a rechercher dans Ie but d'acquisition d'une autonomie suffisante 
pour reagir intelligemment aux differents stades de la formation individuelle 
a un environnement compris dans sa realite actuelle et son evolution. 

b) Le rejet de toute selection simplement eliminatoire apparait comme 
Ie contre-epreuve de la fermete de la prise de position generale de favoriser 
au maximum la chance de chacun de decouvrir et d'affirmer son autonomie 
et son epanouissement au miex de ses possibilites et ce que peut offrir la 
societe. Dans I'etude des aspects deontologiques, Ie rapport condamne toute 
forme eliminatoire de selection, explicite ou camouflee, qui neglige I'individu 
au seul profit d'une structure politique sociale ou economique, sans contre
partie d'une re-orientation ou d'un recyclage des individus elimines. Par 
contre il est logique de considerer I'aide apportee par I'orientation integree 
a l'education permanente comme un facteur de selection positive qui evite 
Ie gaspillage des ressources humaines. 

III.� IMPLICATIONS ET PROSPECTIVES 

a) Selection eliminatoire ou placement selectif. 
Dans la perspective generale de l'orientation de vie telle qu'on la con

90it aujourd'hui, la centration sur l'individu integre a son contexte de vie 
fait paraitre desuete l'idee du placement selectif qui represente pourtant un 
progres positif important sur la simple selection eliminatoire qui tient peu 
compte du facteur humain. Et pourtant si nous considerons la situation 
actuelle dans Ia plupart des pays, on peut aisement se rendre compte que la 
simple selection eliminatoire existe encore pour des motifs differents et dans 
Ie cadre d'ideologies economiques et politiques diverses. 

Ainsi au Canada qui participe au regime de Iibre entreprise et d'econo
mie liberale de type capitaliste, la volonte d'atteindre la productivite la plus 
elevee, comme gage de prosperite economique, est un facteur commun tres 
generalement valorise. Ce systeme trouve sa justification morale dans I'ideal 
democratique de laisser a chacun la chance d'innover et de realiser un 
maximum de profit par son entreprise. Concurrence et reussite financiere 
sont associees a la vertu du travail rentable. Initialement, Ie puritanisme n'a 
certes pas ete etranger a cette forme de valorisation morale de la reussite 
concretisee par I'aisance financiere qui est un bon indice de I'honnete homme 
et du bon citoyen. De fa90n tres pragmatique, l'economie liberale a fait la 
preuve de son efficacite dans l'extraordinaire essor de la puissance technique 
et financiere nord-americaine. Evidemment ce systeme qui valorise en pre
mier lieu la reussite des forts peut difficilement integrer les plus faibles dans 
Ie monde du travail. On leur accordera plut6t une sorte d'assistance, comme 
a ceux qui, tout en ayant les capacites de s'engager dans Ie "struggle for life" 
de Ia concurrence economique, ne trouvent que partiellement la finalite de 
leur epanouissement personnel dans cette voie. Ceci est particulierement 
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vrai dans Ie Quebec catholique. Mais, sauf en temps de crise economique, 
I'aspect negatif du ch6mage des individus incapables ou reticents a utiliser 
la liberte de reussite sociale associee au travail productif ne constitue qu'un 
phenomene marginal quantitativement peu important et economiquement 
necessaire pour eviter I'inflation. II est typique de constater a cet egard que 
les mesures anti-inflationistes actuelles au Canada ont touche particuliere
ment Ie Quebec ou Ie taux de ch6mage est nettement plus eleve qu'ailleurs. 

II est bien normal que I'aspect competitif d'un systeme de valeur propre 
a une majorite de gens qui peuvent librement s'affirmer et se realiser dans 
une lutte constante pour la reussite de leur propre entreprise ait ete et soit 
encore per~u comme tres valorisant meme par ceux qui ne profitent que 
mediocrement du systeme ou meme en sont exclus en se sentant coupables 
de ne pas pouvoir y participer. 

Cette situation esquissee a grands traits se transforme rapidement dans 
l'ediction de lois sociales tendant a assurer un minimum vital a chacun et 
dans l'evolution des systemes de valeurs des plus jeunes. Leur contestation, 
souvent anarchique, a en tout cas un caractere dominant: pouvoir profiter 
librement et individuellement de ce qu'offre la vie sans plus se soumettre a 
des contraintes morales communautaires qui leur apparaissent hypocrites et 
entachees de trop d'injustices. On n'admet plus une selection dont les buts 
economiques, nationaux ou imperialistes sont contestes dans leur finalite 
meme. 

Ainsi que l'explicite Revel (1971), la "revolution" amencaine a ceci 
de bien particulier qu'elle n'est pas Ie fait d'une minorite marginale tres 
active sur un plan particuIier, mais qu'elle emerge d'une galaxie d'individus 
de tous les milieaux, y compris les plus favorises et qu'elle se joue sur de 
multiples plans. Ceci est vrai en d'autres pays. Dans une recente conference 
a Montreal, Otto Klineberg (1971) relevait des recherches anglaises et suisses 
mettant en evidence que les plus dynamiques parmi les jeunes contestataires 
n'etaient pas en revolte contre leurs parents, pouvaient provenir de milieux 
favorises, mais voulaient reformer plus et plus vite ce que leurs parents, sans 
l'admettre, avaient pourtant pam accepter comme inevitable. 

La selection des "meilleurs" se vide de sens au moment ou les criteres 
d'evaluation de qualite sont mis en doute non seulement au niveau de ceux 
qui sont selectionnes mais egalement au niveau de ceux qui organisent la 
selection pour une formation de base, un recyclage, une formation specia
lisee dont on connait mal I'aboutissement pratique dans une conjoncture mal 
connue et qui evolue trop vite. 

Dans cette situation insecurisante, beaucoup de jeunes adolescents con
siderent leur milieu d'etude non plus tant comme un milieu d'apprentissage 
que comme un milieu de vie immediate. lis realisent de fa~on individuelle 
et au jour Ie jour les experiences les plus faciles des gains immediats, des 
amours precoces, de la drogue, etc. lis sont perdus dans la multiplicite des 
options, n'ont plus de "maitres a penser" ni de foi rassurante. De plus, ils 
s'entendent dire qu'une bonne partie d'entre-eux ne pOllfront pas avoir acces 
au niveau des etudes professionnelles et collegiales et qu'un plus petit nombre 
encore parviendra a etre admis aux couteuses etudes universitaires et enfin 
que, s'ils parviennent au bout d'etudes superieures, ils n'auront pas encore 
la certitude d'un debouche sur Ie marche du travail. Dans bien des cas, leurs 
parents ne peuvent plus guere les aider. Le college est trop loin de la realite 
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familiale et de part et d'autre on sent trop bien Ie relativisme de ce qui 
apparaissait il n'y a pas si longtemps comme des verites indiscutables. 

Pour les travailleurs sans emplois, les decycles, l'al1ocation de chomage 
et les prestations du bien-etre social sont souvent aussi rentables que les 
petits emplois qu'on peut leur offrir par l'entremise des bureaux de main
d'oeuvre. Ceux qui n'ont pas Ie feu sacre du travail, prefereront demeurer 
chomeurs, constituant des lors un veritable parasitisme social. Pour les 
autres qui tentent de se faire selectionner en vue des cours de recyclage, il y 
a espoir qu'un supplement de formation puisse leur donner plus de chances 
atrouver un emploi, mais ce n'est pas une certitude. 

Ces quelques faits sont il1ustratifs de ce que la selection inherente a un 
systeme pur de libre-entreprise a cesse d'etre valorisee et n'est meme plus 
utile. 

Presses par la necessite immediate de trouver une securite d'emploi, 
beaucoup pencheront facilement vers Ie placement selectif sans toujours 
realiser ce qu'il implique de changement politique dans l'ideologie econo
mique de libre entreprise. Quand la simple necessite de survie devient liee 
a la securite d'emploi, c'est presque une pente naturel1e que de transposer 
dans la revendication col1ective, l'energie et Ie gout du risque autrefois 
valorises dans la competition libre. Cel1e-ci est devenue trop incertaine pour 
un grand nombre ou devalorisee par les contestataires du regime. On ob
serve meme, ce qui est Ie plus surprenant, que la promulgation de lois 
sociales, certes humanitaires, vont a l'encontre de la rentabilite maximum 
de la libre-entreprise. 

En prospective, on voit se dessiner l'organisation d'une societe OU la 
productivite menee par quelques hommes de tres haut niveau est presque 
entierement automatisee. Le travail se situera surtout au niveau des services 
publics de plus en plus nombreux et diversifies, ne serait-ce que pour 
s'occuper de tous ceux qui ne pourront plus etre impliques dans Ie monde 
du travail, mais a qui il faudra tout de meme donner la possibilite de trouver 
un sens a la vie, ou comme l'ecrit Gasse (1970) qui demontre en sept points 
la necessite de l'humanisation du travail dans la societe future, "de con
server a I'homme ... la possibilite de rester egal a lui-meme". 

Mais cette situation n'est pas encore realisee et Ie jeu des pronostics est 
dangereux. En attendant, ce qui apparait clairement, c'est que chez tous 
ceux qui sont victimes d'une progression technique infiniment plus rapide 
que la formation culturel1e, Ie souci de la securite d'emploi domine large
ment la valorisation d'une entreprise personnel1e. Mener a bien sa propre 
entreprise est devenu trop difficile pour la moyenne des gens. Plus profonde
ment la contestation remet en question I'ideologie propre au liberalisme de 
type capitaliste pur sans pour autant admettre I'autre extreme d'une organi
sation etatique de type socialiste. 

Dans cette situation ambigile de transition, la fonction sociale de 
l'orientation rejoint une fois de plus la fonction d'aide individuel1e. II 
faudrait se garder d'un acquiescement facile et trop limite a une demande 
factuelle temporaire purement economique. Le placement selectif qui est 
certes imperieusement necessaire ne constitue qu'un premier element de 
reponse immediate a un besoin primaire de survie. Le fait que dans les pays 
socialistes une attention toute particuliere soit actuel1ement rendue a la 
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dimension personnelle dans l'orientation de vie liee a l'education perma
nente, ne peut que nous inciter a la reflexion. 

Au-dela du travail rentable qui change de contenu et de perspective, 
il faut plus que jamais retrouver l'homme. Meme s'il est economiquement 
contraint il doit au minimum pouvoir s'exprimer, comprendre ce qui l'en
toure et vers quoi il se dirige. Si la libre-entreprise economique se transforme 
dans Ie domaine social, elle demeure interiorisee dans Ie defi personnel de 
s'affirmer vis-a-vis de soi-meme et des autres dans ce que l'on croit pouvoir 
realiser a l'interieur du cadre ou l'on vit. 

b) Formation a {'orientation de vie. 
La perspective adoptee ici est celie d'une orientation integree a l'educa

tion permanente. 
Dans ce cadre, Ie processus d'evolution personnelle de l'individu qui 

s'oriente, compte autant que l'aide apportee de l'exterieur a cette evolution. 
Les deux facteurs sont complementaires. 

En mettant l'accent sur l'evolution personnelle, on insistera surtout sur 
l'integration progressive par l'individu de ce qu'il est dans ce qui l'entoure. 
En accordant une attention premiere a l'aide exterieure-et notamment a 
celie que peuvent apporter les conseillers-, on se devra de mettre en evi
dence les exigences de formation requise pour jouer ce role delicat d'influ
ence eclairee mais non coercitive. 

Au terme de la reflexion, les deux positions ne peuvent que se rejoindre 
au lieu geometrique de l'individu. Les antagonismes n'apparaissent qu'a un 
niveau d'eduction incomplete des relations qui constituent la trame com
plexe d'une orientation personnelle consciente de ce que Ie milieu lui donne 
et lui impose. 

Dans leur remarquable travail sur "La formation des Personnels de 
l'Orientation Scolaire et Professionnelle", Reuchlin et Bacquet (1970) 
schematisent l'etat de la question actuelle, en font une critique constructive, 
puis ouvrent une prospective qui met en evidence la necessite d'une forma
tion pluridisciplinaire tres poussee du conseiller, avec des recyclages con
tinus et Ie maintien d'une relation constante avec les milieux de recherche. 
C'est que Ie role du conseiller s'inscrit dans une unite de fonction genetique 
et structurale qui implique a chaque etape du conseil de tenir compte a la 
fois: 

-des facteurs d'environnement, familial, scolaire, culturel, economique, 
professionnel et de loisir. L'histoire des facteurs d'influence externes qui 
expliquent en partie la situation presente de I'individu, Ie contraignent a la 
prise en consideration des facteurs de realite immediats, et ouvrent la per
spective d'une evolution dans l'aspect de la conjoncture previsible; 

~es facteurs personnels d'integration du reel dans la mesure des 
capacites du sujet, de ses gouts et interets, de son systeme de valeur, de ses 
handicaps eventuels, etc. Le tout etant compris dans une perspective gene
tique qui seule permet une prospective eclairee. 

L'insertion de cette fonction complexe du Conseil d'Orientation dans 
Ie cadre educatif ne signifie pas que I'orientation se confonde avec la forma
tion scolaire. Elle s'en distingue nettement par au moins trois aspects: 

-I'individualisation de I'intervention de conseil en dehors du cadre 
normatif de la formation scolaire; 
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-Ia continuite de son action it travers les stades de vie de I'individu 
par opposition aux influences momentanees des professeurs; 

-I'extension des informations rassemblees it partir "des expenences 
vecues dans des milieux differents par un individu au cours d'une periode 
donnee de son evolution" (op. cite p. 65) par opposition it I'eparpillement 
des informations scolaires diversifiees. 

Cette fonction integrative de I'orientation, ou I'individu demeure libre 
d'accepter ou non un conseil tres eclaire, met I'accent sur la valeur ration
nelle de I'intervention du ConseilleT qui-seul, ou avec la collaboration d'une 
equipe multidisciplinaire-"a la charge d'offrir a chaque etape de I'educa
tion, Ie cadre interpretatif pouvant etre tire de I'histoire de cette education 
et, plus largement, de ce developpement" (op. cite p. 66). 

L'activite du sujet lui-meme n'est pas ignoree: il demeure I'agent prin
cipal et libre de son orientation de vie. Mais I'ouvrage est avant tout centre 
sur Ie conseiller et la formation continue qu'il doit recevoir pour assumer 
les responsabilites de la fonction complexe qui lui est devolue. De fa<;on 
complementaire I'ouvrage de Kosco et Kovalikova (1970) est axe sur un 
counselling "biodromal" qui facilite, pour Ie sujet, I'integration de tous les 
elements internes-externes, structuraux et genetiques qui doivent entrer en 
jeu it chaque etape d'une orientation de vie. Dans cette perspective, sans 
nullement negliger I'importance d'un haut niveau de formation theorique et 
pratique du conseiller, "the key-role ... will be played by the personality of 
the counsellor ..." (op. cite p. 148) et son adaptation constante aux facteurs 
d'environnement qui ont des repercussions directes sur les modes de pensee 
des clients et par consequent sur la maniere dont la relation inter-personnelle 
devra etre abordee pour demeurer efficace et realiste dans Ie contexte 
general. 

En conclusion il m'apparait qu'il faut etre conscient que l'Orientation 
et Ie Counselling se rejoignent dans Ie rapport de la relation du moyen a la 
fin poursuivie. Ce sont deux poles complementaires d'une realite evolutive 
de I'individu dans son milieu. 

En tres resume on pourrait proposer Ie tableau suivant: 

Orientation Counseling 
Interet: Interet: 

A la fois individuel et social. Individuel, meme s'il est realise en 
groupe. 

But: But: 
Pratique de saine economie indi Realisation personnelle de I'indi

viduelle et sociale. vidu. 

Sous-tendu par: Sous-tendu par: 
Philosophie positive. Necessite so N'importe quelle philosophie it 

ciale ou du milieu prioritaire ce qui I'exclusion de celie niant Ie respect 
implique de s'occuper de I'individu. de I'individu. Necessite de redecouv

rir son individualite dans Ie visage 
communautaire. 

Methode: Methode: 
Directive ou non. Subordonnee au Subordonnee it I'expression indi

but utile poursuivi. viduelle du besoin exprime. 
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II n'y a pas d'antinomie entre les deux approches mais relation neces
saire si I'on vise une orientation de vie consciente du respect de I'epanouisse
ment personnel dans un contexte dont il faut au minimum connaitre les 
lignes probables d'evolution pour s'y adapter. 

A la conference de I'UNESCO (Bratislava, Nov. 70) sur la place et Ie 
role de I'orientation et du conseil dans I'education permanente, les experts 
provenant des pays d'obedience communiste, comme leurs collegues des pays 
de I'Ouest, se sont mis d'accord pour souligner I'importance du processus 
individuel dans I'orientation de vie. La claire conscience des influences du 
milieu et de ses exigences ne signifie pas I'asservissement de I'individu aces 
influences externes. La fonction de l'Orientation est d'aider I'individu de 
fa~on continue a realiser personnellement sa carriere en integrant de fa~on 

genetique et structurale les elements internes et externes participant aux 
choix successifs dans une societe en evolution rapide. 
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LIFELONG EDUCATION AND CONTINUOUS GUIDANCE:� 
A WORLD PROBLEM� 

D. ERPICUM 

At the congress held in Bratislava in November 1970 under the auspices of 
UNESCO, specialists from western and communist nations were asked to 
discuss the place and role of guidance and counselling in lifelong integrated 
education. They all came to an agreement on the importance of the individu
alization of the guidance process. A clear awareness of the influences of the 
environment and its expectations does not mean that the individual must be 
a slave to these external influences. The function of guidance is to provide 
the individual with continuous help in his personal efforts at implementing 
his career by the developmental and structural integration of the internal and 
external forces which determine his successive choices in a rapidly changing 
society. 


