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Présentation 
Les récen tes c o u p u r e s du Minis-

tre des f inances du Q u é b e c pour le 
budget 1981-1982 et la Loi modi -
fiant le m o d e de financement des 
ins t i tu t ions d ' e n s e i g n e m e n t privé 
ont réact ivé le dossier sur l ' ensei -
g n e m e n t privé. 

Depu i s l ' a r r ivée au pouvoir du 
Parti Québéco i s en 1976, on a t tend 
une nouve l l e loi sur l ' ense igne-
m e n t privé. P lus ieurs é t u d e s et pro-
je t s de loi ont é té annoncés . La 
nouvel le loi se fait t ou jou r s a t ten-
dre. 

La Loi 11, é tabl issant cer ta ines 
disposi t ions législatives pour don-
ner sui te à la poli t ique budgéta i re 
du g o u v e r n e m e n t pour l 'exercice 
1981-1982, a modi f ié le m o d e de fi-
n a n c e m e n t des ins t i tu t ions pr ivées 
sans changer l ' e n s e m b l e de la loi de 
l ' e n s e i g n e m e n t privé. Ces modif i -
ca t ions n ' o n t pas pe rmis de débat 
de fond sur le sujet . 

C e p e n d a n t , les c h a n g e m e n t s ap-
por tés au m o d e de financement des 
ins t i tu t ions pr ivées r e m e t t e n t en 
q u e s t i o n l ' e x i s t e n c e de c e r t a i n e s 
inst i tut ions. Ils m e n a c e n t su r tou t 

les condi t ions de travail des profes-
seurs de ces ins t i tu t ions , une situa-
t ion qui t o u c h e n o t a m m e n t un 
g roupe de syndicats de la Fédéra-
t ion Nat iona le des ense ignan t s qué-
bécois. 

La difficile ques t ion de la posi-
tion de la F N E Q sur l ' ense igne-
m e n t privé refait surface . Le pro-
blème de la place d'un groupe mi-
noritaire dans la fédération est re-
posé. De m ê m e , la négociat ion des 
c o n v e n t i o n s collect ives de ce grou-
pe laisse des in te r roga t ions quan t à 
son orientation et sa réalisation 
dans l ' e n s e m b l e des négocia t ions 
de la fédéra t ion . Enf in , toute la 
ques t ion de la sécur i té d ' e m p l o i , 
inexis tan te pour ce g roupe de tra-
vai l leurs , d e m e u r e une préoccupa-
tion. 

Ce d o c u m e n t pe rme t t r a de cons-
tater que la s i tuat ion a changé dans 
les ins t i tu t ions privées. L ' â g e d'or 
est t e rminé . Les cond i t ions actuel-
les ne sont plus nécessa i r emen t en-
viables. 

De plus, en raison su r tou t des 
c o u p u r e s budgéta i res , il s e m b l e que 
la s i tuat ion va changer . Il y a plu-

s i e u r s d e m a n d e s d ' o u v e r t u r e de 
c o n v e n t i o n c o l l e c t i v e v i san t d e s 
a u g m e n t a t i o n s de tâches ou des di-
m i n u t i o n s de salaires. 

D a n s ce con tex t e , les sept négo-
ciat ions en cours se ron t difficiles. Il 
est certain qu ' e l l e s d o n n e r o n t des 
modè le s pour les au t r e s négocia-
t ions dans le sec teur privé. Il est 
possible aussi , qu ' e l l e s c réent des 
p récéden t s qui pou r ron t inf luencer 
les négocia t ions de 1982 dans le 
sec teur public, t ouché lui aussi par 
des c o u p u r e s budgéta i res . 

Qu 'adv ien t - i l alors de la recher -
che d ' u n e sécur i té d ' emp lo i pour 
les p rofesseurs de l ' e n s e i g n e m e n t 
pr ivé? La sécur i té d ' e m p l o i , quand 
elle exis te , s ' app roche à peine à 
que lques endro i t s des condi t ions 
faites aux p ro fesseurs du sec teur 
public dans la conven t ion 1975-
1979. 

A partir de ces é l é m e n t s , les syn-
d i q u é - e - s a u r o n t à d é c i d e r d e s 
o r ien ta t ions à d o n n e r à leur action 
pour faire face à ces s i tuat ions . 
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1 . 

La 
situation 
a 
changé 

D e p u i s la créat ion des inst i tu-
t ions pr ivées par la Loi 56 en 1969, 
la s i tuat ion a changé . Les résul ta ts 
d ' u n ques t ionna i re auque l on t ré-
pondu les 19 syndicats des profes-
seurs des ma i sons pr ivées aff i l iées à 
la F N E Q , p e r m e t t e n t de dresser un 
tableau de la s i tuat ion actuel le en 
particulier en ce qui conce rne la 
c l ientèle , la tâche et le finance-
m e n t . Un bref h is tor ique de l ' évo-
lution des posi t ions sur l ' ense igne-
m e n t privé depuis 1969 me t en re-
lief cet te s i tuat ion de c h a n g e m e n t . 

Historique 
La r é f o r m e de l ' éduca t ion des an-

nées 60 a fait disparaî tre les collèges 
classiques. P lus ieurs d ' e n t r e eux 
sont d e v e n u s des c o m p o s a n t e s des 
C E G E P . Cer ta ins qui d ispensa ient 
su r tou t de l ' e n s e i g n e m e n t secon-
daire se son t in tégrés aux c o m m i s -
sions scolaires régionales et aux 
polyvalentes . Par ai l leurs, le lobby 
des c o m m u n a u t é s rel igieuses ainsi 
que des associat ions de paren ts et 
m ê m e de p rofesseurs , dés i ra ient le 
ma in t i en de ces écoles classiques ou 
de leurs équiva lents . 

En 1968-1969 le g o u v e r n e m e n t 
de l 'Un ion Nat iona le p résen te la 
Loi 56 sur l ' e n s e i g n e m e n t privé. 
Ce t t e loi p e r m e t la créat ion d ' ins t i -
t u t i o n s p r i v é e s s u b v e n t i o n n é e s . 
Cer t a ines p e u v e n t ê t re déclarées 
d ' i n t é rê t public et se ron t s u b v e n -
t ionnées à 80% du coût m o y e n par 
é lève du sec teur public cor respon-
d a n t . D ' a u t r e s s e r o n t r e c o n n u e s 
pour fins de s u b v e n t i o n et finan-
cées à 60%. La m ê m e loi régit éga-
l e m e n t l ' a t t r i b u t i o n d e p e r m i s 
d ' e n s e i g n e m e n t p o u r d e s é c o l e s 
non s u b v e n t i o n n é e s . 

À l ' époque , le coût des n o m b r e u -
ses r é f o r m e s de la révolu t ion tran-
quil le pesait l o u r d e m e n t sur le tré-
sor public. La s i tuat ion financière 
du g o u v e r n e m e n t était telle qu ' i l ne 

pouvait se pe rme t t r e de racheter 
tous les collèges classiques c o m m e 
il l 'avait fait pour cer ta ins qui de-
v inren t les C E G E P . De plus, la 
cl ientèle scolaire de n iveau secon-
daire était enco re en croissance. La 
créat ion d ' éco les pr ivées subven -
t ionnées m ê m e à 80% nécessi tai t 
mo ins d ' a rgen t q u ' u n e intégrat ion 
pure et s imple de tou te s ces inst i tu-
t ions au réseau public. 

À cause d ' u n m a n q u e d ' e space , 
dans de n o m b r e u x cas des c o m m i s -
sions scolaires ont conclu des en-
ten tes de service avec des inst i tu-
t ions privées. Celles-ci recevaient 
des é lèves du réseau public. Les 
c o m m i s s i o n s r embour sa i en t à l ' ins-
t i tut ion tous les coûts a f fé ren t s à 
ces cont ra t s de service. Ce sys t ème , 
aussi l ong temps qu ' i l s ' es t main te -
nu , a con t r ibué à d o n n e r aux insti-
tu t ions en cause u n e stabili té finan-
cière avan tageuse . 

L ' i m a g e et la réputa t ion que le 
public a t t r ibua à l ' e n s e m b l e des ins-
t i tu t ions pr ivées favor i sè ren t leur 
expans ion . En effe t les ma i sons pri-
vées avaient la r e n o m m é e d ' ê t r e 
des lieux d ' é t u d e et de discipline. 
La croyance popula i re vantai t les 
ins t i tu t ions pr ivées pour leur t ran-
quilité et leur stabil i té, compa rée 
avec le sec teur public. Pou r t an t , les 
p rofesseurs synd iqués de ces insti-
tu t ions part icipent à la grève du 
Fron t c o m m u n en 1972 et la vie 
syndicale dans ces m ê m e s inst i tu-
t ions n ' a pas m a n q u é à l 'occasion 
tantôt de grèves , tantôt de lock-out . 
C 'é ta i t enf in u n e opinion r épandue 
chez les parents que l 'accès à l 'école 
pr ivée ouvrirai t plus fac i lement à 
leur en fan t la por te des C E G E P et 
des univers i tés . 
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C e p e n d a n t , la b o n n e réputa t ion 
des ins t i tu t ions pr ivées s ' exp l ique 
en partie pu isque la sélect ion limi-
tait la cl ientèle p re sque exclusive-
m e n t à la voie enr ich ie et au sec teur 
de l ' e n s e i g n e m e n t général . Il est 
c o n n u que les é tud ian t - t - e s de voie 
enr ichie sont davantage mot ivé -e - s 
et discipl iné-e-s par e u x - m ê m e s . 
U n e telle c l ientèle et u n e telle tâche 
très avan tageuse hér i tée de la tradi-
tion des col lèges classiques ont per-
mis aux p ro fes seur s du sec teur pri-
vé des cond i t ions de travail qui 
faisaient l ' env ie à ce t te é p o q u e des 
p ro fes seur s du sec teur public. 

D e plus, en regard de la stabili té 
de l ' emplo i , le réseau privé était en-
c o r e en p l e i n e c r o i s s a n c e , a lo r s 
q u e , d é j à , en 1969 , le n o m b r e 

d ' é l è v e s du sec teur public com-
mença i t à décroî t re et q u e des pro-
fesseurs é ta ient mis à pied. 

D a n s ce contexte , il fallait s ' a t -
t endre à des prises de posi t ions po-
li t iques face à l ' e n s e i g n e m e n t pri-
vé. 

En n o v e m b r e 1968, lors de l ' é tu -
de en commis s ion pa r l emen ta i r e du 
projet de loi sur l ' e n s e i g n e m e n t pri-
vé, Marcel Pépin , p rés ident de la 
C S N , présentai t la posi t ion de la 
Centra le . . . "La CSN trouve accepta-
ble la création des seules institutions 
privées offrant une complémentarité 
au réseau public. Il est indispensable 
de maintenir la gratuité scolaire pour 
tous à l'école privée comme à l'école 
publique. Enfin, la CSN s'oppose aux 
subventions aux institutions privées 

parce que l'État québécois n'a pas les 
moyens de se payer deux réseaux 
d'éducation. " 

Déjà en 1969, après l ' adopt ion de 
la loi sur l ' e n s e i g n e m e n t privé, un 
comi té conjo in t pour le déve loppe-
m e n t de l ' e n s e i g n e m e n t public est 
créé. Ce comi té est f o r m é des cen-
trales syndicales, des associat ions 
de parents et de la fédéra t ion des 
c o m m i s s i o n s scolaires. Le comi té 
voit dans la créat ion des ins t i tu t ions 
pr ivées des m e n a c e s pour l ' ensei -
g n e m e n t public. Il f o r m u l e quel-
q u e s griefs qui se ron t repris sou-
vent par la sui te par d ivers in terve-
nants . On craint q u e la créat ion des 
ins t i tu t ions pr ivées ralent isse l 'e f -
fort de démocra t i sa t ion scolaire en-
trepris sui te au Rappor t Parent . On 
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cons idère que les deux sys t èmes 
parallèles se livrent une concur ren -
ce déloyale oij le sec teur privé vient 
dra iner les mei l leurs é l é m e n t s chez 
les é tud ian t s et chez les profes-
seurs . On s ' é t o n n e enf in que la 
commiss ion consul ta t ive sur r e n -
s e i g n e m e n t privé, qui é tud ie les 
é m i s s i o n s de n o u v e a u x p e r m i s 
pour des écoles pr ivées , ne soit 
c o m p o s é e que de r ep résen tan t s du 
sec teur privé; on voudrai t bien que 
des r ep résen tan t s des commiss ions 
scolaires participent aux t ravaux de 
la C o m m i s s i o n . 

En 1968, la C E Q s 'opposai t à 
tou te subven t ion à des ins t i tu t ions 
pr ivées dont on re t rouvera i t l ' équi-
valent dans le sec teur public. Avec 
la d iminu t ion des c l ientèles aux ni-
veaux pr imaire et secondai re vers 
1973, cet te posit ion se radicalise. 
La C E Q se p rononce cont re tout 
e n s e i g n e m e n t privé s u b v e n t i o n n é . 

À la F N E Q , les prises de posit ion 
sur l ' e n s e i g n e m e n t privé ne se sont 
pas faites sans heur t . La présence à 
la fédéra t ion d ' u n g roupe de syndi-
cats de p ro fesseurs implan tés dans 
des ma i sons d ' e n s e i g n e m e n t privé 
rendait les déba ts plus difficiles. Il 
f a l l a i t c o n c i l i e r la d é f e n s e d e s 
droi ts au travail de ces p rofesseurs 
et des posi t ions pol i t iques compat i -
b les a v e c la d é m o c r a t i s a t i o n de 
l ' e n s e i g n e m e n t . 

En 1972, le dépôt d ' u n e proposi-
tion évitait que la fédéra t ion ne se 
p r o n o n c e c o n t r e l ' e n s e i g n e m e n t 
privé sans apor ter de garant ies aux 
p ro fesseurs de ce sec teur . En 1975, 
l ' é t ude du rapport Nadeau et le tra-
vail du comi té École-socié té repo-
saient la ques t ion de l ' ense igne-
m e n t privé. La fédéra t ion se devait 
de déf inir sa posit ion pol i t ique que 
le sujet . 

L ' a r r i v é e au p o u v o i r du Par t i 
Québéco i s en 1976 ne fit qu 'accé lé -
rer le processus . Le p r o g r a m m e du 
Parti const i tuai t une m e n a c e pour 
les ins t i tu t ions privées. Il préconi-
sait l ' é t a b l i s s e m e n t de c o n t r ô l e s 
plus r igoureux sur l ' émiss ion des 
permis , la qual i té des services et la 
f r équen ta t i on réelle des ins t i tu t ions 
privées. Le p r o g r a m m e exigeait la 
soumiss ion des ins t i tu t ions pr ivées 
à des n o r m e s iden t iques à celles du 
public. Il demanda i t enf in de " r é -
dui re p rogress ivement les s u b v e n -
t ions de l 'État aux écoles pr ivées 
non in tégrées , sur u n e pér iode de 
cinq a n s " . 

La F N E Q a che rché à déf inir une 
posit ion syndicale qui d o n n e à la 
fois des garant ies aux p ro fesseurs 
travaillant dans des ins t i tu t ions pri-
vées et u n e posit ion poli t ique ac-
ceptable à l ' e n s e m b l e de la fédéra-
tion. La posi t ion fu t adop tée au 
Consei l fédéral de n o v e m b r e 1977: 

"Que le gouvernement déclare pu-
bliques et traite comme telles les 
actuelles institutions privées dis-
pensant des enseignements régu-
liers qui se soumettront au régime 
pédagogique, aux critères d'acces-
sibilité par la clientèle scolaire et 
aux normes de financement du ré-
seau public: 

Que les institutions ne répondant 
as à ces critères ne soient plus sub-
ventionnées par l'Etat; 

Que les employés des actuelles ins-
titutions privées soient donc inté-
grés au réseau public avec leur uni-
té d'accréditation et, par consé-
quent, les garanties syndicales né-
cessaires (expérience, ancienneté, 
classement, sécurité d'emploi, 
etc.); 

Que le gouvernement revise ses po-
litiques de formation des nouveaux 
maîtres de manière à rendre possi-
ble l'intégration du personnel en 
place sans provoquer des coûts ad-
ditionnels; 

Que la FNEQ dénonce; 
a) la fermeture d'écoles publiques 

lorsque ce n 'est pas strictement 
nécessaire; 

h) la fermeture d'une école pu-
blique tant qu'existe une école 
privée dans cette région; 

c) l'ouverture de nouvelles écoles 
privées ". 

Mais cet te posi t ion a susci té et 
susci te enco re des divis ions profon-
des dans les a s semblées syndicales 
des p ro fesseurs des ins t i tu t ions pri-
vées. Elle apparaît à cer ta ins com-
me une m e n a c e à leur emploi . Plu-
s ieurs e m p l o y e u r s l 'ut i l isent pour 
déve lopper un s e n t i m e n t ant i -syn-
dical. P lus ieurs synd iqué-es vou-
draient que ce t te posit ion soient re-
cons idérée . Cer ta ins souha i te ra ien t 
qu 'e l l e n ' e û t j amais existé . 

C o m m e les posi t ions ont évo lué , 
la s i tuat ion dans les ins t i tu t ions pri-
vées a changé. P lus ieurs des élé-
m e n t s qui faisaient l ' env ie du sec-
teur public ne sont plus ce qu ' i l s 
é ta ient . P lus ieurs p ro fesseurs du 
sec teur privé env ien t m a i n t e n a n t 
les condi t ions de travail du sec teur 
public. 
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2. 
La 
situation 
actuelle 

La croissance de la 
clientèle scolaire 
subventionnée 

Depu i s 1969-1970, la cl ientèle 
scolaire au Q u é b e c n ' a cessé de di-
m i n u e r . U n e é t u d e sur les perspec-
tives de cl ientèles scolaires de 1981 
à 2001 du Minis tère de l 'Éduca t ion 

pe rmet de cons ta te r que la d iminu-
tion du n o m b r e d ' é t u d i a n t - e - s con-
t inuera j u s q u ' e n 1987. Il y aura 
alors une légère a u g m e n t a t i o n du 
n o m b r e d ' é l è v e s pour les sept an-
nées su ivantes . Le Tableau 1 m o n -
tre l ' évo lu t ion des c l ientèles scolai-
res pour le Q u é b e c e n t r e 1966 et 
2 0 0 1 . 

i F F E C T J F S 
i 3 0 0 0 0 0 

, TABLEAU 1 ; / I l 
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Le Tableau 2 p résen te l ' évolu-
tion des effect i fs scolaires selon les 
n iveaux d ' e n s e i g n e m e n t de 1966-
1967 à 2001-2001 pour l ' e n s e m b l e 
du Québec . Cela p e r m e t de voir le 
déphasage selon les n iveaux . Ainsi 
le plus grand n o m b r e d ' é l è v e s au 
secondai re a é té a t te int en 1972-
1973 et on ne connaî t ra pas d ' aug-
m e n t a t i o n a v a n t 1 9 8 9 - 1 9 9 0 . Au 

collégial, le m a x i m u m a été at te int 
en 1978-79 et u n e légère r e m o n t é e 
n ' e s t p révue q u ' e n 1994-1995. En-
fin, on peut cons ta te r que la propo-
sition des c l ientèles scolaires par ni-
veau tend à se stabiliser depuis cinq 
ans. La ma te rne l l e et le pr imaire 
c o m p t e n t pour env i ron 47% de la 
cl ientèle scolaire, les n iveaux se-
condai re et collégial r ep résen tan t 

É V O L U T I O N DES E F F E C T I F S S C O L A I R E S S E L O N L E N I V E A U D ' E N S E I G N E M E N T D E 
1 9 6 6 - 1 9 6 7 A 2 0 0 1 - 2 0 0 2 POUR L ' E N S E M B L E DU Q U E B E C 

H Y P O T H È S E D E F R É Q U E N T A T I O N S C O L A I R E S T A B L E 

T " 

/ 

S E C O N D A I R E • 

i I I i I I ! I M M i l ! I I ! I I I 

respec t ivement 43% et 10% des 
é tud ian t -e - s québécois -e -s de ni-
veau pré-univers i ta i re . 

Pendan t que la cl ientèle du sec-
teur public était en décroissance , 
celle du sec teur privé s ' es t accrue et 
elle se main t ien t . Ceci a pour effet 
de fitire a u g m e n t e r au pr imaire et 
au secondai re le pourcen tage que 
rep résen te la c l ientèle du privé par 
rapport à celle de l ' e n s e m b l e de la 
p r o v i n c e . C e p e n d a n t , l ' e n s e i g n e -
m e n t p r ivé ne r e p r é s e n t e r a , en 
1981-1982, que 6.75% de ia c l ien-
tèle scolaire au Québec. L ' ense i -
g n e m e n t aux n iveaux maternel et 
primaire sera p resque négligeable 
a v e c s e u l e m e n t 1.51% de c e t t e 
cl ientèle. Au secondaire et au collé-
gial , l ' ense igneen t pr ivé rejoint à 
peu près la m ê m e propor t ion d ' é t u -
diant-e-s , soit env i ron 12% de la 
cl ientèle scolaire pour ces sec teurs 
au Québec . 

C e p e n d a n t , parmi les é lèves du 
sec teur privé, ce sont ceux du se-
condai re qui sont les plus n o m -
breux avec 71.5% et le pr imaire et 
la mate rne l l e c o m p t e n t pour 10.7%. 
Le n i v e a u c o l l é g i a l r e p r é s e n t e 
17.7% de la cl ientèle de l ' ense igne-
m e n t privé. 

D o n c , bien q u e la pér iode de 
croissance soit t e r m i n é e pour le 
sec teur privé, la stabili té des clien-
tèles se main t i en t , a lors qu ' i l y a en-
core des d i m i n u t i o n s d ' e f fec t i f s au 
sec teur public. Cela pourrai t n o u s 
faire croire à u n e cer ta ine prospéri-
té du sec teur . C e p e n d a n t , la clien-
tèle a changé . 

La clientèle 
Bien qu ' i l y ait une stabilité des 

effect i fs du sec teur pr ivé, la dénata-
lité t ouche aussi les ins t i tu t ions pri-
vées. Dans p lus ieurs endro i t s , le 
main t ien du n o m b r e d ' é l è v e s est diâ 
à l ' o u v e r t u r e des voies régul ière et 
allégée. Cer t a ines ins t i tu t ions re-
c ru ten t de nouve l l e s c l ientèles en 
d e v e n a n t des écoles mixtes . 
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On obse rve aussi que la sélect ion 
d e s c a n d i d a t - e - s e s t b e a u c o u p 
m o i n s grande . La plupart des insti-
tu t ions — 12 sur 19 — où les pro-
fesseurs synd iqués sont affil iés à la 
F N E Q ne p e u v e n t plus se pe rme t -
tre de v ra imen t choisir les é tud ian t -
e-s. Il n 'y a pas de liste d ' a t t e n t e et 
on m a n q u e d ' é tud ian t - e - s . 

Avec cet te absence de sélect ion 
et l ' o u v e r t u r e de classes de voies 
régul ière ou al légée, apparaissent 
des p rob lèmes n o r m a u x de discipli-
ne et de mot iva t ion des élèves. 

La tâche 
À ce c h a n g e m e n t de la cl ientèle 

é tud ian te , s ' a j o u t e n t à p lus ieurs en-
droi ts des a u g m e n t a t i o n s de la tâ-
che des ense ignant -e -s . 

D a n s l ' é tude m e n é e auprès des 
syndicats des ma i sons pr ivées affi-
liés à la F N E Q , on r e m a r q u e une 
d i f fé rence en t r e le n o m b r e de pro-
fesseurs dans les ins t i tu t ions et le 
n o m b r e de p ro fesseurs minimiUm 
que donne ra i en t les cond i t ions des 
c o n v e n t i o n s collect ives du sec teur 
public. 

Le Tableau su ivant p résen te le 
total des p ro fesseurs réels en équi-
valent t e m p s comple t et les n o m -
b r e s de p r o f e s s e u r s q u e d o n n e -
raient les c o n v e n t i o n s du public et 
les n o r m e s de s u b v e n t i o n s pour les 
19 syndicats du privé affiliés à la 
F N E Q . 

Pour calculer le m i n i m u m des 
conven t ions , on a utilisé les ratios 
ma î t r e s / é l èves m i n i m u m s garant is 
[lar les c o n v e n t i o n s collectives. Au 
secondai re , ce ratio est 1/17 (article 
8-9,01 de la conven t ion C E Q ) . Au 
collégial, on a utilisé le ratio 1/15 
(un professeur pour 15 é tud ian t s ) . 
C e p e n d a n t , on sait que le vécu tant 
au secondai re q u ' a u collégial d o n n e 
plus d ' en se ignan t - e - s que l 'applica-
tion de ces ratios. 

Pour le calcul du n o m b r e de pro-
fesseurs selon les n o r m e s de finan-
c e m e n t , on utilise le m ê m e ratio au 
collégial et le ratio 1 /17,55 (un pro-
fesseur pour 17,55 é lèves) au se-
condai re . Ces n o m b r e s sont util isés 
par le M i n i s t è r e de l ' É d u c a t i o n 
pour le calcul du coût m o y e n par 
é tud ian t qui ser t à d é t e r m i n e r le 
m o n t a n t des s u b v e n t i o n s des insti-
tu t ions privées. 

Les responsabi l i tés des chefs de 
g roupes ou des responsab les de la 
coordina t ion d é p a r t e m e n t a l e dans 
le sec teur public p e r m e t t e n t la libé-
ration de un p ro fesseur pour 40 
p ro fesseurs au seconda i re et de un 
pour 20 au collégial. 

On cons ta te donc q u e , m ê m e en 
utilisant les n o r m e s de s u b v e n t i o n s 
des ins t i tu t ions pr ivées , il m a n q u e 
29 p ro fesseurs pour accompli r la tâ-
che que do ivent faire les 744 pro-
fesseurs des 19 syndicats affiliés. 

NOMBRE DE PROFESSEURS MANQUANT DANS LE RESEAU PRIVE EN COMPARAISON 
AVEC LE PUBLIC ~ ~ 

Rëei 
(1980-81) 

iiinimum des 
conventions 

Normes de 
• financement 

Nombre de professeurs sans les libé-
rations (équivalent temps complet) 735 763 749 

Libération pour chef de groupe 9 24 24 

TOTAL 744 787 773 

Professeurs manquants 43 
(5,8%) 

29 
(3,9%) 

La m ê m e e n q u ê t e aup rè s de ces 
syndicats m o n t r e que dans 11 des 
15 ins t i tu t ions secondai res , le nom-
bre de minutes d ' e n s e i g n e m e n t par 
s ema ine est inférieure à celui du 
sec teur publ ic . C e p e n d a n t , d a n s 
ces ins t i tu t ions , la moyenne et le 
m a x i m u m d ' é t u d i a n t - e - s par classe 
sont supérieurs à ceux du sec teur 
public. Ceci expl ique le m a n q u e de 
p r o f e s s e u r s d a n s les i n s t i t u t i o n s 
privées. 

Q u a n d les i n s t i t u t i o n s d i s p e n -
sa i en t s e u l e m e n t de l ' e n s e i g n e -
m e n t à des g roupes de voie enr i -
chie, qui sont na tu re l l emen t disci-
p l i n é s et t r a v a i l l e u r s , un g r a n d 
n o m b r e d ' é t u d i a n t - e - s par classe ne 
posait pas de p rob lèmes . C e p e n -
dan t , dans des classes de la voie ré-
gul ière , de 34 à 40 é lèves par grou-
pe rep résen ten t une surcharge im-
por tan te de travail. 

Ce passage d ' u n e tâche qui fidsait 
l ' env ie du sec teur public à une tâ-
che plus lourde dans le sec teur pri-
vé s ' exp l ique en partie par le m o d e 
de financement des ins t i tu t ions pri-
vées. 

Le financement 
La loi sur l ' e n s e i g n e m e n t privé 

prévoit que les s u b v e n t i o n s sont 
é tabl ies en fonct ion du coût moyen 
par é lève pour les é t ab l i s semen t s 
publics de m ê m e catégorie. 
Les ins t i tu t ions pr ivées n ' o n t pas 
droit aux s u b v e n t i o n s g o u v e r n e -
men ta l e s que reçoivent les com-
miss ions scolaires et les collèges 
pour la cons t ruc t ion et l ' immobi l i -
s a t i o n . L e s f r a i s d ' e n t r e t i e n d e s 
é q u i p e m e n t s ne s o n t pas i nc lus 
dans le calcul du coût moyen par 
élève. C e p e n d a n t le g o u v e r n e m e n t 
verse a n n u e l l e m e n t un m o n t a n t par 
é tud ian t -e , la valeur locative, que 
les i n s t i t u t i o n s p e u v e n t u t i l i s e r 
p o u r c o u v r i r les f r a i s d ' é q u i p e -
m e n t s , d ' i m m o b i l i s a t i o n e t de 
cons t ruc t ion ou pour toute au t re 
fin. Ces m o n t a n t s sont versés an-
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n u e l l e m e n t qu ' i l y ait ou pas des dé-
penses de cons t ruc t ion ou d ' i m m o -
bilisation. 

Avan t 1977-78, le calcul de ce 
coût moyen s ' e f fec tua i t à partir des 
dépense s du sec teur public incluant 
l ' e n s e i g n e m e n t général et profes-
s ionnel . Le coijt de l ' e n s e i g n e m e n t 
profess ionne l est supér ieur à celui 
de l ' e n s e i g n e m e n t général . Les ins-
t i tu t ions pr ivées d i spensen t su r tou t 
d e l ' e n s e i g n e m e n t g é n é r a l . Il 
n ' é t a i t donc pas faux de p r é t end re 
q u e la s u b v e n t i o n établie à 80% du 
coût du sec teur public représenta i t 
en fait p lus de 80% du sec teur d ' e n -
s e i g n e m e n t général co r re spondan t . 
La valeur locative d i f fère d ' u n e ins-
t i tut ion à l ' au t re . La m o y e n n e pro-
vinciale est de 172$ par é lève au se-
condai re et de 190$ au collégial. 
Cela représenta i t pour les 88296 
é tud ian t -e - s du sec teur privé en 
1980-1981 un m o n t a n t d ' e n v i r o n 
11 ,400,000$. Les modi f ica t ions ap-
por tées à la loi sur l ' e n s e i g n e m e n t 
privé par la loi 11 fon t passer ce 

m o n t a n t à e n v i r o n 1 4 , 5 0 0 , 0 0 0 $ 
pour un m ê m e n o m b r e d ' é l è v e s à 
partir de 1981-1982, soit u n e aug-
men ta t i on de 27,2%. 

En fait, un calcul e f f ec tué pour 
l ' a n n é e 1972-1973 par les inst i tu-
t ions don t les syndicats son t affil iés 
à la F N E Q , n o u s d o n n e u n e 
m o y e n n e de financement supér ieu-
re à 100%. Si, au m o n t a n t de la sub-
ven t ion par é lève , 80% du coût 
m o y e n de l ' a n n é e p récéden te , on 
a jou te les frais de scolari té versés 
par les parents , on ob t ien t des m o n -
t a n t s r e p r é s e n t a n t d e 9 5 , 1 % à 
108,6% du coût m o y e n de l ' a n n é e 
en cours . La m o y e n n e de ces pour-
centages est de 102%. 102% est 
donc un m i n i m u m , puisqu ' i l est 
c o m p a r é à un coût m o y e n qui , déjà, 
inclut les frais du sec teur profes-
s ionnel . L ' op in ion était dans cer-
tains mi l ieux que ce m o d e de finan-
c e m e n t permet ta i t à cer ta ines insti-
tu t ions d 'a l ler che rche r 110% du 
coût m o y e n du sec teur public géné-
ral co r re spondan t . 

Ma i s la c o n v e n t i o n c o l l e c t i v e 
1975-1979 du sec teur public a ap-
p o r t é d e s p r é c i s i o n s c o n c e r n a n t 
l 'a l location des ressources profes-
sorales,, ce qui a pe rmis au Minis tè-
re de l 'Éduca t ion de modi f ie r le cal-
cul du coût moyen . En e f fe t , la con-
vent ion a in t rodui t u n e pondéra t ion 
d i f f é ren te se lon les d i f fé ren t s sec-
t e u r s d ' e n s e i g n e m e n t p r o f e s s i o n -
nel et généra l , pour le calcul du 
n o m b r e de p ro fes seur s par collège 
ou c o m m i s s i o n scolaire. Cela a eu 
pour ef fe t que la n o r m e profes-
s e u r / é l è v e s 1/17 a é té r emplacée 
par 1 /17 ,55 pour le sec teur secon-
daire général . 

Depu i s 1977-78, le Minis tè re uti-
lise donc cet te nouve l l e pondéra -
t ion pour établir le coût m o y e n par 
é lève au n iveau secondaire . Au ni-
veau collégial, depuis 1976-1977, 
les m o n t a n t s du coût m o y e n sont 
d i f fé ren t s pour l ' e n s e i g n e m e n t gé-
néral et pour cinq g roupes d ' ense i -
g n e m e n t profess ionne l . 

D e ce fait, le calcul du coût 
m o y e n c o r r e s p o n d m a i n t e n a n t 
m i e u x à celui du sec teur public cor-
r e spondan t . On peu t p r é s u m e r que , 
m a i n t e n a n t , le financement à 80% 
cor re spond bien à 80%. 

D 'a i l leurs , en refaisant le calcul 
e f f ec tué avec le d o n n é e s de 1972-
1973, et en p renan t celles de 1980-
1981, les m o n t a n t s , s c o l a r i t é e t 
s u b v e n t i o n s , r ep ré sen ten t main te -
nan t e n t r e 87,4% et 100% du coût 
m o y e n du sec teur public cor respon-
dant pour l ' a n n é e en cours . La 
m o y e n n e est de 94%. 

Difficultés financières 
Ce c h a n g e m e n t dans le finance-

m e n t de l ' e n s e i g n e m e n t privé a 
peu t -ê t re a m e n é les diff icul tés fi-
nanc iè res que conna i s sen t cer ta ines 
ins t i tu t ions . T o u t e s les ins t i tu t ions 
ne sont pas dans la m ê m e s i tuat ion. 
Au m o n t a n t de la s u b v e n t i o n basé 
sur le coût m o y e n du sec teur public 
s ' a j ou t e un m o n t a n t pour la valeur 
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locative qui varie d ' u n e inst i tut ion 
à l ' aut re . De plus, ce r ta ines mai-
s o n s b é n é f i c i e n t d ' u n e s i t u a t i o n 
h is tor ique qui leur p e r m e t de tirer 
d i r ec t emen t ou ind i r ec t emen t des 
r e v e n u s de leur pa t r imoine . 

Les dif f icul tés financières et des 
m e n a c e s de f e r m e t u r e sont souven t 
et r égu l i è remen t i nvoquées au mo-
men t des négocia t ions des c o n v e n -
t ions collectives. En ce sens , les 
m a i s o n s p r i v é e s d ' e n s e i g n e m e n t 
sont bien des en t repr i ses privées. 
Par le passé, ce langage disparaisait 
après la s igna ture d ' u n e c o n v e n -
tion. 

Mais depu i s trois ans , et donc 
avant l ' a n n o n c e de c o u p u r e s bud-
gétaires et l ' adopt ion de la Loi 11, 
des diff icul tés plus sé r ieuses sont 
apparues aux p ro fes seur s de certai-
nes ins t i tu t ions . Il y a eu des baisses 
de cl ientèle et des mises à pied dans 
des ins t i tu t ions (1) . À plus ieurs en-
droi ts , il y a eu des c o u p u r e s dans 
les cond i t ions de travail des profes-
seurs: dispari t ion des p r imes de sé-
parat ion pour les p ro fesseurs mis à 
p i ed , c o u p u r e s au p e r f e c t i o n n e -
m e n t , r e m p l a c e m e n t de p r o f e s -
seurs absen t s sur u n e base bénévo-
le et obligatoire. Il y a eu des aug-
m e n t a t i o n s de la charge profess ion-
nelle des ense ignant -e -s - dans plu-
s ieurs collèges et des m e s u r e s s em-
blables sont env isagées dans d ' a u -
tres. 

C e p e n d a n t malgré les diff icul tés 
financières, les baisses de cl ientèle 
et les mises à pied de professeurs , 
on peut obse rve r que le n o m b r e de 
pe r sonne l s de direct ion n ' a pas di-
m i n u é . D a n s les ins t i tu t ions secon-
daires don t les syndicats sont affi-
liés à la F N E Q , on a c o m p a r é les 
n o m b r e s de pe r sonne l s de direct ion 
avec ceux de l ' a r rê té en conseil 

( 1 ) F:n r a i s o n d u c a r a c t è r e p r i v é d e s I n s i i i u t i o n s e i 
à c a u s e d e la c o m p é i i l i o n q u ' e l l e s s e l i v r e n l 
e n l r e e l l e s , les s y n d i q u é s d e c e s i n s l i t u l i o n s 
d e m a n d e n t d e n e pas p u b l i e r les n o m s d e s 
m a i s o n s c o n c e r n é e s a f i n d e n e pas n u i r e à 
l e u r s e m p l o i s . 
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2902-77 fixant le n o m b r e de direc-
teur et d ' ad jo in t pour les écoles se-
condai res publics de plus de 225 
élèves . On cons ta te q u e , dans tous 
les cas sauf un , le n o m b r e de per-
sonne l s de direct ion est supér ieur à 
celui du sec teur public. En fait, il y 
a p resque le d o u b l e (95,8%) de per-
sonnel cadre en t rop dans ces insti-
tu t ions pr ivées par rappor t au sec-
teur public co r re spondan t . Cela ne 
con t r ibue cer tes pas à a t t énue r les 

dif f icul tés financières des insti tu-
tions. 

La s i tuat ion était déjà difficile 
pour p lus ieurs synd iqué-e - s de la 
f é d é r a t i o n . L e s c o u p u r e s b u d g é -
taires et la Loi 11 vont a m e n e r des 
c h a n g e m e n t s dans l ' e n s e i g n e m e n t 
privé. Les modi f ica t ions a p p r é h e n -
dées ne se ron t pas nécessa i r emen t 
des amél io ra t ions des cond i t ions de 
travail des ense ignant -e -s . 
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3. 
La 
situation 
va 
changer 

La loi sur 
l * enseignement privé 

On a n n o n c e r égu l i è remen t que 
des modi f ica t ions se ron t appor tées 
à la loi sur l ' e n s e i g n e m e n t privé. En 
1975, le min is t re de l 'Éduca t ion , 
François Clout ie r , annonça i t la for-
mat ion d ' u n comi té ayant pour tâ-
che d ' éva lue r la loi sur l ' ense igne-
m e n t privé et de proposer des m o -
dif icat ions nécessaires . 

L ' a r r ivée du Parti Québéco i s au 
pouvoir en 1976 relança les ru-
m e u r s de c h a n g e m e n t s impor tan t s 
de la loi de l ' e n s e i g n e m e n t privé. 
Pendan t le p remie r m a n d a t du gou-
v e r n e m e n t péquis te , on annonça 
tantôt un é n o n c é de pol i t ique pour 
l ' a u t o m n e , tantôt un livre vert ou 
blanc pour l ' h iver , le p r i n t emps ou 
l ' a u t o m n e . O n disait m ê m e que le 
projet de loi était en prépara t ion. 
A u c u n d o c u m e n t n ' e s t apparu . 

Bien que le p r o g r a m m e poli t ique 
du parti québéco i s proposai t des 
modi f ica t ions impor t an t e s à la Loi 
de l ' e n s e i g n e m e n t pr ivé, la vo lon té 
pol i t ique d ' u n c h a n g e m e n t n 'y était 
pas. Plus ieurs min i s t res et d é p u t é s 
f o r m é s dans les col lèges classiques 
plaçaient leurs e n f a n t s dans des ins-
t i tu t ions pr ivées . Le climat pré-ré-
fé renda i re obligait les polit iciens à 
évi ter tou te m e s u r e législative qui 
aurait pu a m e n e r un débat et u n e 
opposi t ion vive au g o u v e r n e m e n t . 
Les syndiqué-e-s des ins t i tu t ions 
pr ivées res ta ient donc dans l ' insé-
cur i té face à d ' é v e n t u e l s change-
men t s . 

Le débu t du d e u x i è m e m a n d a t 
du g o u v e r n e m e n t L é v e s q u e s em-
blait plus propice à la présenta t ion 
d ' u n e Loi sur l ' e n s e i g n e m e n t pri-
vé. On l 'a t tendai t pour l ' a u t o m n e 

1981. C e p e n d a n t u n e r encon t r e de 
la F N E Q avec des hau t s fonc t ion-
naires du Minis tè re de l ' éduca t ion 
au cours de l ' é té 1981 a s e m é des 
dou tes . Il s e m b l e q u e m ê m e si, ac-
t ue l l emen t , la vo lon té poli t ique de 
c h a n g e m e n t face à l ' e n s e i g n e m e n t 
privé est plus for te chez les minis-
t res et les dépu té s , la s i tuat ion fi-
nancière de la province ne p e r m e t 
plus d ' env i sage r des modi f ica t ions 
qui pour ra ien t impl iquer des coûts 
supp lémen ta i r e s pour le gouve rne -
m e n t . Il s emble que c ' es t par " l a 
p l a n i f i c a t i o n et les r e s s o u r c e s " 
q u ' o n touchera à ce t te ques t ion . 
Les c o u p u r e s de budge t s et la Loi 
I I en ce qui c o n c e r n e l ' ense igne-
m e n t privé m o n t r e n t bien l 'applica-
tion de ce procédé. 

Les coupures et la Loi 11 
Le budge t 1981-1982 du minis t re 

des F inances a m è n e u n e d i m i n u -
tion impor t an t e de la croissance des 
crédi ts dans le d o m a i n e de l ' éduca-
tion. Avan t l ' a n n o n c e des c o u p u r e s 
budgéta i res , l ' acc ro i s sement prévi-
sible pour l ' a n n é e scolaire 1981-
1982 par rapport à l ' a n n é e précé-
d e n t e était de 13.2%. Les c o u p u r e s 
o n t r é d u i t cet a c c r o i s s e m e n t à 
9,0%. 

Le tableau su ivant p résen te u n e 
compara i son des s u b v e n t i o n s gou-
v e r n e m e n t a l e s a u x o r g a n i s m e s 
d ' e n s e i g n e m e n t p o u r les a n n é e s 
scolaires 1980-1981 et 1981-1982. 
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COMPARAISON DES SUBVENTIONS G0UVERNEMENTAL2S AUX 
ORGANISMES D'ENSEIGNEMENT POUR LES ANNÉES SCOLAIRES 1980-1981 ET 1981-1982 

RESEAU D'ENSEIGNEMENT 1981-1982 
(mi l l i ons S ) 

1980-1981 
( m i l l i o n s S) 

Accroissement p r é v i s i b l e 
â ^ avant l e s compressions 

Pr imaire e t secondai re S 343,6 3 017,1 10,8 13,9 
C o l l é g i a l 581,3 537,2 8,2 11,7 
U n i v e r s i t a i r e 800,8 750,4 6,7 12,0 
Privé 192,3 186,3 3,2 14,6 
. \dul tes 139,2 148,6 - 6 , 3 8 ,3 

TOTAL 5 0S7,2 4 639,6 

1 

9 ,0 

L ' i n f l a t i o n pour la de rn i è r e année e s t de 12,82%. L'augmentation des c r é d i t s 
ne couvre même pas les augmentations des s a l a i r e s prévues aux conventions 
c o l l e c t i v e s . Puisque les s a l a i r e s sont g a r a n t i s par les conventions c o l l e c t i v e s , 
i l f a u t bien couper a i l l e u r s pour é t a b l i r les budgets . 

le s e c t e u r p u b l i c c o r r e s p o n d a n t . 
Pour appl iquer cet te a n n é e les cou-
pures budgéta i res à l ' e n s e i g n e m e n t 
pr ivé, le législateur a f ixé un m o n -
tant de base de la s u b v e n t i o n pour 
1981-1982. Ce m o n t a n t sera ensu i -
te a jus té c h a q u e a n n é e aux varia-
t ions du m o n t a n t des s u b v e n t i o n s 
versées du ran t la m ê m e a n n é e et 
pour le m ê m e n iveau au sec teur pu-
blic. Le tableau su ivant p résen te le 
n o u v e a u x m o n t a n t s des s u b v e n -
t ions pour 1981-1982 et les compa-
re avec ceux de l ' a n n é e p récéden te . 

C e s c h a n g e m e n t s au f i n a n c e -
m e n t r ep ré sen t en t pour les inst i tu-
t ions u n e d iminu t ion impor t an t e 
des ressources . Ils on t des e f fe t s di-
rects sur les p ro fes seur s en m e n a -
çant leurs cond i t ions de travail , leur 
tâche et m ê m e leur salaire. 

L ' in f la t ion pour la de rn i è re s an-
née est de 12,82%. L ' a u g m e n t a t i o n 
des crédi ts ne couvre m ê m e pas les 
a u g m e n t a t i o n s des salaires p révues 
aux c o n v e n t i o n s collectives. Puis-
que les salaires sont garant is par le 
c o n v e n t i o n s col lect ives, il fau t bien 
couper ai l leurs pour établir les bud-
gets. 

D a n s l ' e n s e i g n e m e n t privé l 'aug-
men ta t ion des crédi ts pour 1981-
1982 est de 3 ,2% c o m p a r a t i v e m e n t 
à 14,6% prévisible. Pour appl iquer 
les c o u p u r e s , il a fallu modi f ie r la 
Loi sur l ' e n s e i g n e m e n t privé. La 
Loi 11 modi f i e cer ta ines disposi-
t ions législatives pour d o n n e r sui te 
à la pol i t ique budgéta i re du gouver -
n e m e n t pour l ' exerc ice 1981-1982. 
Elle change le m o d e de s u b v e n t i o n s 
des ins t i tu t ions pr ivées . 

La Loi de l ' e n s e i g n e m e n t privé 
prévoyai t des s u b v e n t i o n s équiva-
lentes à 80% du coût m o y e n de 
l ' a n n é e p récéden te par é lève pour 

SUBVENTIONS AU SECTEUR PRIVE POUR 1981-1982 
POUR LES INSTITUTIONS DECLAREES D'INTERET PUBLIC 

Niveau d'enseignement 1981-1982 1980-1981 A % 

Maternelle 9S0 880 7,9 
Primaire 1400 1343 4,2 

Secondaire 
général 2000 1901 5,2 
professionnel 2000 1923 4,0 

Collégial 
général 2630 2514 4,6 
professionnel: 

tech. biologiques 4215 4228 -0,0 
tech. physiques 2692 3376 -20,3 

1 tech. humaines 5125 3002 4,1 i 
tech. administratives 2273 2763 17,7 

1 arts et lettres 3342 3473 03,8 
j éducation des adultes 785 752 4,4 

1 

PAGE 1 1 4 



Effets des coupures sur 
les professeurs syndiqués 

La Loi 11 a é té adop tée en ju in . 
Après le dépar t des é lèves parfois 
c e l u i d e s p r o f e s s e u r s , l e s e m -
p l o y e u r s o n t m a n i f e s t é p lus ou 
m o i n s d i r ec t emen t des d e m a n d e s 
aux syndicats affil iés à la F N E Q . Ils 
veu len t que les synd iqués " l e s ai-
d e n t " à a s s u m e r l ' e f fe t des coupu-
res budgéta i res . 

Le scénar io se r e s semble dans les 
inst i tut ions. L ' e m p l o y e u r p résen te 
aux p ro fesseurs ses p rév i sons bud-
gétaires et fait étal du déficit qui de-
vra ê t re a s s u m é à la sui te des cou-
pures . Puisqu ' i l est t rop tard pour 
a u g m e n t e r les frais de scolarité et 
que , de tou te façon , ces a u g m e n t a -
t ions aura ien t des e f fe t s négat i fs sur 
le n o m b r e d ' é tud i an t - e - s , on s 'a t -
t end à u n e col laborat ion des profes-
seurs et du Syndicat pour faire face 
aux diff icul tés . 

C e r t a i n s e m p l o y e u r s a t t e n d e n t 
des sugges t ions du Syndicat . D ' a u -
tres ont déjà des plans de redresse-
m e n t en poche. On t o u c h e d ' abo rd 
au fonds de p e r f e c t i o n n e m e n t , aux 
j o u r n é e s de maladie monnayab les . 
On d e m a n d e aux p ro fesseurs d 'ac-
cepter de faire des suppléances et 
d e s s u r v e i l l a n c e s b é n é v o l e m e n t . 
Lor sque ces m e s u r e s ne suf f i sen t 
pas à comple r le défici t , on propose 
des a u g m e n t a t i o n s de la charge pro-
fess ionnel le . O n in t rodui t de nou -
velles act ivi tés dans la tâche de 
l ' ense ignan t -e pour é l iminer d ' au -
tre pe r sonne l ou à l ' i nverse on éli-
m i n e des act ivi tés de la tâche du 
professeur pour les remplacer par 
des cours et ainsi payer m o i n s cher 
des survei l lant -e-s pour accomplir 
des tâches q u ' e f f e c t u a i e n t les ensei-
gnant -e-s . On a u g m e n t e le n o m b r e 
de p é r i o d e s d ' e n s e i g n e m e n t . O n 
a u g m e n t e le n o m b r e d ' é l è v e s par 
classe. Si ces m e s u r e s ne suff isent 
pas ou si on les a déjà ut i l isées pour 
pallier des dif f icul tés an té r i eu res , 
on d e m a n d e aux p ro fesseurs de fai-
re un don obligatoire à la fonda t ion 

du collège ou on suggère ca r r émen t 
des c o u p u r e s de salaire pouvan t al-
ler j u s q u ' à 12%. 

N o u s r ep rodu i sen t en a n n e x e les 
d e m a n d e s plus ou m o i n s directes 
des emp loyeu r s aux syndicats. Ces 
d e m a n d e s plus ou m o i n s formel les 
s o n t c e l l e s d o n t l e s s y n d i c a t s 
avaient eu conna issance par des 
r encon t r e s ou par des r u m e u r s à la 
p remiè re s ema ine de juil let 198 L 

On cons ta te q u e la s i tuat ion est 
général isée . Dans 14 ins t i tu t ions 
sur 17, il y a des a t t en te s plus ou 
m o i n s p r é c i s e s d e s e m p l o y e u r s . 
D a n s les 3 ins t i tu t ions où on ne 
prévoi t pas de c o u p u r e s , depuis 
p lus ieurs a n n é e s , le n o m b r e de pro-
fesseurs est infér ieur à celui q u ' o n 
obt ien t en uti l isant les n o r m e s de 
calcul des subven t ions . Il s emble 
que cet te p rocédure ait pe rmis à ces 
ins t i tu t ions de se d o n n e r un cous-
sin budgéta i re . 

M ê m e si des c o n v e n t i o n s collec-
t ives pro tègent les droi ts et les sa-
laires des p ro fesseurs dans le sec-
teur privé, les press ions sont gran-
des sur les syndiqué-e-s . Ceux-ce l -
les-ci n ' o n t pas de véri table sécur i té 
d ' emplo i . D a n s le con t ex t e écono-
mique actuel et avec les taux de 
c h ô m a g e que l 'on conna î t , des m e -
naces de f e r m e t u r e s do ivent ê t re 
prises en cons idéra t ion . Les insécu-
rités ainsi c réées poussen t s o u v e n t , 
dans le sec teur privé, les syndiqué-
e-s à accepter une o u v e r t u r e de la 
conven t ion collect ive et des con-
cess ions impor t an te s m ê m e si la 
conven t ion vient d ' ê t r e signée. 

D e plus, 7 syndicats sur 19 sont 
e n c o u r s de n é g o c i a t i o n . D a n s 
c h a q u e cas l ' e m p l o y e u r i n v o q u e 
des diff icul tés financières. Il faudra 
négocier dans ce cl imat. 
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4. 
Les 
prochaines 
négociations 
dans le 
secteur 
privé 

Historique des 
négociations 

La n é g o c i a t i o n d e c o n v e n t i o n 
collective n ' e s t pas un p h é n o m è n e 
récent dans les ins t i tu t ions privées. 
Avan t 1975, le Syndicat profess ion-
nel des ense ignan t s (SPE) regrou-
pait p lus ieurs sec t ions locales de 
professeurs . Le SPE était u n e sec-
tion de la F N E Q . Avant 1966, il re-
groupai t des ense ignan t -e - s de col-
lèges classiques. La créat ion des 
C E G E P a changé la vocat ion de 
cer ta ines de ces ins t i tu t ions et mo-
difié les syndicats de leurs profes-
seurs . La Loi de l ' e n s e i g n e m e n t 
privé a t r a n s f o r m é plus ieurs collè-
ges classiques en ins t i tu t ions pri-
vées . 

Le SPE, syndicat provincial con-
duisait les négocia t ions de ses sec-
t ions locales. A la négociat ion de 
1968, le SPE a négocié pour l ' en-
s e m b l e des syndicats. En 1972, les 
s y n d i c a t s s o n t r e g r o u p é s à u n e 
m ê m e table de négocia t ion. Le SPE 
est le r ep résen tan t négocia teur . Les 
syndicats font part ie du f ron t com-
m u n et part icipent aux deux semai -
nes de g rève généra le . C o m m e les 
au t r e s syndiqué-e -s de l ' ense igne-
m e n t , leurs cond i t ions de travail 
sont fixées par un décre t g o u v e r n e -
menta l . Les synd iqué-e - s obt ien-
nen t par ce décre t les m ê m e s échel-
les de salaires que les p rofesseurs 
du sec teur public. 

La t r ans fo rma t ion des s t ruc tu res 
de la F N E Q a a m e n é la dissolut ion 
du SPE. Les syndicats on t déposé 
de nouve l les d e m a n d e s d 'accrédi ta-
tion et sont d e v e n u s des syndicats 
a u t o n o m e s . C e p e n d a n t , la g rande 
major i té des syndicats déc idèren t 
en 1975, de f o r m e r u n e table pro-
vinciale de négociat ion et de don-
ner le manda t de négocier à la 
F N E Q . 

À partir d ' u n projet c o m m u n de 
conven t ion collect ive, ces syndicats 
e n t r e p r i r e n t la n é g o c i a t i o n . U n e 
partie de la conven t ion fu t pa raphée 
à la table provinciale. C e p e n d a n t les 
e m p l o y e u r s p rônè ren t leurs diffé-
rences et l ' impossibi l i té en raison 
de la s i tuat ion de c h a q u e inst i tut ion 
d ' a r r ive r à un tex te provincial com-
m u n . C 'é ta i t un é l é m e n t n o u v e a u . 
Jamais auparavan t ces d i f fé rences 
e n t r e les ins t i tu t ions n ' ava ien t posé 
de diff icultés: au m o i n s une con-
vent ion collective et un décret en 
t émoigna ien t . C e p e n d a n t ces argu-
m e n t s t ouchè ren t cer ta ins syndi-
cats. La crainte de voir t raîner les 
négocia t ions et d ' e n venir à des 
d u r c i s s e m e n t s à cause de l ' a t t i tude 
in t rans igeante de cer ta ins pa t rons 
fit en sor te q u e des syndicats se reti-
rè ren t de la table provinciale pour 
t e rmine r la négociat ion chez eux . 
Cet e f f r i t e m e n t conduis i t à u n e né-
gociat ion locale dans tous les cas. 
Malgré le projet c o m m u n de con-
vent ion collective, c 'é ta i t le débu t 
de la d i f fé rence e n t r e les syndicats. 
Le r èg l emen t avait devancé celui 
du sec teur public. Les syndicats 
s ' é ta ien t d o n n é des c lauses r emor -
q u e s qui l e u r g a r a n t i s s a i e n t le 
m ê m e salaire q u e le sec teur public. 
C e p e n d a n t , l ' é chéance des c o n v e n -
t ions n 'é ta i t p lus la m ê m e . U n e 
stratégie pa t ronale avait réussi à 
b r i se r le r e g r o u p e m e n t n a t u r e l 
d ' a v a n t 1975. 

La dernière ronde de 
négociation 

Par la su i te , devan t la convic t ion 
syndicale de la nécess i té de négo-
cier en m ê m e t e m p s q u e le f ront 
c o m m u n , on en t repr i t u n e opéra-
tion de mise en phase. En consé-
quence , il fallait négocier u n e re-
conduc t ion des c o n v e n t i o n s collec-
t ives pour a m e n e r leur échéance en 
1979. 
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