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Introduc)on

L'éduca(on	  supérieure 	  dans 	  le 	  monde	  est	   en	  pleine	  muta(on.	   Les	   ins(tu(ons 	  universitaires	  

changent,	   les 	   programmes 	   changent	   et	   un	   ensemble 	   de	   facteurs	   démographiques,	  

économiques,	  poli(ques 	  et	  culturels 	  contribue	  à	  alimenter	  ce=e	  dynamique	  de	  changement.	  Ce	  

mémoire	  déposé 	  à	  l'Associa(on	  des 	  étudiants 	  en	  sciences	  sociales 	  de 	  l'Université 	  Laval	  souhaite	  

me=re	   en	   lumière	   les	   principaux	   changements 	   survenus 	   dans	   le 	   monde	   de	   l'éduca(on	  

supérieure 	  au	  cours 	  de	   la 	  dernière 	  décennie.	   Pour	   ce	   faire,	   il 	   se	  penchera	   sur	   les	   grandes	  

tendances 	  mondiales 	  en	  éduca(on,	  sur	   l'essor	   du	  modèle	  universitaire	  anglo-‐saxon	  de	  même	  

que	  sur	  les	  projets	  de	  réforme	  universitaire	  européens.	  

Tendances	  mondiales	  en	  éduca)on

En	   2009,	   trois 	   chercheurs 	  du	   Center	   for	   Interna+onal	   Higher	   Educa+on	   (CIHE)	   associés 	  au	  

Boston	   College	   (Philip	  G.	   Altbach,	   Liz	  Reisberg	   et	   Laura	  E.	   Rumbley)	   se	  sont	   penchés 	  sur	   les	  

grandes	   tendances 	  mondiales 	   en	   éduca(on	   et	   ont	   remis	   un	   rapport	   in(tulé	   Évolu(ons 	  de	  

l'enseignement	  supérieur	   au	  niveau	  mondial:	  vers	  une 	  révolu(on	  du	  monde	  universitaire	  à 	  la	  

Conférence	   mondiale	   de	   l'UNESCO	   sur	   l'enseignement	   supérieur	   2009.	   Prenons	   quelques	  

instants	  pour	  examiner	  leurs	  conclusions.

Le	  rapport	  dont	  il 	  est	  ques(on	  ici 	  s'intéresse 	  par(culièrement	  aux	  changements 	  survenus 	  entre	  

1998	   et	   2008,	   période 	   où	   s'est	   intensifié 	   un	   phénomène	   déjà 	  présent	   dans 	   le 	  monde	   de	  

l'éduca(on	  supérieure:	   la 	  massifica(on.	  De	  plus	  en	  plus 	  d'élèves 	  deviennent	  des 	  étudiants	  et	  

l'enseignement	   supérieur	   fait	   face	   à 	   une	   «demande 	  massive».	   Pour	   preuve,	   «[à]	   l'échelle	  

mondiale,	  la	  propor(on	  de	  la 	  cohorte 	  inscrite	  dans	  l'enseignement	  supérieur	  est	  passée	  de	  19	  à	  

26%	   entre	  2000	   et	   2007,	   l'augmenta(on	   la	  plus 	  importante 	  étant	   le	  fait	   des 	  pays 	  à	  revenu	  

intermédiaire 	   (tranche	   supérieure)	   et	   à 	   revenu	   élevé.	   On	   compte	   quelque 	   150,	   6	   millions	  

d'étudiants	  dans	  le 	  monde,	  soit	  une 	  augmenta(on	  d'environ	  53	  %	  par	  rapport	  à 	  2000»	  (Altbach	  

et	   al,	   2009:	   5).	   Selon	   les	   auteurs,	   ce=e	   demande	   massive	   s'explique	   par	   «l'avènement	  

d'économies	  post-‐industrielles,	  l'essor	  des 	  industries 	  de	  service	  et	  l'émergence	  d'une 	  économie	  

du	   savoir»	   (Altbach	   et	   al,	   2009:	   5).	   Il 	   est	   à 	  noter	   cependant	   que	   ce=e	   augmenta(on	   est	  

beaucoup	  moins	  prononcée	  dans	  les 	  pays	  à 	  faible	  revenu	  où	  elle 	  n'a=eint	  que 	  2	  %.	  Par	  ailleurs,	  



d'entrée	  de	  jeu	  les 	  trois	  chercheurs 	  dressent	   le 	  constat	  suivant:	  «l'enseignement	  supérieur	  est	  

devenu	   une	   ac(vité 	   concurren(elle»	   (Altbach	   et	   al,	   2009:	   2)	   dans 	   un	   contexte	   mondialisé	  

favorisant	   l'interna(onalisa(on	   des 	   programmes	   (cursus 	   à 	   l'étranger,	   campus 	   délocalisé,	  

partenariat	   ins(tu(onnel,	   etc.).	   Autre 	   tendance	   lourde,	   la 	   progression	   de 	   l'anglais 	   comme	  

langue	  dominante	  de	  la	  communica(on	  scien(fique.	  

Bien	  que	  l'enseignement	  supérieur	  ne	  soit	  plus 	  réservé	  aux	  élites	  possédantes,	  il 	  demeure 	  plus	  

difficile	  d'accès	  pour	  les 	  gens 	  issus	  des 	  classes 	  populaires,	  des 	  régions 	  rurales	  ou	  éloignées 	  des	  

grands	   centres 	   ,	   des	   groupes	   autochtones 	  et	   de	   certaines 	  minorités 	  ethniques.	   Le	   facteur	  

économique	  a 	  ici	  un	  énorme	  impact.	  Comme	  le	  disent	  les 	  auteurs	  du	  rapport:	  [l]e 	  coût	  reste	  un	  

énorme	  obstacle.	  Même	  lorsque	  les 	  études 	  sont	  gratuites,	  les	  étudiants	  font	   face	  à	  des 	  coûts	  

indirects,	   tels 	  que	   les	   frais	   de 	  subsistance,	   et	   souvent	   à 	  une	   perte 	  de	   revenu.	   Les 	  bourses	  

d'études,	  les	  programmes	  de	  subven(ons	  ou	  de 	  prêts 	  sont	  u(les 	  jusqu'à	  un	  certain	  point	  mais	  

ils 	  ne	   suffisent	   pas 	  à 	   éliminer	   les 	   obstacles 	   économiques.	   La 	  crainte	   de	   l'ende=ement	   est	  

généralement	  plus	  dissuasive	  chez	  les	  étudiants	  de	  familles	  pauvres»	  (Altbach	  et	  al,	  2009:	  7).	  

Autre	   grande 	  tendance	  observée	  par	   les 	  trois 	  chercheurs,	   le 	  développement	   de	   la 	  mobilité	  

étudiante.	   En	  effet,	   plus 	  de	  2,5	  millions 	  de	  personnes	  étudient	   désormais 	  en	  dehors 	  de	   leur	  

pays	  d'origine.	  Deux	  sous-‐tendances	  caractérisent	  ce=e	  tendance	  interna(onale:1-‐l'intégra(on	  

d'étudiants	  asia(ques 	  dans 	  le	  réseau	  universitaire	  occidental 	  et	  australien;	  2-‐la 	  mobilité 	  intra-‐

européenne 	  encouragée	  par	  différents 	  programmes 	  (ex.	  Programme	  Erasmus).	  D'une	  manière	  

générale 	   on	   peut	   cependant	   affirmer	   que 	   la	   mobilité	   étudiante 	   interna(onale 	   est	   un	  

phénomène	  Sud-‐Nord.	   Si 	  ce=e 	  situa(on	  perdure,	   «la 	  répar((on	  des 	  richesses 	  et	  des	  talents	  

mondiaux	  va	  devenir	  encore	  plus	  déséquilibrée»	  (Altbach	  et	  al,	  2009:	  9).

En	  ce 	  qui	  concerne 	  l'enseignement,	  les 	  appren(ssages 	  et	  les 	  programmes,	  Altbach,	  Reisberg	  et	  

Rumbley	  dressent	  un	  constat	  qui 	  a 	  de	  quoi	  inquiéter	  les 	  tenants	  d'une	  éduca(on	  humaniste 	  et	  

non-‐marchande.	   Ceux-‐ci	   considèrent	   que	   même	   s'il 	   est	   «difficile 	   de	   généraliser	   au	   niveau	  

mondial,	  on	  peut	  dire	  que 	  la	  mission	  de 	  la	  plupart	  des 	  établissements	  dans	  la 	  majorité	  des	  pays	  

consiste	  aujourd'hui 	  à 	  enseigner	  moins	  d'éléments 	  relevant	  des 	  disciplines 	  fondamentales 	  et	  à	  

proposer	  davantage	  de 	  presta(ons	  sous 	  la 	  forme	  de	  programmes 	  professionnels	  à 	  un	  éventail	  



d'étudiants	  beaucoup	  plus	  large	  que	  le	  passé»	  (Altbach	  et	  al,	  2009:	  9).	  On	  assiste	  donc	  à 	  une	  

mul(plica(on	  des	  programmes	  à 	  orienta(on	  professionnelle,	  par(culièrement	  dans 	  le	  secteur	  

de	  la	  ges(on	  et	  des	  technologies	  de	  l'informa(on.	  

Leur	  constat	  quant	  à	  la 	  qualité 	  de	  l'éduca(on	  est	  tout	  aussi 	  alarmant.	  Selon	  eux,	  nous	  assistons	  

à 	  «une	  baisse 	  globale	  de	  la	  qualité	  de	  l'enseignement»	  (Altbach	  et	  al,	  2009:	  1).	  Le 	  phénomène	  

des	  «usines 	  à	  diplômes»,	   le 	  manque	  de 	  qualifica(on	   du	  personnel 	  enseignant	   dans 	  certains	  

pays,	   le 	  développement	   rapide	  de 	  nouveaux	  programmes 	  créés 	  à	  la 	  hâte 	  et	   d'autres 	  facteurs	  

ont	  bien	  évidemment	  contribué	  à	  cet	   état	  de	  fait.	  C'est	   donc	   pour	   ce=e	  raison	  que	  plusieurs	  

acteurs	   de	   l'éduca(on	   font	   désormais 	   la 	   promo(on	   de	   «l'assurance	   qualité»	   et	   de	   divers	  

mécanismes 	  pour	  qui 	  auraient	  pour	  fonc(on	  de	  mesurer	  la	  qualité 	  de	  l'enseignement	  reçu	  dans	  

un	   établissement	   scolaire.	   Peu	   loquaces 	  sur	   le 	  caractère 	  clientéliste 	  et	  managérial	  de	   ce=e	  

logique,	   les	  trois 	  chercheurs,	   après 	  avoir	   reconnu	  que 	  «les 	  mécanismes 	  perme=ant	   d'établir	  

une 	   comparabilité	   interna(onale	   sont	   encore 	   nouveaux	   et	   pour	   la	   plupart	   non	  

éprouvés»	   (Altbach	  et	   al,	   2009:	  10)	  en	  viennent	  à 	  la	  conclusion	  qu'il 	  «est	   donc	   d'autant	  plus	  

urgent	  d'adopter	  des	  mécanismes 	  interna(onaux	  d'assurance	  qualité»	  (Altbach	  et	  al,	  2009:	  10).	  

En	  effet,	  ceux-‐ci	  semblent	  beaucoup	  plus 	  pressés 	  de	  contrôler	  la 	  qualité	  de 	  l'éduca(on	  que	  de	  

défendre	  l'autonomie	  des	  universités	  ou	  de	  faire	  la	  promo(on	  de	  l'autoges(on	  universitaire.	  

Au	   coeur	   du	   conflit	   étudiant	   québécois 	  du	  printemps 	  2012,	   la	  ques(on	   du	  financement	   de	  

l'enseignement	  supérieur	  occupe	  une	  place	  de 	  choix	  dans	  tous 	  les	  débats 	  liés 	  à 	  l'éduca(on,	  ici,	  

comme	  ailleurs.	   Ironiquement,	   «[s]i 	  l'enseignement	   supérieur	   est	   de 	  plus 	  en	   plus 	  considéré	  

comme	  un	  puissant	  moteur	  de	  développement	  économique,	   les 	  rece=es 	  fiscales 	  des 	  États 	  ne	  

sou(ennent	  pas 	  le 	  rythme	  des 	  dépenses 	  dans	  ce	  domaine,	  qui 	  connaissent	  une 	  augmenta(on	  

rapide»	   (Altbach	  et	  al,	   2009:	  11).	   En	  conséquence,	  on	  demande	  désormais 	  aux	   étudiants 	  et	   à	  

leurs	   parents	   de	   faire	   leur	   «juste	   part»	   comme	  disait	   l'ex-‐ministre	   des 	   finances	   Raymond	  

Bachand	  et	  de	  payer	  plus 	  cher	  pour	  un	  enseignement	  de	  plus	  en	  plus 	  considéré	  comme	  un	  bien	  

privé,	  un	  inves(ssement	  personnel 	  dont	  le 	  diplômé	  sera 	  le	  principal 	  bénéficiaire.	  La	  hausse	  des	  

frais	  de	  scolarité	  (États-‐Unis,	  Canada,	  Australie,	  etc.)	  ou	  la 	  créa(on	  de 	  frais	  de	  scolarité	  (Chine	  

en	   1997,	   Royaume-‐Uni 	  en	  1998,	   Autriche	   en	   2001)	   est	   maintenant	   devenue	   une	   tendance	  

mondiale.	  



Autre	  tendance	  incontournable:	   le 	  développement	  de	  l'enseignement	  supérieur	  privé.	  Pour	  les	  

trois	  auteurs,	  «l'essor	   de	  l'enseignement	   supérieur	   privé	  partout	  dans	  le	  monde	  est	   l'un	  des	  

traits 	  les 	  plus	  marquants 	  des 	  dernières	  décennies»	   (Altbach	   et	   al,	   2009:	   13).	   La	  propor(on	  

d'étudiants	   inscrits 	  dans	  des	  universités	  privées 	  tourne 	  maintenant	   autour	   de	  30%	   et	   dans	  

certains 	  pays 	  d'Asie 	  (Japon,	   Philippines,	  République	  de	  Corée	  et	   Indonésie),	  plus	  de 	  70%	  des	  

étudiants	   fréquentent	   des 	   établissements 	   privés.	   Le	   secteur	   de	   l'enseignement	   privé 	   est	  

d'ailleurs	  en	   pleine	   expansion	  en	  Amérique	  du	  Sud,	   en	  Europe	  centrale	  et	   orientale,	   sur	   le	  

territoire	  de	  l'ex-‐URSS	  et	  sur	   le	  con(nent	  africain.	  Le 	  secteur	  se	  développe	  aussi 	  en	  Chine,	  en	  

Inde 	  et	  au	  Moyen-‐Orient.	  Prétendant	   répondre 	  à	  une	  demande	  à 	  laquelle 	  le	  public	  ne	  répond	  

pas 	  en(èrement	   et	   adéquatement,	   l'enseignement	   supérieur	   privé	  est	   «principalement	   géré	  

selon	   un	  modèle	   commercial:	   le	   pouvoir	   et	   l'autorité 	  sont	   concentrés 	  entre	   les	  mains 	  des	  

conseils 	  d'administra(on	  et	   des 	  administrateurs 	  généraux,	   les 	  enseignants	  ont	  peu	  d'autorité	  

ou	  d'influence	  et	  les 	  étudiants 	  sont	  considérés 	  comme	  des 	  consommateurs	  (Altbach	  et	  al,	  2009:	  

14).	   La 	   logique	   du	   secteur	   privé	   s'immisce	   aussi 	   dans	   les	   universités	   publiques 	   avec	   la	  

bénédic(on	  des	  États 	  qui 	  eux,	   sont	   ravis	  de	  voir	   les	  universités 	  diversifier	   leurs 	  sources 	  de	  

financement.	   Or,	   «[d]ans 	   certains	   cas,	   ces 	   sources 	   de 	   financement	   contribuent	   à 	   la	  

commercialisa(on	   de	   l'établissement	   et	   entrent	   en	   conflit	   avec	   les	   rôles 	   tradi(onnels 	   de	  

l'université»	  (Altbach	  et	  al,	  2009:	  14).

La 	  profession	  universitaire	   subit	   elle-‐aussi 	  d'importants 	  changements.	   Nous 	  assistons 	  à 	  une	  

baisse	   de 	   la	   qualifica(on	   moyenne	   des	   enseignants,	   au	   développement	   d'écarts 	   salariaux	  

importants	  entre	  les 	  pays	  et	  à	  un	  exode	  des 	  cerveaux	  rela(vement	  inquiétant	  pour	   les 	  pays 	  à	  

faible	  revenu.	   Les	  enseignants	  perdent	  quant	   à	  eux	   une	  bonne	  part	   de 	  leur	   autonomie.	   «Le	  

balancier	   de	   l'autorité	   dans	   l'enseignement	   supérieur	   est	   passé	   des	   enseignants	   aux	  

ges(onnaires 	  et	  aux	  bureaucrates,	  avec	  d'importantes 	  répercussions	  sur	  l'université»	   (Altbach	  

et	   al,	   2009:	   16).	   Les 	   condi(ons 	   de	   la 	   recherche 	   ne	   sont	   guère	   plus 	   reluisantes 	   et	   assez	  

déroutantes.	   Selon	   nos 	   trois 	   chercheurs 	   «[l]a	   recherche	   de	   pointe	   est	   menée	   dans 	   des	  

condi(ons 	   où	   la	   commercialisa(on	   du	   savoir	   est	   une	   nécessité	   et	   une	   exigence,	   mais 	  des	  

pressions	  opposées	  s'exercent	   dans	  le	  même	  temps 	  qui 	  incitent	   à	  traiter	   la 	  produc(on	  et	   la	  

diffusion	  du	  savoir	  comme	  un	  bien	  public»	  (Altbach	  et	  al,	  2009:	  17).	  



Bien	   qu'une 	  «déconnexion	  profonde 	  et	   généralisée	   a	   pu	  être	   constatée 	  entre	   l'emploi 	  des	  

nouvelles 	  TIC	   et	   leur	   exploita(on	  dans	  un	  souci 	  d'améliora(on	  de 	  la 	  qualité»	   (Altbach	  et	   al,	  

2009:	   17),	   les 	  TIC	   ont	  eu	  un	  impact	  majeur	   sur	   les 	  modes 	  de	  communica(on	  du	  savoir	  et	  ont	  

grandement	   facilité	   la 	  recherche	  et	   l'accès 	  au	  savoir.	   Par	   contre,	   l'enseignement	   à 	  distance,	  

dont	  nous 	  ne	  saurions	  être	  trop	  cri(que,	  a 	  aussi	  beaucoup	  profité	  de	  l'essor	  des	  technologies	  

de	  l'informa(on	  et	   de 	  la 	  communica(on	  en	  éduca(on	  puisqu'il 	  permet	  d'offrir	   à 	  une 	  grande	  

quan(té	  de	  gens 	  un	  enseignement	  à 	  plus 	  faible	  coût	   tout	  en	  confortant	  plusieurs 	  professeurs,	  

ges(onnaires 	  et	  étudiants 	  dans	  leur	  fé(chisme	  technologique.	  À	  noter	   ici 	  que 	  la 	  remarque	  sur	  

le	  fé(chisme	  technologique	  a	  été	  ajoutée	  par	  l'auteur	  de	  ces	  lignes.	  

Altbach,	   Reisberg	   et	   Rumbley	   concluent	   leur	   rapport	   en	   tentant	   d'an(ciper	   quels	   impacts	  

auront	   la	  démographie 	  et	   la	  crise	  économique	  sur	   l'enseignement	   supérieur.	   Voici 	  ce	  qui 	  se	  

dégage	  de	  leur	  an(cipa(on:	  

Démographie:	  

1-‐	   «la 	  par(cipa(on	   étudiante	   con(nuera 	  de 	  s'étendre,	   avec	   une	  croissance	  de	   la 	   taille	  des	  

systèmes	  d'enseignement	  supérieur.	  Seuls	  quelques 	  pays 	  connaîtront	  une	  réduc(on	  du	  nombre	  

des	  étudiants;

2-‐	  les 	  femmes	  représenteront	  la 	  majorité	  des 	  étudiants	  dans	  la	  plupart	  des	  pays 	  développés 	  et	  

leur	  par(cipa(on	  s'accroîtra	  sensiblement	  partout;	  

3-‐	   les	   profils 	   étudiants 	   seront	   plus 	   divers,	   avec	   un	   plus	   grand	   nombre	   d'étudiants	  

interna(onaux,	  plus	  âgés,	  à	  temps	  par(el,	  etc.;

4-‐	   la	   démocra(sa(on	   sociale	   de	   l'enseignement	   supérieur	   se 	   poursuivra,	   accompagnée	  

d'inconnues	  concernant	   l'évolu(on	  des	  inégalités 	  en	  ma(ère	  de 	  possibilités 	  d'éduca(on	  entre	  

groupes	  sociaux;



5-‐	  les 	  avtudes 	  et	   les 	  poli(ques	  concernant	  l'accès 	  évolueront,	  de 	  même	  que 	  la 	  sensibilisa(on	  

des	  groupes	  défavorisés,	  et	  occuperont	  une	  place	  plus	  centrale	  dans	  les	  débats	  na(onaux;

6-‐	   la 	  profession	  universitaire	  sera 	  plus 	  interna(onale	  et	   plus 	  mobile	  mais	  toujours	  structurée	  

autour	  de	  facteurs	  na(onaux;

7-‐	  les 	  ac(vités 	  et	   les 	  rôles	  de	  la	  profession	  universitaire 	  seront	  plus 	  différenciés 	  et	  spécialisés,	  

avec	  des	  contrats	  de	  travail	  variés;

8-‐	  pour	  beaucoup	  de	  pays	  en	  voie	  de	  développement,	  le	  besoin	  d'enseignants 	  sans 	  cesse	  plus	  

nombreux	  signifiera 	  que	  les	  qualifica(ons	  globales,	  aujourd'hui	  assez	  médiocres,	   ne 	  devraient	  

guère	   s'améliorer	   et	   que	   le	   recours 	  à 	   du	   personnel	   enseignant	   à 	   temps	  par(el 	   devrait	   se	  

poursuivre»	  (Altbach	  et	  al,	  2009:	  19-‐20).

Crise	  économique:

1-‐	   «les	  établissements	  de	  recherche	  devraient	   faire 	  face 	  à 	  de 	  fortes	  restric(ons 	  budgétaires	  

dans	  la 	  mesure	  où	  les 	  États	  ne 	  seront	  pas 	  en	  mesure	  de 	  leur	  fournir	  les	  ressources 	  dont	  ils	  ont	  

besoin	  pour	   poursuivre	   leur	  modernisa(on.	   Dans 	  bien	  des	  cas,	   la 	  priorité 	  sera 	  d'allouer	   des	  

fonds	  pour	  éviter	  une	  réduc(on	  spectaculaire	  de	  l'accès	  à	  l'enseignement	  supérieur.	  

2-‐	  dans 	  les	  pays	  où	  il 	  existe	  des	  programmes 	  de	  prêt	  étudiant,	  que 	  ce	  soit	  dans	  le 	  secteur	  public	  

ou	   le	   secteur	   privé,	   l'accès	  à 	  ces	  programmes 	  risque	   d'être	   sérieusement	   limité 	  et	   les 	  taux	  

d'intérêt	  risquent	  d'augmenter.	  

3-‐	  des	  pressions 	  s'exerceront	  sur	  le	  système	  pour	  qu'il 	  ins(tue 	  des	  frais 	  d'études	  ou	  augmente	  

le	  montant	  de	  ces	  frais.	  

4-‐	   les	   mesures 	   de 	   réduc(on	   des 	   dépenses 	   adoptées	   par	   de	   nombreuses 	   universités 	   se	  

traduiront	   par	   une	  détériora(on	   de	   la 	  qualité.	   Le 	  nombre	  d'enseignants 	  employés 	  à 	  temps	  

par(el	  devrait	  s'accroître,	  la	  taille	  des	  classes	  augmenter	  et	  d'autres	  être	  adoptées.



5-‐	   Des 	  mesures	   de 	   gel 	   seront	   sans	   doute 	   prises 	   en	   ce 	   qui 	   concerne	   le	   recrutement,	   la	  

construc(on	   de 	   nouveaux	   locaux,	   l'améliora(on	   des	   technologies	   de	   l'informa(on	   et	  

l'acquisi(on	  de	  livres	  et	  de	  revues»	  (Altbach	  et	  al,	  2009:	  20).	  

Bref,	  «l'enseignement	  supérieur	  devrait	  connaître 	  une	  période 	  de 	  restric(ons 	  sévères»	  (Altbach	  

et	  al,	  2009:	  21)	  dans 	  un	  contexte	  d'austérité	  économique.	  Les 	  États 	  encourageront	  ou	  forceront	  

les 	  universités 	  à 	  se	  tourner	  vers	  des	  sources 	  de 	  financement	  privées 	  et	  à 	  adopter	  des 	  pra(ques	  

de	  «saine	  ges(on»	  ou	  de	  «saine 	  gouvernance»	  afin	  de	  maximiser	  la	  transparence 	  et	  l'efficience	  

des	  ins(tu(ons 	  d'enseignement	  supérieur.	  Par	  ce	  fait,	  ils 	  contribueront	  au	  déclin	  de	  l'université	  

publique	  et	  à	  l'essor	  du	  modèle	  universitaire	  anglo-‐saxon.	  

L'essor	  du	  modèle	  anglo-‐saxon	  et	  le	  déclin	  de	  l'université	  publique

L'expression	   «modèle	   anglo-‐saxon»	   est	   u(lisée	   pour	   désigner	   un	   modèle 	   universitaire	  

spécifique	   dont	   les	   grandes	   caractéris(ques 	   sont	   les	   suivantes:	   1-‐priorité	   accordée	   à 	   la	  

recherche	  (recherche	  appliquée	  surtout);	  2-‐important	  financement	  privé	  grâce	  à 	  de	  hauts 	  frais	  

de	   scolarité 	   et	   à	   l'apport	   des 	   fonda(ons	   philanthropiques;	   3-‐décentralisa(on	   et	   peu	   de	  

régula(on	  éta(que	  .	  On	  qualifie	  ce 	  modèle	  «d'anglo-‐saxon»	  pour	  la	  simple	  et	  bonne	  raison	  que	  

c'est	   dans 	  les 	  pays	  de	  langue	  anglaise 	  et	   de 	  tradi(on	  occidentale	  qu'il 	  s'est	  développé	  (États-‐

Unis,	  Canada	  anglais,	  Australie,	  Nouvelle	  Zélande	  et	  Royaume-‐Uni).	  Par	  contre,	  dans	  la	  mesure	  

où	  ce	  sont	   les	  universités 	  américaines 	  qui	  ont	   le 	  plus 	  largement	  contribué	  à	  jeter	  les 	  bases 	  du	  

modèle,	  celui-‐ci 	  est	  parfois 	  aussi 	  appelé	  «modèle	  anglo-‐américain».	  Ce	  modèle	  s'oppose	  à	  celui	  

de	  l'université	  publique,	  caractérisé	  par	  un	  important	  financement	  public,	  des 	  frais 	  de	  scolarité	  

faibles	   ou	   inexistants 	   et	   un	   enseignement	   offert	   dans 	   une 	   perspec(ve	   démocra(que	   et	  

humaniste.	   En	   fait,	   non	   seulement	   le 	  modèle	   anglo-‐saxon	   ou	   anglo-‐américain	   s'oppose	   au	  

modèle	  de	  l'université	  publique,	  mais 	  il 	  contribue	  aussi 	  à 	  son	  déclin.	   Comme	  le	  men(onnent	  

Hurteau	  et	  Mar(n	  de	  l'IRIS,	  le	  «développement	  de	  l'enseignement	  postsecondaire 	  en	  Occident	  

s'inscrit	  dans	  une	  logique	  de	  déclin	  progressif	  du	  modèle	  de 	  l'université	  publique	  au	  profit	  du	  

modèle	   anglo-‐américain	   d'université/organisa(on	   privée,	   sous	   la	   double	   impulsion	   du	  

Commonwealth	   et	   des 	   États-‐Unis.	   Le 	   modèle	   américain	   représente	   l'abou(ssement	   d'un	  

processus 	  de	  «déna(onalisa(on»	   de	   l'éduca(on,	   où	   l'enseignement	   n'est	   plus 	  subven(onné	  

par	   une	   communauté	   transme=ant	   son	   savoir	   aux	   nouvelles 	   généra(ons,	   mais 	   financé	   en	  



grande	  par(e	  par	   l'étudiant	  lui-‐même	  au	  moyen	  d'emprunts 	  bancaires,	  dans 	  le	  but	  d'acquérir	  

une	  forma(on	  en	  tant	  que	  main	  d'oeuvre»	  (Hurteau	  et	  Mar(n,	  2008:	  7).	  

L'essor	   de 	  ce 	  modèle 	  est	  bien	  évidemment	   lié 	  au	  pres(ge	  de	  ses 	  fleurons 	  (Harvard,	  Stanford,	  

Princeton	   et	   Yale)	   et	   à 	   l'influence	   des	   États-‐Unis	   sur	   la 	   scène	   interna(onale.	   Toutefois,	   le	  

principal	   avantage 	  du	  modèle 	   anglo-‐saxon	   est	   sa 	   parfaite 	   compa(bilité 	   avec	   les 	   nouvelles	  

formes 	  de	  capitalisme	  en	  pleine 	  expansion	  (économie 	  du	  savoir,	  capitalisme	  universitaire,	  etc.)	  

et	  c'est	  précisément	  cet	  aspect	  qui	  le	  rend	  si 	  a=rayant	  pour	   l'OCDE	  et	  les 	  pays 	  qui 	  souhaitent	  

désormais 	  mobiliser	  l'université	  pour	  relancer	  la	  croissance	  économique.	  En	  fait,	  la 	  construc(on	  

d'une 	  économie 	  de 	  la	  connaissance	  ou	  du	  savoir	  implique	  une	  réorganisa(on	  et	  une	  réforme	  de	  

l'université	   selon	   le	   modèle	   anglo-‐saxon.	   Ce=e	   grande	   transforma(on	   de 	   l'ins(tu(on	  

universitaire	  se	  fait	  généralement	   sous 	  l'influence 	  des	  idées	  propres	  au	  courant	  du	  Nouveau	  

Management	   Public	   ou	   Nouvelle	   Ges(on	   Publique	   (NGP)	   qui 	   se	   «caractérise	   par	   un	  

renversement	  des 	  finalités 	  et	  des	  spécificités 	  du	  secteur	  public,	  dans	  la 	  mesure	  où	  [ce	  courant]	  

nie	   toute 	   différence	   entre 	   une	   ins(tu(on	   publique 	   et	   une	   privée.	   [Il]	   vise	   l'obten(on	   de	  

résultats 	  principalement	   financiers,	   alors	  que	  le	  secteur	   public	   se	  caractérise	  par	   le	  fait	   qu'il	  

favorise 	  une	   ra(onalité	  et	   des 	  processus 	  norma(fs	  et	   légaux	   (respect	   des 	  normes	  et	   de	   la	  

légalité,	  neutralité	  et	  con(nuité)»	  (Ouellet	  et	  Mar(n,	  2011:	  93).	  

Les 	  résultats 	  entrainés	  par	  ce=e	  réforme	  managériale	  devraient	  pourtant	  nous 	  amener	  à 	  nous	  

poser	  des	  ques(ons	  sur	  la 	  prétendue	  efficacité 	  de 	  l'applica(on	  de	  la 	  NGP	  dans 	  les 	  universités.	  

Dans	  NPM	  in	  perspec+ve,	  Alan	  Sco=	  se	  penche	  sur	   les 	  modèles	  de	  ges(on	  universitaires	  issus	  

de	  la	  NGP	  et	  en	  vient	  à	  la	  conclusion	  que	  :

⁃ «Ces 	  modèles	  de 	  ges(on	  détruisent	   la 	  culture	  du	  «service 	  public»	  sur	  laquelle	  reposent	  

les	  ins(tu(ons	  dotées	  d'un	  financement	  public.

⁃ Ils 	   tendent	   à	   exiger	   un	   protocole	   de	   vérifica(on	   coûteux,	   dans 	   lequel 	   la 	   procédure	  

d'évalua(on	  cesse	  de	  se	  rapporter	  à	  l'ac(vité	  qu'elle	  devait	  ini(alement	  mesurer	  […]

⁃ Ces	  efforts	  sont	  dispropor(onnés	  par	  rapport	  aux	  rendements	  qu'ils	  génèrent	  […]



⁃ Les 	  régimes 	  d'audits	  ont	  un	  effet	  exponen(el:	  ils 	  entament	  la 	  confiance	  du	  public	  envers	  

les 	  ins(tu(ons,	   ce	  qui 	  provoque 	  une	  demande	  pour	   un	   contrôle 	  et	   une	   surveillance	  

accrus.	  Des	  mécanismes	  de	  contrôle	  peuvent	  ainsi	  être	  ajoutés	  à	  l'infini.

⁃ Ces	   nouvelles	   formes	   de 	  ges(on	   favorisent	   une	   concentra(on	   du	   pouvoir	   entre	   les	  

mains	  des 	  ges(onnaires,	  et	  réduisent	  ainsi 	  le	  pluralisme	  des	  voix	  et	   les	  contrepoids 	  au	  

sein	  des	  ins(tu(ons.	  

⁃ L'imita(on	   des 	  modèles	   de	  marché 	   et	   l'accent	   mis 	   sur	   la 	   compé((on	   na(onale	   et	  

mondiale 	  mènent	  à 	  la 	  «définalisa(on»	  des 	  ins(tu(ons 	  et	  ouvrent	  la 	  porte 	  aux	  pressions	  

et	  aux	  intérêts 	  corpora(fs,	  donc	  à	  l'ingérence,	  voire 	  à 	  la 	  corrup(on»	  (Sco=	  in	  Ouellet	  et	  

Mar(n,	  2010:	  18-‐19).

Par	  ailleurs,	  il	  n'est	  pas	  superflu	  d'ajouter	  comme	  l'ont	  fait	  Ouellet	  et	  Mar(n	  dans	  leur	  étude	  sur	  

la	  gouvernance	  universitaire	  dans	  l'économie	  du	  savoir	  que:

⁃ «[l]a	   transposi(on	   en	   milieu	   universitaire 	   du	  mode 	  de	   gouvernance	   entreprenariale	  

n'allège	  aucunement	  les	  dépenses	  liées	  à	  la	  bureaucra(e	  […]

⁃ la 	  restructura(on	  des	  universités 	  selon	   le	  modèle 	  de 	  la 	  gouvernance	  entreprenariale	  

s'opère	   dans 	   un	   contexte 	   par(culier,	   celui	   de	   la 	   concentra(on	   des 	   pouvoirs 	   de	  

l'ins(tu(on	   entre	   les 	   mains 	   d'une	   minorité 	   d'agents 	   qui 	   entre(ent	   des 	   liens	  

étonnamment	  étroits	  avec	  le	  secteur	  privé.

⁃ [la]	  reconversion	  commerciale 	  de 	  l'université	  tend	  à 	  se	  faire	  au	  détriment	  des	  ac(vités	  

pédagogiques	  les 	  plus 	  fondamentales:	  la 	  recherche 	  prend	  le	  pas	  sur	  l'enseignement.	  Les	  

professeurs	  se	  désintéressent	  de 	  plus 	  en	  plus 	  de	  ce	  dernier,	  désormais 	  majoritairement	  

dispensé	  par	  des	  chargés	  de	  cours»	  (Ouellet	  et	  Mar(n,	  2010).	  

Bien	  que 	  les 	  universités 	  anglo-‐saxonnes 	  soient	  à 	  l'avant-‐garde	  en	  ce	  qui 	  concerne	  l'intégra(on	  

des	  objec(fs 	  et	   des 	  méthodes	  du	  secteur	   privé	  au	  sein	  de	  l'ins(tu(on	  universitaire,	   nous 	  ne	  

devons	   pas	   cependant	   oublier	   que	   le	   même	   phénomène	   se	   développe 	   aussi	   en	   Europe.	  

Penchons-‐nous	  quelques	  instants	  sur	  le	  cas	  européen.	  	  



Le	  processus	  de	  Bologne	  et	  la	  stratégie	  de	  Lisbonne

Les	  universités	  qui	  se	  sont	  créées	  en	  Europe	  il	  y	   a	  quelques	  siècles	  n'existent	  plus.	  De	  nouvelles	  

missions	  et	  fonc+ons	  leur	  ont	  été	  aGribuées,	  après	  qu'elles	  aient	  été	  soumises	  à	  des	  incita+ons	  

amenées	  par	  des	  projets	  divers,	  dont	  le	  processus	  de	  Bologne	  et	  la	  stratégie	  de	  Lisbonne	  sont	  les	  

plus	  importants	  (Croché,	  2009:12).

Le	  processus	  de	  Bologne	  est	  un	  vaste	  projet	   lancé 	  en	  1999	  dont	  l'objec(f	  est	   la 	  créa(on	  d'un	  

espace	   européen	   de 	   l'enseignement	   supérieur.	   Si 	   vingt	   neuf	   pays 	   d'Europe	   ont	   signé	   la	  

Déclara(on	  de	  Bologne	  en	  juin	  1999,	  quarante 	  six	  au	  total 	  ont	  désormais	  adhéré 	  aux	  principes	  

et	  objec(fs	  du	  processus	  et	  y	  par(cipent.	  La	  déclara(on	  ini(ale	  énonce	  les	  objec(fs	  suivants:	  

-‐	  adop(on	  d’un	  système	  de	  diplômes	  aisément	  lisibles	  et	  comparables	  

-‐	  adop(on	  d’un	  système 	  qui 	  se	  fonde 	  essen(ellement	  sur	  deux	  cycles 	  principaux,	  avant	  et	  après	  

la	  licence	  

-‐	  mise	  en	  place	  d’un	  système	  de	  crédits,	  comme	  celui	  du	  système	  ECTS	  

-‐	  promo(on	  de	  la 	  mobilité 	  en	  surmontant	   les 	  obstacles 	  à 	  la 	  libre	  circula(on	  des	  étudiants,	  des	  

enseignants,	  des	  chercheurs	  et	  des	  personnels	  administra(fs	  

-‐	  promo(on	  de	  la	  coopéra(on	  européenne	  en	  ma(ère	  d’évalua(on	  de	  la	  qualité	  

-‐	   promo(on	   de	   la 	   nécessaire 	   dimension	   européenne	   dans 	   l’enseignement	   supérieur	  

(Déclara(on	  de	  Bologne,	  1999).	  

Comme	  le	  men(onne	  Sarah	  Croché	  dans 	  son	  ar(cle	  L'Université	  circonscrite 	  par	   Bologne,	   le	  

processus 	  a 	  «(re)lancé	  le	  débat,	   consubstan(el 	  à 	  la	  construc(on	  européenne,	   sur	   les 	  missions	  

et	   la 	   gouvernance	   des 	  universités.	   Il 	  a 	  permis	   à	   la	   Commission	  européenne	  de	   prendre	   le	  

pilotage 	  des 	  poli(ques	  d'enseignement	   supérieur	  et	   de 	  recherche,	  et	  de	  les 	  me=re	  au	  service	  

de	  la	  stratégie	  de	  Lisbonne»	  (Croché,	  2009:	  1).	  

	  

La 	   stratégie	   de	   Lisbonne	   a 	   été 	   lancée	   en	   mars 	   2000	   par	   les 	   États 	   membres	   de	   l'Union	  

européenne 	  à	  la 	  suite	  du	  Conseil 	  européen	  de	  Lisbonne.	   Son	  objec(f	  principal	  est	  de 	  faire	  de	  

l'économie 	  de	  l'Union	  «l'économie	  de	  la 	  connaissance 	  la 	  plus 	  compé((ve	  et	  la 	  plus	  dynamique	  



du	  monde,	   capable	  d'une 	  croissance 	  économique 	  durable	   accompagnée	  d'une 	  améliora(on	  

quan(ta(ve	   et	   qualita(ve	   de 	   l'emploi	   et	   d'une 	   plus	   grande 	   cohésion	   sociale»	   (Conseil	  

européen,	  www.aedh.eu).	  L'a=einte	  d'un	  tel	  objec(f	  nécessite	  une	  stratégie	  globale	  visant	  à	  :	  

⁃ «préparer	   la 	  transi(on	  vers 	  une 	  société	  et	  une 	  économie	  fondées	  sur	  la	  connaissance,	  

au	  moyen	  de 	  poli(ques 	  répondant	  mieux	  aux	  besoins	  de	  la 	  société	  de	  l'informa(on	  et	  

de	   la	   R&D,	   ainsi	   que	   par	   l'accéléra(on	   des 	  réformes 	  structurelles 	  pour	   renforcer	   la	  

compé((vité	  et	  l'innova(on	  et	  par	  l'achèvement	  du	  marché	  intérieur;

⁃ moderniser	   le 	  modèle	  social	  européen	  en	  inves(ssant	  dans 	  les 	  ressources	  humaines 	  et	  

en	  lu=ant	  contre	  l'exclusion	  sociale;

⁃ entretenir	   les 	  condi(ons	  d'une 	  évolu(on	  saine	   de	   l'économie 	  et	   les 	  perspec(ves 	  de	  

c r o i s s a n c e	   f a v o r a b l e s	   e n	   d o s a n t	   j u d i c i e u s emen t	   l e s 	   p o l i ( q u e s	  

macroéconomiques»	  (Conseil	  européen,	  www.aedh.eu	  ).	  

Douze 	  ans 	  après 	  son	  adop(on,	  ce=e	  stratégie	  est	  désormais 	  fort	  cri(quée 	  d'autant	  plus	  qu'elle	  

n'a 	  pas 	  a=eint	  ses	  objec(fs,	  surtout	  en	  ce 	  qui	  concerne 	  la	  croissance	  économique,	  l'intégra(on	  

sociale,	  la 	  réduc(on	  du	  chômage	  et	  la	  stabilité	  macroéconomique.	  Mais	  en	  lisant	  a=en(vement	  

le 	  texte	  des 	  conclusions 	  de	   la 	  présidence	  du	   Conseil 	  européen	  de	   Lisbonne	  présentées	  aux	  

membres 	  le	  23	  et	  24	  mars 	  2000,	  le	  lecteur	  doté 	  d'esprit	  cri(que	  s'apercevra 	  que	  dès 	  le	  départ,	  

ce=e 	   stratégie	   reposait	   sur	   une 	   adhésion	   immodérée	   aux	   vertus	   de	   l'économie	   de	   la	  

connaissance	   de 	  même	   que	   sur	   une 	  confiance	   quasi-‐aveugle 	  en	   ses	   acteurs.	   Ces	   quelques	  

phrases	  en	  font	  foi:	  

«Les	  perspec(ves	  macroéconomiques 	  qui 	  s'offrent	  actuellement	  sont	  les 	  meilleures	  que	  l'Union	  

ait	  connues	  depuis 	  une	  généra(on	  […]	   Le	  passage	  à 	  une	  économie	  numérique	  fondée 	  sur	   la	  

connaissance,	   favorisé 	   par	   l'existence	   de	   biens 	   et	   de 	   services	   nouveaux,	   sera	   un	   puissant	  

facteur	   de	   croissance,	   de	   compé((vité 	   et	   de 	   créa(on	   d'emplois.	   Il 	   perme=ra	   en	   outre	  

d'améliorer	   la	  qualité 	  de	  vie	  des 	  citoyens	  et	   l'environnement	  […]	  Le 	  Conseil 	  européen	  es(me	  

que 	  l'objec(f	  global 	  de	  ces	  mesures 	  devrait	  consister,	  sur	  la	  base	  des	  sta(s(ques	  disponibles,	  à	  

porter	   le	   taux	   d'emploi 	  (actuellement	   de	   61%	   en	  moyenne)	   à 	  un	   niveau	   aussi 	  proche	   que	  

possible 	  de	  70%	  d'ici 	  à 	  2010	   […]	   La	  nouvelle	  société	  de 	  la	  connaissance	  offre	  de 	  formidables	  

possibilités	  pour	   réduire 	  l'exclusion	  sociale 	  […]	  Le	  Conseil 	  européen	  fait	  tout	  par(culièrement	  
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appel	   au	   sens 	  des	   responsabilités 	   sociales 	  des	   entreprises 	   en	   qui	   concerne	   les 	  meilleures	  

pra(ques 	  en	  ma(ère	   d'éduca(on	  et	   de	   forma(on	   tout	   au	   long	  de	   la 	  vie,	   d'organisa(on	   du	  

travail,	   d'égalité	   des 	  chances,	   d'intégra(on	   sociale	   et	   de 	  développement	   durable»	   (Conseil	  

européen,	  www.aedh.eu).	  

Malgré 	   les 	  cri(ques	   et	   ses 	  échecs,	   la 	   stratégie	   de	   Lisbonne	   fut	   relancée	   en	  mars 	  2005	   et	  

recentrée 	  autour	   de 	  la	  croissance	  économique	  et	  de	  l'emploi.	  L'enthousiasme	  naïf	  et	  candide	  

des	  débuts 	  à	  laissé 	  place	  à	  une	  plus 	  grande	  prudence.	  Toutefois,	  le	  même	  discours	  néolibéral	  et	  

fonc(onnaliste	   semble	   toujours 	  aussi 	  présent	   au	   sein	   des	   instances	   liées	   à 	  sa 	   relance.	   Ce	  

discours,	   encourage	  et	   légi(me	  la	  mobilisa(on	  de 	  l'université 	  comme	  une	  ins(tu(on	  devant	  

servir	   à	   relancer	   l'économie,	   s'intégrer	   au	   triangle 	   européen	   «Éduca(on,	   Recherche,	  

Innova(on»	  et	  produire	  des	  élites	  interdisciplinaires.	  

Conclusion

L'éduca(on	  supérieure	  dans 	  le	  monde	  fait	  donc	  face	  à 	  une	  «demande	  massive»	  même	  si	  l'accès	  

à 	  des 	  études	  supérieures 	  demeure	  encore 	  beaucoup	  plus	  difficile	  pour	  les	  personnes	  issues	  des	  

groupes 	  défavorisés.	  Les 	  étudiants	  sont	  de	  plus 	  en	  plus	  mobiles 	  et	  les 	  programmes,	  de	  plus 	  en	  

plus	  orientés 	  vers 	  la 	  forma(on	  professionnelle.	  Paradoxalement,	  si 	  la	  qualité	  de	  l'enseignement	  

est	  en	  baisse,	   la 	  contribu(on	  financière 	  étudiante,	  elle,	   est	  en	  forte	  hausse	  de	  même	  que 	  les	  

autres	  formes 	  de 	  financement	  privé.	  L'enseignement	  supérieur	  privé	  est	  en	  pleine	  expansion	  et	  

la 	  profession	  universitaire 	  subit	  d'importantes 	  muta(ons 	  dont	  la 	  principale	  conséquence	  est	  la	  

perte	   d'autonomie	  professionnelle.	   Un	  courant	   dominant,	   par(culièrement	   fort	   au	   sein	  des	  

universités	   américaines	  et	   anglo-‐saxonnes,	   souhaite	   con(nuer,	   achever,	   voire	  généraliser	   le	  

remodelage	  de 	  l'université	  sur	   le	  modèle 	  de	  l'entreprise 	  privée	  bien	  que,	  jusqu'à 	  maintenant,	  

les 	  résultats 	  entraînés 	  par	  ce	  remodelage	  soient	  plutôt	  décevants 	  et	  inquiétants.	  Le	  phénomène	  

ne	  se	  limite 	  pas	  aux	  universités	  anglophones 	  puisque	  même	  en	  Europe,	  bas(on	  de	  la	  tradi(on	  

universitaire	  occidentale,	  le	  processus 	  de	  Bologne	  et	  la 	  stratégie 	  de	  Lisbonne	  ont	  pavé	  la 	  voie	  à	  

ce	  type	  de	  réforme	  managériale.	  Par	  contre,	   là	  aussi,	  les 	  résultats 	  sont	  décevants 	  et	  soulèvent	  

de	  vives	  cri(ques.	  
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