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Resume
L 'article porte sur la formation a Vemploy abilite. Apres avoir clarifie le
concept d'employ abilite, decrit le contexte politique et les contenus de
formation, et presente revaluation qu'on a faite des programmes de
formation a I'employ abilite, les autrices defendent I'idee que, en
favorisant un consensus autour de la pertinence de pratiques oil chacun
trouve son compte, le discours sur I'employ abilite a eu pour effet de
mobiliser un nombre important d'acteurs et ce, malgre le caractere
inoperant de la plupart des interventions pour les sans-emploi. Les
autrices ont choisi le concept habermassien de I'agir communicationnel
pour discuter du pouvoir du langage sur les actions et reperer quelques
enjeux lies a la formation a I'employ abilite.

Abstract
The article focuses on employ ability. A clarification of the concept is

followed by a description of the policies related to training for
employ ability, their content, and some evaluative data. The authors
defend the idea that, in favoring a consensus on the relevance of
practices wherein everyone finds some profit, the discourse on
employ ability has had the effect of mobilizing an important number of
actors despite the ineffectiveness of most initiatives targeted at the
unemployed. They ground their analysis on Habermas's theory of
communicative action, discuss the influence of language on
comprehension and enactment, and point to what is at stake in the area
of employ ability.

Les politiques gouvernementales favorisant le financement de la
formation a 1'employ abilite ont contribue a changer le cours des choses en
formation des adultes au Quebec, depuis les annees quatre-vingt. Maintenant
que le « champ de 1'employabilite » s'apprete a laisser la place au « parcours
vers 1'insertion, la formation et 1'emploi » (Institut Canadien d'Education des
Adultes, 1999), il nous est apparu opportun de nous interroger sur
1'emergence d'un terme comme celui d'employabilite et de tenter de
comprendre la portee de son utilisation collective sur les pratiques en
education des adultes.

Notre article se presente comme un essai et nous visons deux objectifs:
(a) clarifier ce qu'on entend par employabilite et rappeler 1'ampleur des
pratiques qui lui sont reliees, (b) mettre en perspective le pouvoir du discours
et des pratiques dans I'espace social plus large, ou la formation des adultes
est a la fois convoquee de 1'exterieur a dispenser des services, et engagee de
I'interieur a 1'endroit d'un public defini.
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Nous avons divise notre etude en deux parties. Dans la premiere partie,
nous analysons le concept d'employabilite et precisons ce qu'on entend par
les programmes dits de formation a 1'employabilite, suite a quoi nous
presentons le cadre politique des dispositifs mis en place, les contenus de
formation ainsi que 1'evaluation qu'on a pu faire des pratiques. Dans la
seconde partie, nous cherchons a rendre compte de 1'effet mobilisateur du
theme de 1'employabilite et a saisir les enjeux des actions entreprises en
fonction de I'employabilite et qui n'ont peut-etre pas change avec le plus
recent « parcours vers 1'insertion, la formation et 1'emploi ».

Formation a I'employabilite

Le concept d'employabilite
Puisque la definition et 1'usage du mot employabilite ne sont pas

univoques, nous relevons tout d'abord quelques-unes des distinctions propres
a son utilisation au Canada, au Etats-Unis et en France. Le terme
employabilite est largement utilise aujourd'hui. Le plus recent lexique
canadien de 1'emploi (Beauregard, 1997) le definit comme 1'aptitude a
1'emploi ou 1'aptitude au travail. A ce terme est associe 1'adjectif
« employable », qui veut dire pret au travail, pret a travailler ou apte au
travail. Dans une edition datant de 1983 (Emploi et Immigration Canada,
1983), nous reasons la meme association de 1'employabilite a 1'aptitude a
occuper un emploi, 1'aptitude au travail ou encore la capacite de travail. Ce
sens de 1'employabilite correspond a 1'usage qui etait courant aux Etats-Unis
des les annees cinquante. Dans le champ conceptuel de I'employabilite se
trouve aussi incluse l'« employabilite globale ou relative », c'est-a-dire la
possibilite globale ou relative d'emploi.

Gazier (1990) a repere un second usage du terme employabilite au
Canada et aux Etats-Unis, vers les annees soixante, soixante-dix; le terme
designe alors «I'attractivite d'un individu, aux yeux des employeurs » (p.
579), laquelle se mesure a certaines attitudes, certains comportements,
particulierement a la capacite d'une personne de s'integrer dans le milieu de
travail. Avec une telle definition du terme, on comprend que le
developpement de I'employabilite a comme objectif d'ajuster les aptitudes
des demandeurs d'emploi a ce qui est attendu par I'employeur.

Par contre, en France, ou il apparait au debut des annees soixante-dix, le
terme employabilite signifie la probabilite variable d'une personne a se
trouver un emploi, celle-ci etant liee a des dimensions objectives,
structurelles, comme les conditions economiques ou individuelles, comme le
fait d'etre handicape physiquement. Les politiques sociales ou economiques
peuvent en consequence faire varier cette probabilite.

Au Quebec, on utilise beaucoup le terme employabilite depuis 1980 et
sa signification a surtout la connotation subjective de l'« employability »
americaine; par exemple, on dit que le concept d'employabilite suppose des
habiletes ou encore on s'applique a dresser la liste des habiletes
d'empioyabilite (Serre, Desjardins et Tardif, 1992).
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II y a done plusieurs acceptions du terme employabilite, ce qui necessite
d'en contextualiser 1'usage. Tantot la definition descriptive de 1'employabilite
a une connotation subjective; elle renvoie alors a un ensemble d'habiletes
inherentes a la personne ou a 1'attractivite d'un individu pour un employeur.
Cela est explicite, par exemple, quand les programmes d'employabilite sont
presentes comme «destines aux travailleurs qui ont des carences de
competence professionnelle et qui doivent surmonter des obstacles
importants pour integrer le marche du travail » (Ministere du Developpement
des ressources humaines Canada, 1994b, p. 52). Tantot sa connotation est
objective; elle correspond alors a la probabilite plus ou moins grande de
trouver un emploi, laquelle peut dependre de conditions economiques et
sociales, et varier selon les indicateurs retenus pour mesurer la performance
d'individus ou de categories d'individus sur le marche du travail. Cette
derniere acception de 1'employabilite tend a s'imposer internationalement; on
dit par exemple que le travailleur qui est sans emploi depuis plus d'un an est
moins employable que celui qui ne Test que depuis deux semaines.

La clarification du concept est utile, au moins pour saisir 1'intention des
actions liees a 1'employabilite. En effet, les programmes dits d'employabilite
peuvent etre associes au placement de la main-d'oeuvre; par exemple, on
definit F employabilite comme etant le «moyen de reduire 1'ecart entre,
d'une part, les besoms des personnes sans emploi et, d'autre part, les besoms
des entreprises en termes de postes a combler» (Corporation de
developpement economique communautaire Rosemont Petite-Patrie, 1992, p.
6). Ou bien ils sont associes a la formation professionnelle, parce qu'ils
visent a rendre un individu «employable», par 1'entrainement et
1'acquisition d'habiletes. On trouve aussi des definitions de 1'employabilite
englobant les facteurs individuels et les facteurs structurels, telles celles de
Fontan(1991):

L'employabilite se definit comme 1'ensemble des facteurs qui affectent
les conditions sociales d'accessibilite et d'inaccessibilite d'un individu,
d'un groupe d'individus, d'une communaute ou d'une population au
marche du travail ... La notion d'accessibilite traduit cette double realite
ou les responsabilites incombent autant a 1'individu qu'a 1'entrepreneur
individuel ou collectif. (pp. 80-81)
Ces dernieres definitions ont un caractere normatif. Le concept meme

d'employabilite implique en effet 1'idee de trouver ou de conserver un
emploi; de plus, il s'agit la de quelque chose de souhaitable. D'ailleurs
Ciesielski et Laberge (1993) ont deja remarque que « Le plan de relevement
du niveau d'employabilite n'a de sens qu'en termes de developpement,
d'accroissement, de bonification» (p. 274). On peut penser que
1'amelioration de 1'employabilite est liee a des choix politiques, comme c'est
le cas avec les programmes d'acces a 1'egalite pour les personnes
handicapees, mais les pratiques nous disent aussi qu'une formation qui tient
compte des lacunes de chacun et de ses aptitudes a s'adapter au marche du
travail pourrait y contribuer.



32 Chene et Voyer, «La formation a I'employ abillte»

Cadre politique
Le cadre general et le lieu d'ou emanent les programmes lies a

remployabilite ne sont pas sans consequence sur la signification du concept
pour la formation. Or, le tableau est complexe. On peut considerer 1984 et
1985 comme les annees charnieres de 1'implantation des dispositifs de
formation lies au developpement de remployabilite. Ces annees-la, le
gouvernement quebecois donnait de nouvelles orientations a 1'education des
adultes (Gouvernement du Quebec, 1984) et offrait, en tandem avec le
gouvernement federal, une variete de programmes. Resumons ici brievement
les moments decisifs de 1'evolution des programmes d'employabilite, pour
montrer 1'etendue des intentions gouvernementales et les origines d'un
systeme bigarre s'etant structure progressivement autour d'enchevetrements
legislatifs :
1984: creation, par le ministere quebecois de la Main-d'ceuvre et de la
Securite du revenu, charge de 1'integration et de la reintegration au marche
du travail, de programmes de developpement de remployabilite a 1'intention
des assistes sociaux de moins de 30 ans. Inclusion d'une disposition touchant
specifiquement 1'employabilite des beneficiaires de 1'aide sociale dans les
accords relatifs a la formation sur mesure en etablissement;
1985: entente Canada-Quebec sur 1'employabilite des beneficiaires de 1'aide
sociale, qui elargit la population consideree a la peripherie du marche du
travail, et la nouvelle strategic federale du marche du travail de Planification
de 1'emploi;
1989: modification du systeme d'aide sociale, par la loi 37, laquelle
comporte des dispositions relatives a 1'employabilite des assistes sociaux
aptes au travail, ce qui a notamment pour effet d'elargir 1'offre des
programmes, d'augmenter le nombre de prestataires et de rendre 1'acces aux
prestations conditionnel a la participation aux mesures;
1990: modification du regime d'assurance-chomage, sanctionnant
I'allocation des fonds de la Caisse d'assurance-chomage «a des fins
productives », prevue dans le cadre de la Strategic federale de mise en valeur
de la main-d'oeuvre de 1989 et destinee, entre autres, aux prestataires
d'assurance-chomage et aux beneficiaires d'aide sociale;
1994: reforme du systeme de securite sociale, dite « reforme Axworthy »,
qui ressert le lien entre les axes de 1'emploi et de 1'acquisition du savoir, et
celui de la securite sociale proprement dite;
1998: adoption de la Loi 186 sur le soutien du revenu et favorisant 1'emploi
et la solidarite sociale, permettant une offre de service et un encadrement
plus personnalises et contraignant les personnes de moins de 25 ans a
participer aux mesures;
avenement de la Politique active du marche du travail qui rassemble les
differentes interventions en developpement de 1'emploi autour de cinq grands
axes (preparation, insertion, maintien, stabilisation et creation) et qui,
articulee a la loi 186, reduit le nombre de programmes et amoindrit 1'aspect
norme des mesures;
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instauration de la Politique de soutien au developpement local et regional qui
a pour effet, d'une part, de creer des liens plus serres entre le developpement
economique territorial et 1'employabilite, et, d'autre part, de favoriser une
planification en partenariat;
creation d'un reseau decentralise des services d'emploi dorenavant gere par
Emploi-Quebec, resultat de 1'entente federale-provinciale, permettant d'offrir
les services aux sans-emploi (chomeurs, assistes sociaux et individus sans
statut particulier).

Ainsi, jusqu'a tout recemment, les politiques d'employabilite creaient
une separation nette entre les personnes sans emploi et la main-d'ceuvre.
Cette situation a d'ailleurs etc decriee par de nombreux organismes telle la
Coalition des organismes communautaires pour le developpement de la
main-d'ceuvre (Galarneau, 1994). Progressivement toutefois, on a assiste a un
eclatement des differents publics et des visees des programmes. De plus, si
les mesures liees a 1'employabilite offraient a certains la possibilite d'une
formation qualifiante, c'est-a-dire avec attestation ou diplome, la plupart des
publics vises en ont surtout retire de 1'experience de travail et des formations
courtes, 1'une et les autres souvent sans issue. D'ailleurs, cette tendance n'a
cesse d'etre affirmee, au fil des ans, par des politiques favorisant la
participation du secteur prive. Et puisque cette serie de mesures n'a pas ete
accompagnee d'une reelle politique de developpement de 1'emploi—du moins
jusqu'a tout recemment—, l'employabilite a longtemps delimite, en quelque
sorte, un espace ou la formation preparant la personne a s'integrer au marche
du travail s'est retrouvee de maniere contradictoire associee au deni de
1'emploi.

Dans la panoplie des politiques micro-economiques gouvernementales,
les programmes cl'employabilite ont contribue a changer le cours de la
formation des adultes. Cherchant a s'adapter a la conjuncture, ces mesures
etaient justifiees par le lien qu'elles affirmaient entre la formation et 1'emploi.
Mais il y a lieu de preciser la place et 1'orientation qu'a prises la formation
dans le champ de l'employabilite, et de voir en quoi les pratiques de
formation ont eu et ont encore aujourd'hui un caractere proprement educatif.

Les contenus de la formation a I'employ abilite
La description des contenus de formation associes aux mesures

d'employabilite 1 s'appuie sur plusieurs documents utilises ou produits par les

1 Au niveau provincial, les mesures d'employabilite etudiees sont les suivantes :
Rattrapage scolaire, Experience de travail (EXTRA), Stage en milieu de travail
(STM), Programmes d'aide a I'integration a 1'emploi (PAIE), Retour aux etudes post-
secondaires de families monoparentales, Reconnaissance des Activites de
Developpement de I'Employabilite (RADE), Services Externe de Main-d'Oeuvre
(SEMO) et Travaux communautaires. Au niveau federal, elles sont les suivantes :
Amelioration de l'employabilite, Adaptation au marche du travail, Developpement
des collectivites, Information et initiatives speciales. Le corpus etudie est etale sur
plusieurs annees d'ententes federales-provinciales au cours desquelles certains
programmes ont disparu, d'autres ont ete renommes, remanies ou maintenus.
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organismes engages dans la formation du public vise par ces mesures. C'est
a partir de feuillets publicitaires, de grilles-horaires de cours, de directives
pedagogiques ou de documents d'appoint que nous avons identifie les
contenus de formation lies a 1'employabilite developpes dans des services
d'education des adultes de 1'ordre secondaire, des services de formation sur
mesure des colleges, des Clubs de recherches d'emploi ou meme des
Corporations intermediaires de travail. Nous nous sommes ici concentrees
sur les contenus et non sur les methodes de formation, et nous les avons
classes selon quatre rubriques: la connaissance de soi et 1'orientation
professionnelle, les methodes de recherche d'emploi, les savoirs scolaires
associes a la formation generate ou professionnelle, et les habiletes pratiques
par la production en milieu de travail. Ces categories emergentes
correspondent de pres a la classification des contenus generalement utilisee
dans le documents etudies.

La connaissance de soi et I'orientation professionnelle. Les
programmes d'employabilite centres sur la connaissance de soi s'appellent
aussi « developpement personnel» ou « dynamique de vie» et peuvent
constituer une composante d'un programme d'amelioration de
remployabilite ou encore un programme en soi. Les programmes de
connaissance de soi comprennent des exercices d'introspection, jumeles a
des echanges entre les participants, et visent la connaissance plus
approfondie de la personnalite du participant. Aussi y aborde-t-on 1'identite
personnelle, a travers les differents roles sociaux joues par la personne et a
partir des experiences quotidiennes, des valeurs, des affinites, des
aspirations, des capacites individuelles, des difficultes personnelles ou des
elements environnementaux qui peuvent influer sur le comportement. Les
demarches de connaissance de soi comprennent une exploration de ses gouts
et de ses aptitudes en vue de clarifier son orientation professionnelle.
D'ailleurs, au fil des ans, les organismes de developpement de remployabilite
ont construit divers outils et methodes d'intervention resolument inspires des
approches de 1'orientation professionnelle (Verville, 1997).

Malgre la variete des programmes, le participant decrit generalement les
aspects saillants de sa personnalite, etablit le bilan de ses ressources
personnelles, affectives, intellectuelles, morales et physiques, examine ses
differents roles sociaux, identifie ses interets personnels, imagine des
moyens concrets de depasser ses limites, resume et commente sa perception
de soi et celle des autres. La personne est aussi amenee a identifier ses
lacunes et a choisir des moyens de les combler; elle decouvre les liens entre
le besoin, le sentiment et le comportement, et elle evalue sa capacite a faire
des choix en accord avec ses valeurs, a etre en contact avec ses sentiments et
a en reconnaitre la legitimite (Enjeu, Integration au travail, s.d.).

Pour certains publics, entre autres pour les femmes, on aborde des sujets
plus intimement lies au vecu personnel, ce qui permet d'identifier les
elements inhibant 1'integration au travail ou aux etudes. Par exemple, on
traite du manque de confiance en soi, de la difficulte a coordonner la vie de
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famille et le travail, de la culpabilite a se reserver un espace social personnel,
de la violence a la maison ou de la difficulte a s'exprimer verbalement.

Les methodes ou techniques de recherche d'emploi. Avec les methodes
ou techniques de recherche d'emploi on vise 1'acquisition de connaissances
et d'habiletes qui rendront la personne plus autonome dans sa recherche d'un
emploi. Malgre 1'eventail des formules on y aborde generalement des
questions comme la dynamique du marche du travail, les exigences des
employeurs, les programmes gouvernementaux, les conditions de travail et
les droits des travailleurs; on identifie les obstacles a 1'integration au marche
du travail et on est mis au fait des atouts importants pour les employeurs.

Par exemple, un cahier de materiel d'apprentissage (Ministere de
1'Education du Quebec, Direction generale de 1'education des adultes, 1989)
identifie quatorze qualites recherchees par 1'employeur: ponctualite,
productivity respect du bien de 1'entreprise, conscience professionnelle,
organisation personnelle, disponibilite, initiative au travail, ouverture aux
autres, capacite d'adaptation, ouverrure aux changements, implication dans
1'entreprise, preoccupation de 1'entreprise, capacite de remise en question,
formation continue; on y apprend a dresser un bilan personnel comme
travailleur, puis comme personne a la recherche d'un emploi; on y apprend
1'importance de cultiver une attitude positive dans la recherche d'emploi; on
y apprend ou et comment reperer les postes disponibles, comment solliciter
un emploi, entrer en communication avec un employeur, se presenter en
entrevue, etc. L'ensemble des exercices favorise la construction d'un projet
personnel d'emploi et s'accompagne souvent d'une demarche d'orientation
professionnelle.

Les savoirs scolaires associes a la formation generale ou
professionnelle. La formation generale ou professionnelle est habituellement
dispensee par les etablissements scolaires et s'adresse a des publics
differents selon 1'ordre d'enseignement. Par exemple, des cours a caractere
professionnel sont offerts, mais aussi de la formation de base, des cours de
langue et autres cours d'appoint visant a mettre a jour les connaissances
jugees prealables, en fran9ais, en anglais, en mathematiques ou en sciences
(Ministere de 1'Education du Quebec et Ministere de 1'Enseignement
superieur et de la Science, 1988a; Ministere de 1'Education du Quebec,
1998).

Comme autre exemple, des personnes peu scolarisees ont pu s'instruire
a 1'ecole secondaire en lecture, ecriture et calcul de base des niveaux 1-2-3 et
pre-secondaire tandis que d'autres, se dirigeant vers un metier manuel, ont
re9u une formation generale specifique au developpement de competences de
travail, par exemple en anglais, informatique, premiers soins, sante securite
au travail, parallelement a des activites d'ateliers techniques ou d'alternance
industrie-ecole; d'autres encore se sont appliquees a terminer le programme
des etudes secondaires, incluant langue maternelle et langue seconde,
mathematiques, biologic, informatique et histoire.

L'acquisition d'habiletes pratiques par la production en milieu de
travail. L'acquisition d'habiletes pratiques est surtout associee a Pexperience
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de travail, particulierement dans le cadre de stages en milieu de travail. Dans
ce cas, c'est I'employeur, soit une entreprise de production de biens ou un
organisme communautaire social ou culturel, qui se voit confier 1'initiation et
l'entrainement du participant aux taches et aux savoir-faire qui lui sont
propres. C'est ainsi que, par exemple, parce qu'elles participent a ces
formules, les Corporations intermediaires de travail ceuvrant dans le secteur
des services, entre autres d'entretien ou de recuperation, se voient investies
de la responsabilite de former leurs equipes de travail. Dans le cas egalement
de certains programmes, considerant que 1'employabilite se developpe par
une participation directe au travail, il s'agit surtout d'apprentissage sur le tas.

Ces formations sont souvent sous la responsabilite de 1'employeur par
rapport a la composante de formation dite sur les lieux de travail et ont
comme objectifs principaux la « preparation a un metier », « 1'acquisition de
competences professionnelles particulieres » en reponse aux besoms
formules par des entreprises (Ministere de 1'Education du Quebec, Direction
de la formation generale des adultes, 1997). Mais certains programmes
comportent aussi une composante dite «hors des lieux» de travail,
davantage concentree sur la formation professionnelle generale et
specialised, et les techniques de recherche d'emploi.

La formation a done une place dans les programmes d'employabilite
sans en avoir toutefois I'exclusivite. Les contenus sont varies et recouvrent
des orientations qui touchent tour a tour la modification des attitudes et, des
comportements, les modes de pensee, la perception de 1'environnement
economique, la maniere de se concevoir soi-meme, le rehaussement des
competences academiques, professionnelles ou sociales, le developpement
de la socialisation, le support social, la pratique professionnelle, etc. Comme
1'ont observe egalement Leclerc, Comeau et Maranda (1996, p. 123),
1'employabilite s'apparente par son humanisme a 1'education des adultes et
s'inspire comme elle d'un modele developpemental, tout en faisant une place
importante egalement aux approches cognitives.

devaluation des programmes d'employabilite. Depuis 1985, plusieurs
rapports d'evaluation des programmes gouvernementaux lies a
1'employabilite ont ete publics, rendant compte de leur efficacite en regard
des objectifs vises et de leur impact sur la fin de la dependance fmanciere des
sans-emploi par rapport a 1'Etat. Or, les modes d'evaluation privilegies
\aissent voir les orientations donnees a 1'employabilite. De faqon
preponderante, ils traduisent une «vision statique de 1'employabilite»
correspondant a la stricte opposition emploi/non-emploi (Demaziere, 1995,
p. 4). Cette orientation a impose une vision mecanique aux dispositifs de
formation qui a eu pour effet de sous-estimer les elements qui mediatisent la
relation formation-emploi.

Examines en fonction de leur objectif central, a savoir 1'insertion sur le
marche du travail, les programmes ont de9u. L'impact particulierement
mitige des programmes est deja bien connu (Ministere de la Main-d'ceuvre et
de la Securite du revenu, Direction de 1'evaluation 1985; Filion et Lanctot,
1991; Bourbeau, 1992; Dussault et Filion, 1993; Sylvestre, 1994; Ministere
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du Developpement, 1994b; McAll, 1996). II convient toutefois de souligner
la faible attention portee aux aspects proprement educatifs des programmes
d'employabilite et de relever certaines observations les concernant.

D'abord, quelques etudes devaluation ont porte sur les besoins de
formation des beneficiaires de 1'aide sociale (Brouillette, Hamel et Lavigne,
1988), sur la correspondance entre 1'offre de formation et les attentes
exprimees par les participants (Ministere de la Main-d'osuvre, 1985), tandis
que d'autres recherches ont permis de mettre en lumiere 1'appreciation des
participants (Sylvestre, 1994). De fa9on generale, il ressort qu'on tient peu
compte des aspirations, projets et interets personnels, et que la relation entre
le cheminement individuel des participants et les programmes offerts est tres
diffuse.

D'autres recherches ont, pour leur part, porte un regard sur la capacite
du systeme scolaire de trouver des formules facilitant la reintegration
scolaire. Elles ont releve la difficulte pour des adultes de s'inscrire dans un
long processus dont les promesses ne sont pas assorties de garanties
d'integration sur le marche de 1'emploi (Bourbeau, 1992). On a aussi mis en
relief les limites de 1'intervention educative et les demandes formulees par les
beneficiaires au sujet des services peripheriques comme «le suivi, la
psychologie, le travail social, les premiers soins et 1'orthophonie»
(Bourbeau, 1992, p. 19). La qualite de I'accompagnement et de 1'encadrement
a d'ailleurs constitue une recommandation centrale emise par les trois
membres du Comite externe de la reforme de la securite du revenu
(Bouchard, Labrie et Noel, 1996).

L'etude de Sylvestre (1994, pp. 21-22) se penche sur 1'offre de
formation et revele que la formation sur mesure en etablissement, surtout
technique, et les stages en entreprises obtiennent une meilleure cote aupres
des participants que les cours de formation generale (francais,
mathematiques, methodologie), considered trop theoriques. De meme, les
programmes de formation seraient meilleurs lorsqu'ils reposent sur une
participation du secteur prive (Ministere du Developpement des ressources
humaines Canada 1994a, p. 34).

D'ailleurs, 1'efficacite des programmes de formation liee a
1'employabilite a ete jugee aussi severement dans d'autres pays, comme il se
degage d'une etude de 1'Organisation de cooperation et de developpement
economiques (1995). C'est-a-dire que 1'amelioration des perspectives
d'emploi des travailleurs moins qualifies, des chomeurs de longue duree ou
des beneficiaires de 1'aide sociale n'est assuree que si des groupes bien
identifies sont suivis avec beaucoup d'attention et avec le concours de
1'entreprise. On arrive a la conclusion que les programmes publics de
formation lies a 1'employabilite sont plutot inefficaces. De surcroit,

meme lorsqu'ils se revelent efficaces, les programmes publics de
formation n'ont generalement qu'un impact globalement limite sur
1'amelioration des perspectives d'emploi et de gains des travailleurs les
moins qualifies car ils ne representent que peu de chose par rapport a
1'ampleur des besoins. (p. 35)
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Ce constat justifie d'ailleurs les orientations proposees par 1'Organisation de
cooperation et de developpement economiques (1996) en faveur de la mise
en place de mesures davantage individualisees, encadrees et mieux evaluees.

En conclusion de cette premiere partie, nous emettons 1'idee que
1'utilisation du terme «employabilite», courante dans le discours des
politiques, mais aussi communement acceptee dans le milieu de la formation
des adultes, a d'abord deplace 1'attention de la realite objective du manque
d'emploi vers les carences de competence qui inhibent 1'integration des
individus au marche du travail. Et jusqu'a recemment, quand il etait question
de qualification professionnelle, 1'employabilite separait la categoric des
sans-emploi d'autres categories de personnes qui, elles, etaient en voie
d'integration ou integrees au marche du travail. Mais, au-dela de ces
considerations deja generalement admises, il apparait clair que, depuis 1984,
les politiques relatives a 1'employabilite ont contribue a modifier
considerablement le champ de la formation des adultes et que les pratiques
de formation ont a leur tour contribue a defmir ce qui est pertinent a
1'employabilite. On a pu voir a 1'oeuvre la reconfiguration d'un contexte
social dans lequel des acteurs multiples ont trace les grandes lignes d'un
accord autour de ce qui paraissait souhaitable pour les sans-emploi. En
discordance toutefois, nous retenons non seulement la deception qu'ont
engendree les programmes de formation a 1'employabilite, mais aussi le
caractere illusoire d'une gigantesque entreprise qui n'a pu ajuster 1'un a
1'autre le marche de 1'emploi et 1'imperatif de formation.

L'« employabilite », medium de 1'action de formation a 1'intention des
sans-emploi

La deuxieme partie de cet article a pour objectif de problematiser la
formation liee a 1'employabilite. Selon notre perspective, non seulement les
mots vehiculent du sens, mais ils contribuent aussi a faire advenir les choses.
Nous partons de 1'hypothese que le langage de 1'employabilite a servi de
medium a 1'action de formation visant les sans-emploi, parce qu'autour de
lui se sont etablis les consensus suffisants a cette action commune. Pour
appuyer notre interpretation, nous recourons au concept habermassien de
1'agir communicationnel. Nous presentons les grands traits de cet appui
theorique, puis nous exposons comment Faction de divers acteurs a pivote
autour de 1'employabilite; enfin, nous essayons d'identifier certaines
influences et quelques-uns des defis qui se profilent dans le champ d'action
de la formation a F« employabilite ».

L'agir communicationnel comme concept d'action
Habermas (1987) a identifie quatre concepts d'action fondamentaux qui

sous-tendent les theories de sciences sociales : 1'agir teleologique, 1'agir
regule par des normes, 1'agir dramaturgique et 1'agir communicationnel. Le
concept de 1'agir communicationnel a ceci de particulier que
«I'intercomprehension langagiere est introduite en tant que mecanisme de
coordination des actions » (t. 1, p. 110). Ce concept met en valeur le role
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social de 1'action langagiere. Alors que 1'agir teleologique met en valeur le
fait que 1'action correspond au choix de moyens en fonction d'une fin et
1'agir regule par des normes, celui que les membres d'un groupe social
orientent leurs actions selon des valeurs communes, 1'agir dramaturgique est
associe au fait que 1'interaction offre une occasion de se presenter devant les
autres sous un angle particulier. Ces caracteristiques ne sont pas exclues de
1'agir communicationnel, mais ce dernier se distingue par le fait que le
langage est central dans 1'entente entre les acteurs pour coordonner leurs
actions. Dans 1'agir communicationnel, «le langage est un medium de la
communication, il sert a 1'entente entre des gens qui veulent communiquer,
tandis que les acteurs, en s'entendant mutuellement pour coordonner leurs
actions, poursuivent chacun des buts determines » (t.l, p. 117).

Nous pensons que le concept de 1'agir communicationnel permet de
faire apparaitre la portee pratique de 1'introduction d'un terme comme celui
d'« employabilite » dans le discours des politiques gouvernementales. En
effet, au niveau des sous-systemes de 1'appareil politique, differents
ministeres etant concernes, des sous-systemes de la formation reliee a
1'emploi comme les entreprises et les organismes de formation y trouvant
leur interet, ainsi qu'au niveau du monde vecu de plusieurs acteurs comme
les formateurs, les agents d'aide sociale, les chomeurs ou les prestataires de
1'aide sociale, des consensus se sont developpes autour de I'employabilite.
L'employabilite s'est bel et bien taille une place dans la realite economique,
sociale et politique, avec 1'appui pour ce faire d'expressions ou de termes
voisins ou associes, tels apte ou inapte au travail, responsabilite a 1'endroit de
1'emploi, integration ou insertion au travail, entrepreneuriat, partenariat et,
plus recemment, parcours individualise vers 1'emploi.

L'employabilite, theme vecteur d'action
Depuis vingt ans, I'employabilite a ete au premier plan des themes

mobilisateurs dans le champ de la formation. Attelees a des objectifs
economiques, les politiques ont contribue a structurer une large portion des
pratiques de formation des adultes et a mobiliser pour ce faire de multiples
acteurs qui, a leur tour, comprenaient 1'imperatif de la formation a
I'employabilite et y trouvaient leur compte. La legitimite du discours
politique sur I'employabilite s'est egalement appuyee sur les aspirations de la
population touchee par les recessions economiques et le retrecissement du
marche de 1'emploi. Malgre les effets mitiges des actions entreprises, malgre
1'impulsion d'une nouvelle loi cherchant a pallier les lacunes des programmes
d'employabilite (Gouvernement du Quebec, 1998) et malgre les inquietudes
suscitees par les nouvelles orientations gouvernementales (Institut Canadien
d'Education des Adultes, 1998), le lien direct entre formation et
employabilite n'a pas ete reellement remis en question. L'agir
communicationnel nous permet de comprendre ceci, au double niveau de la
communication et de 1'action.

Niveau de la communication. La « formation a I'employabilite » est
apparue dans les politiques gouvernementales comme celle «qui met 1'accent
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sur 1'acquisition de competences professionnelles precises et des
connaissances necessaires pour obtenir et conserver un emploi » (Emploi et
Immigration Canada, 1988, p. 4). Cette definition, generale, est
communement admise, si on se fie au fait que la Commission canadienne de
mise en valeur de la main-d'oeuvre, dans laquelle etaient associes le
gouvernement federal, le gouvernement provincial et le secteur prive, et ou
etaient representes les employeurs, les travailleurs, les educateurs et les
groupes d'action sociale, a utilise une definition semblable pour justifier la
formation, principal programme d'adaptation offert aux chomeurs : «la
formation aide les gens a s'adapter a 1'evolution du marche du travail et a
acquerir les competences necessaires pour obtenir un emploi de longue
duree » (Emploi et Immigration Canada, 1991, p. 3). Certes, des mesures
particulieres ont vise certaines competences, identifiees essentielles pour un
poste de travail, telles 1'alphabetisation ou la formation professionnelle de
niveau secondaire. Mais, dans 1'ensemble, le concept est reste assez ouvert,
ce qui a fait qu'on a pu, a certains endroits, 1'associer a la formation sur
mesure et, a d'autres, au developpement de contenus correspondant a des
groupes particuliers de personnes sans emploi.

La formation etant devenue accessible a un nouveau public avec les
mesures liees a 1'employabilite, les organismes dont la mission est la
formation, comme les ecoles secondaires et les colleges d'enseignement
general et professionnel, ont cherche a assurer leur quote-part en adaptant
des programmes et en developpant des cheminements pedagogiques
appropries. Non seulement les contenus de la formation a 1'employabilite se
sont precises au fil du temps, comme on 1'a vu plus haut, mais on s'est
applique a viser 1'acquisition des competences que Ton savait ou jugeait
souhaitables, sinon requises sur le marche de 1'emploi. II en a etc de meme
dans les organismes communautaires, dans les organismes prives et publics
ou dans les entreprises qui pouvaient, en retour d'une initiation a des taches
donnees, accueillir des stagiaires.

Ainsi, former a 1'employabilite pouvait, et peut encore aujourd'hui,
vouloir dire mettre a jour des savoirs professionnels devenus obsoletes,
alphabetiser, apprendre les techniques de recherche d'emploi, encourager la
confiance en soi, et bien d'autres choses encore. C'est que les donneurs de
formation se sont reconnus dans la mission du developpement de
1'employabilite, en meme temps que le sens de 1'employabilite est reste
sufflsamment vague pour que chacun lui ajoute son empreinte. Le fait qu'il y
a un eventail d'activites apparaissant tout aussi legitimes les unes que les
autres a empeche, d'un point de vue pratique, de reduire la confusion entre
les connotations objective et subjective du concept. Par exemple, un meme
organisme peut evaluer le niveau d'employabilite de sa clientele, c'est-a-dire
« au moyen d'entrevues de counseling ... etablir un pronostic quant a la
probabilite de se trouver un emploi », et offrir « des activites d'amelioration
de 1'employabilite, telles que la formation preparatoire a 1'emploi, la
formation professionnelle, les stages, les experiences de travail
subventionnees ou non, le placement, etc. » (Ciesielski, 1995, p. 58), sans
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que soit objectivement rehausse le niveau d'employabilite des personnes. Get
exemple montre comment, parce qu'on ne peut en donner le sens precis ni
s'empecher d'y voir quelque chose de souhaitable, le theme de
1'employabilite est parvenu, a la maniere d'un slogan, a souder le consensus,
indispensable a des interactions dans le champ de la formation, entre acteurs
ne formant pas necessairement une communaute d'interets.

Niveau de I'action. Les acteurs engages a 1'endroit du developpement
de 1'employabilite le sont avec leur logique respective; leurs buts peuvent
etre multiples, parfois contradictoires, et ils doivent aussi prendre position les
uns par rapport aux autres. Par exemple, 1'Etat a appuye avec ses credits la
formation a 1'employabilite des prestataires de 1'aide sociale, alors qu'il s'est
desengage de ses programmes d'aide sociale et est demeure longtemps
silencieux sur une politique de developpement de 1'emploi; il visait la
population en chomage et assistee sociale, mais son action s'est repercutee
sur d'autres acteurs, ceux du reseau public de formation entre autres, en
provoquant une repartition differente des actions de formation reliee au
travail.

Du cote des donneurs de formation, on a traduit le projet de developper
I'employabilite dans des actions aupres du public vise et avec lui; on a en
meme temps cherche a se garantir un nouveau public sur le marche de la
formation et, de la sorte, on a protege sa propre survie. Par exemple, la
strategic des colleges a ete de promouvoir leur mission dans le volet
employabilite de la formation sur mesure, la ou d'autres etaient moins actifs
et ou ils avaient deja developpe un savoir-faire; pour leur part, les
organismes communautaires affirmaient leur competence particuliere aupres
des groupes defavorises et avaient interet a se gagner la reconnaissance de
1'Etat, ainsi que celle de leurs partenaires syndicaux, leurs allies naturels,
certes, mais que peuvent opposer les interets en regard des postes de travail.
Egalement, le milieu de 1'orientation professionnelle a fait valoir la
pertinence de son expertise vis-a-vis cette population (Verville, 1997). Dans
le milieu des pratiques, on a done assiste a une reappropriation par les
acteurs des politiques visant les sans-emploi. Pour les colleges, le relais a ete
assure par les ministeres responsables de 1'education, comme on le voit aux
documents qui leur ont servi de guides (Ministere de 1'Education, 1988a,
1988b; Ministere de la Main-d'ceuvre, 1988). Sur son propre terrain, malgre
ses reserves au sujet d'une recategorisation des groupes-cibles, le milieu
communautaire ne s'est guere eloigne du consensus des annees 70 entre
1'Etat et les groupes populaires au sujet de la necessite d'aider les personnes
defavorisees au plan de 1'emploi (voir Ciesielski, 1995, p. 56).

Classe parmi les mesures micro-economiques decoulant d'une politique
active du marche du travail (Gouvemement du Quebec, 1995), le
developpement de I'employabilite s'est egalement acquis au cours des
annees quatre-vingt-dix 1'engagement du Forum pour 1'emploi a collaborer
avec le gouvernement (Forum pour 1'emploi, 1995). Et, malgre la deception
devant les resultats des programmes de formation a I'employabilite, plus
d'un secteur etaient d'avis qu'il en aurait fallu davantage. Par exemple, lors
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d'un sondage effectue en 1992, la moitie des entreprises interviewees, qui
avaient beneficie des programmes « Stage en milieu de travail » ou « Aide a
1'integration a 1'emploi », souhaitaient que les stages soient plus longs, que la
portion de I'emplbi subventionnee par le ministere soit plus grande et que la
selection des beneficiaires soit plus exigeante en termes de competence et de
motivation (voir Sylvestre, 1994, p. 38). La pertinence de ces programmes a
rallie egalement des intervenants et des gestionnaires des secteurs
communautaire et public, si on en croit le rapport du Conseil canadien de
developpement social (Conseil canadien de developpement social/Conseil de
Planification sociale d'Ottawa Carleton, 1994, p. 8) : « les acteurs jugent que
les programmes sont reellement utiles malgre leurs lacunes et les difficultes
de toutes sortes, que leur mission est necessaire dans le contexte actuel ou la
rarete de 1'emploi en pousse plusieurs au decouragement». Selon Robitaille
(1997, p. 44), meme la modification de la Loi sur le soutien du revenu et
favorisant 1'emploi et la solidarite, qui vise expressement a corriger les
lacunes des programmes d'employabilite, a connu des resistances de la part
de certains groupes communautaires qui souhaitaient le maintien de mesures
telles que « Experience de travail ».

Quant aux sans-emploi, il est arrive qu'ils soient convoques a temoigner
de Timpact benefique des pratiques (voir Ciesielski, 1995, p. 58). Toutefois,
leur role a rarement ete celui de protagoniste, comme ce fut le cas du Groupe
Vision (Vision, 1991), collectif de personnes engagees dans un programme
d'employabilite et dont la parole laisse voir la diversite du vecu, I'etendue
des attentes par rapport a 1'emploi et la critique des idees resues sur les
valeurs associees a 1'employ abilite.

De leur cote, les specialistes du milieu de la formation n'ont pas manque
de mettre a contribution leurs methodes pour decrire le public de la
formation a 1'employabilite et justifier 1'insertion, dans les programmes leur
etant destines, d'activites pedagogiques pouvant attenuer les repercussions
psychologiques du manque d'emploi (Ministere de 1'Education, 1988b). En
consequence, les approches pedagogiques se sont inflechies vers 1'aide
psychologique et le travail social, ce qui commande une competence de
formateur particuliere. A ce titre, la position des organismes de
developpement de 1'employabilite est instructive; 1'intervention des
formateurs y est associee a 1'intervention aupres des personnes defavorisees
et, consequemment, requiert une formation aux habiletes suivantes :

des habiletes en relation d'aide, des connaissances approfondies du
marche du travail, du reseau scolaire, de la problematique des clienteles,
des qualites professionnelles telles que la capacite de travailler en
equipe, le sens de 1'ecoute, le jugement, etc. (Ciesielski, 1995, p. 58)
Ainsi, la formation a 1'employabilite est devenue un espace privilegie

d'action; on la definit dans le milieu comme «un processus qui va du
developpement de l'estime de soi a 1'habilete d'obtenir et de conserver un
emploi » (Conseil canadien, 1994, p. 2). Une telle definition est large et 1'on
comprend que de nombreux acteurs aient pu s'y retrouver, partager avec
d'autres au moins en partie sa signification et promouvoir les moyens qu'on
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lui associait, parce qu'ils y trouvaient aussi leur interet. Voila ce sur quoi a
pu compter 1'Etat, comme il ne le cache pas, en presentant dans son discours
officiel une liste de services qui

illustre la grande diversite des concepts que recouvre le terme
« employabilite », le precepte voulant que tous les intervenants jouent
un role dans le developpement des ressources humaines, c'est-a-dire pas
seulement les gouvernements, mais aussi les entreprises, les syndicats,
les collectivites et les individus. (Ministere du Developpement, 1994b,
p. 51)

Les enjeuxpour la formation a l'« employabilite »
Le developpement de 1'employabilite peut etre interprete comme un

espace de mutations sociales, au sein duquel plusieurs acteurs, comme nous
1'avons vu, ont compris qu'il y avait des enjeux et ont accepte de relever des
defis. Le langage joue dans cet espace un role central; on le voit changer lui
aussi, des que de nouveaux consensus sont requis. Par exemple, dans les
politiques federates, 1'assurance-chomage a fait place il y a quelques annees
a 1'assurance-emploi et le developpement des ressources humaines a cotoye
1'employabilite; au niveau provincial, on a recemment associe la reforme de
1'aide sociale au « parcours vers 1'emploi » et prevu, dans des termes qui ne
sont pas etrangers aux tendances observees dans le discours federal
(Ministere du Developpement, 1994b, p. 35), « d'introduire un Parcours
individualise vers 1'emploi (PAPJE) permettant d'elargir la notion
d'employabilite » (Harel, 1996, p. 9). Bien plus, des discussions au niveau
local, dont on pourrait croire qu'elles emergent de la base et tracent de
nouvelles directions, font en realite chorus avec le discours national ou
international; on peut observer cela avec le theme de 1'economic sociale qui
fit echo, lors du Sommet economique de 1996 (Secretariat du Sommet,
1996), au processus de decloisonnernent des services de formation (Institut
canadien, 1998) et de developpement local (Secretariat du developpement
des regions, 1997), aux politiques nationales de la securite sociale (Ministere
du Developpement, 1994a) et aux suggestions de 1'Organisation de
cooperation et de developpement economiques (1995; 1996). II va sans dire
que I'economic sociale a un lien avec 1'employabilite, certains programmes
d'employabilite ayant ete resolument orientes vers des domaines d'utilite
sociale et collective.

Progressivement, la sphere de la formation s'est en quelque sorte
trouvee investie d'une mission de developpement de 1'employabilite par une
grande variete de politiques gouvernementales. Dans 1'enseignement public
aux adultes, les personnes chomeuses et assistees sociales se sont ajoutees
aux groupes existants de la formation sur mesure et de la formation generale
ou professionnelle, ce qui pouvait compenser les reductions budgetaires
affectant certains programmes, comme ceux de 1'education populaire pour
les ecoles secondaires. La formation a du en consequence adapter ses
contenus et ses methodes a son nouveau mandat. Parallelement au secteur
public, les acteurs du developpement de 1'employabilite se sont multiplies,
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car certains, tels les groupes communautaires, etaient interpelles a cause de
leur engagement de longue date aupres des personnes defavorisees, et
d'autres, telles les corporations intermediaries de travail, avaient etc crees
avec les mesures d'employabilite elles-memes.

Pour la sphere de la formation, les enjeux sont divers. II y a tout d'abord
celui de 1'acquisition et du maintien de sa competence a dispenser des
services de formation adequats aux beneficiaires de programmes
d'employabilite. A cet egard, certaines pratiques exercees par des
intervenants en employabilite accusent des lacunes importantes (McAll,
1996, p. 20). Ensuite, il y a la reconnaissance de sa competence a rehausser
le niveau d'employabilite, mais il s'agit bien d'un defi, car non seulement les
acteurs de la formation doivent trouver, dans leurs lieux respectifs et avec la
competence qui les caracterise, la maniere d'inserer leurs services a
Pinterieur de la logique des politiques economiques et sociales, mais les
resultats de leurs actions dependent de leviers qui echappent a la plupart
d'entre eux. Depuis quelques annees les actions des entreprises ont ete jugees
plus utiles a cet egard, ce qui a place les organismes publics de formation
devant des compromis; on les a incites au partenariat en meme temps que
Ton a dit que la formation en etablissement n'etait pas toujours le meilleur
choix, qu'il fallait favoriser d'autres formules que la formation en classe et
que la formation en milieu de travail etait a encourager (Ministere du
Developpement, 1994a, pp. 38-39). Bref, le premier defi des acteurs de la
formation a ete de survivre comme acteurs sociaux.

Ensuite, on voit que, selon les divers milieux, la culture de la formation
a 1'employabilite s'est donne divers moyens de preciser ses objectifs, les
associant a des contenus et a des processus susceptibles d'enrichir le
potentiel professionnel des personnes en manque d'emploi. Or, parce qu'on
lui reconnait le pouvoir du savoir, la formation se trouve legitimee
socialement, meme quand les politiques la mettent, comme aujourd'hui, au
service de P economic. La responsabilite de ses acteurs s'en trouve accrue et
les defis qui s'ajoutent sont de taille. Car, en plus de garder le cap sur la
formation generale et professionnelle, ces acteurs ont ete appeles a composer
avec les exigences de la reconfiguration de 1'economic et du marche du
travail, et a tenir compte des situations de precarite et d'incertitude qui
fragilisent les personnes.

Enfin, les politiques de 1'employabilite ont engendre 1'hybridation des
pratiques de la formation, du travail social et du placement en emploi, sur
laquelle, selon Chopart (1993, p. 44), est construite la sphere de Pinsertion
au monde du travail. Or, dans ce champ d'action, la formation requiert plus
que jamais d'assurer une specificite critique pour se preserver d'une double
derive. D'un cote, si leur interet est de preserver leur part d'intervention, les
acteurs de la formation doivent aussi se premunir centre la tentation d'auto-
referentialite et ne pas perdre de vue la place laissee en creux dans Pespace
social par les personnes sans emploi; d'un autre, interpelles par la trajectoire
des personnes, ils doivent aussi prendre leur distance par rapport a une
interpretation uniquement subjective de Pemployabilite, laquelle ne ferait
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que renforcer le leurre de politiques visant 1'employabilite plutot que
1'emploi. Toujours selon Chopart, «lutter pour de nouvelles formes
d'employabilite necessite a tout le moins un travail partenarial, ou les
specialisations et les cloisonnements professionnels entre orienteurs,
formateurs, prospecteurs placiers, et agents economiques s'estompent» (p.
49). Or, ces nouveaux rapports entre les acteurs, dont les pratiques et les
modeles d'analyse convergent souvent tres peu, ne sont pas sans provoquer
des tensions importantes notamment sur la question de la specificite des
roles, des responsabilites et des competences respectives dans le processus
du developpement de 1'employabilite. Ceci a ete d'ailleurs clairement
exprime lors d'un colloque recent reunissant un eventail d'acteurs engages
dans ce champ d'action (Institut Canadien d'Education des adultes, 1999,
p.27). Ainsi, les acteurs de la formation voient-ils leur role remis en question
avec 1'employabilite en meme temps qu'ils se sentent interpelles par elle.

Conclusion

L'apparition du mot « employabilite » dans le discours des politiques et
dans les pratiques de formation depuis les annees quatre-vingt etait a
1'origine de cet article. Nous avons cherche a definir le concept, a presenter
les programmes d'employabilite sous leur aspect de formation et dans le
cadre des politiques publiques, en reperant les acteurs qui s'y sont engages:
les gouvernements, les organismes de formation publics et prives, les
formateurs et les preneurs de formation. Nous avons vu que 1' employabilite
a ete a 1'ceuvre dans le champ de la communication et dans celui de 1'action et
qu'elle a suscite des consensus autour d'actions communes visant le
rehaussement des competences et la socialisation aux valeurs du travail des
personnes sans emploi.

En conclusion, nous apportons deux commentaires. Premierement, le
concept d'employabilite demeure ambigu et il peut servir a masquer les
contradictions de la pratique. En effet, alors que les programmes de
developpement de 1'employabilite ont eu tendance a reporter sur les
individus la responsabilite de la situation de non-travail et a her 1'acquisition
de nouvelles habiletes professionnelles a Tissue fantasmee de 1'insertion en
emploi, les conditions de la formation ont ete fondamentalement porteuses de
contraintes, monetaires certes, mais aussi de la gestion de la vie quotidienne.
Avec 1'introduction plus recente du « parcours individualise vers 1'emploi »,
on tente certes d'offrir un encadrement plus personnalise. Mais, a la maniere
de 1'employabilite, cette expression recouvre les idees d'insertion
professionnelle et de placement a 1'emploi, tout en integrant celle d'insertion
sociale (Institut Canadien, 1999). II faut admettre qu'il s'agit la d'un espace
pour le moins indetermine. Des lors, la difficulte a circonscrire le bien-fonde
meme de 1'intervention risque de se perpetuer. La formation comme pratique
doit compter avec 1'engagement des personnes a 1'endroit d'un projet; ici,
elle peut se faire le porte-parole d'un projet trace en dehors d'elle pour les
personnes sans emploi, et aller meme jusqu'a se dormer des methodes pour
en rendre les apprentis complices.
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Deuxiemement, et cela n'est pas sans lien avec ce qui precede, les
repercussions des consensus autour de 1'employabilite ont resserre la
camisole de force de 1'economie, passee a la formation des adultes. Certes, il
ne faut pas diminuer Pimportance du rehaussement des competences pour la
vitalite economique et sociale d'une societe. Mais, avec la legon de realisme
donnee par les resultats des programmes d'employabilite, il faut nous rendre
a 1'evidence, qu'a moins d'un ajustement parallele de la demande de main-
d'oeuvre, la formation a 1'employabilite s'enlisera dans une nouvelle fonction,
celle d'occuper un public captif d'adultes.
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