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Résumé	  	  

Compte	  tenu	  du	  changement	  démographique	  de	   la	  population	  scolaire,	   les	  écoles	  de	   langue	  française	  au	  Canada	  
ont	  le	  mandat	  de	  favoriser	  une	  gestion	  inclusive	  de	  la	  diversité	  ethnoculturelle,	  linguistique	  et	  religieuse.	  Or,	  selon	  
notre	  revue	  de	  la	  littérature,	  force	  est	  de	  constater	  que	  la	  compétence	  interculturelle	  des	  directions	  d’école	  pour	  
assurer	   cette	   gestion	   inclusive	   de	   la	   diversité	   ne	   semble	   pas	   développée	   par	   certaines	   d’entre	   elles.	   Notre	  
recherche	   qualitative	  menée	   auprès	   de	   101	  acteurs	   francophones	   de	   l’éducation	   des	   dix	   provinces	   canadiennes	  
vise	  d’abord	  à	  présenter	  un	  portrait	  de	  l’état	  de	  la	  compétence	  interculturelle	  des	  directions	  d’école	  qui	  ont	  5	  ans	  
et	  moins	   d’expérience	   en	   gestion	   scolaire	   (DÉ5-‐)	   en	   contexte	   francophone	   au	   Canada	   et,	   ensuite,	   à	   savoir	   si	   la	  
compétence	   interculturelle	   devrait	   être	   inscrite	   dans	   les	   référentiels	   de	   compétences	  des	  directions	  d’école.	   Les	  
résultats	  indiquent	  que	  les	  DÉ5-‐	  ne	  possèdent	  pas	  les	  indicateurs	  de	  compétence	  interculturelle	  requis	  pour	  assurer	  
une	  gestion	  inclusive	  de	  la	  diversité,	  ce	  qui	  implique	  qu’elles	  tireraient	  des	  bénéfices	  d’une	  aide	  sous	  forme,	  entre	  
autres,	   de	   formation.	   En	  outre,	   nous	   constatons	  un	  mutisme	  de	   la	  majorité	  des	  participants	  par	   rapport	   à	   cette	  
compétence,	   que	   ce	   soit	   pour	   indiquer	   si	   elle	   est	   développée	   ou	   non	   chez	   les	   DÉ5-‐	   ou	   pour	   l’inscrire	   aux	  
référentiels.	  De	  fait,	  nous	  recommandons	  qu’un	  travail	  de	  sensibilisation	  soit	  fait	  afin	  que	  les	  acteurs	  de	  l’éducation	  
perçoivent	  la	  nécessité	  de	  cette	  compétence.	  
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Contexte	  et	  problématique	  	  

Selon	  un	  rapport	  de	  l’Organisation	  de	  coopération	  et	  de	  développement	  économiques	  (OCDE,	  2012),	  près	  de	  20	  %	  
de	  la	  population	  canadienne	  en	  2010	  est	  née	  à	  l’extérieur	  du	  pays.	  Ces	  immigrants	  de	  première	  génération	  se	  sont	  
établis	   dans	   les	   dix	   provinces	   et	   les	   trois	   territoires	   canadiens,	   mais	   certaines	   provinces	   attirent	   davantage	  
d’immigrants.	   Le	   tableau	  1	   présente	   la	   répartition	   géographique	   des	   immigrants1	   au	   Canada	   selon	   l’Enquête	  
nationale	  auprès	  des	  ménages	  de	  2011	  (Statistique	  Canada,	  2014).	  	  

Dans	   cet	   article,	   nous	   nous	   intéressons	   plus	   particulièrement	   aux	   communautés	   francophones	   du	   Canada	   qui	  
accueillent	  des	  nouveaux	  arrivants.	  À	   titre	   indicatif,	   dans	   la	  province	  de	  Québec	  en	  2011,	   87	  %	  de	   la	  population	  
parle	  français	  à	  la	  maison	  (Statistique	  Canada,	  2011,	  p.	  2).	  Dans	  les	  autres	  provinces	  et	  territoires,	  de	  0,8	  %	  à	  33,2	  %	  
de	  la	  population	  parle	  français	  à	  la	  maison	  (Statistique	  Canada,	  2011).	  Le	  tableau	  1	  permet	  de	  voir	  où	  sont	  établis	  
les	   immigrants	   francophones	  au	  Canada.	  Ceux-‐ci	  ont	  déclaré	   le	  «	  français	  »	  ou	  «	  l’anglais	   et	   le	   français	  »	   comme	  
étant	   les	  premières	   langues	  officielles	  canadiennes	  parlées,	   c’est	  pourquoi	  nous	  supposons	  qu’ils	  ont	   rejoint	  une	  
communauté	  francophone	  au	  Canada.	  Cette	  réalité	  démographique	  modifie	  également	  le	  tissu	  social	  des	  écoles	  de	  
langue	   française	   au	   Canada	   financées	   par	   les	   deniers	   publics	   (Association	   canadienne	   d’éducation	   de	   langue	  
française	  [ACELF],	  2008).	  

Tableau	  1.	  Répartition	  géographique	  des	  immigrants	  au	  Canada	  	  
selon	  l’Enquête	  nationale	  auprès	  des	  ménages	  de	  2011	  

Provinces	  et	  territoires	   Nombre	  
d’immigrants1	  

Nombre	  
d’immigrants	  
francophones	  

Pourcentage	  d’immigrants	  
francophones	  par	  rapport	  à	  

l’ensemble	  des	  immigrants	  (%)	  

Québec	   974	  895	   664	  805	   68,1	  
Ontario	   3	  611	  365	   104	  760	   2,9	  
Colombie-‐Britannique	   1	  191	  875	   21	  230	   1,8	  
Alberta	   644	  115	   16	  235	   2,5	  
Manitoba	   184	  505	   3	  960	   2,1	  
Nouveau-‐Brunswick	   28	  465	   3	  720	   1,3	  
Nouvelle-‐Écosse	   48	  270	   1	  780	   3,7	  
Saskatchewan	   68	  775	   1	  475	   2,1	  
Terre-‐Neuve-‐et-‐Labrador	   9	  160	   210	   2,3	  
Yukon	   3	  755	   180	   4,8	  
Île-‐du-‐Prince-‐Édouard	   7	  090	   165	   2,3	  
Territoires	  du	  Nord-‐Ouest	   2	  880	   130	   4,5	  
Nunavut	   610	   25	   4,1	  

Source	  :	  Statistique	  Canada	  (2014)	  

Au	   Québec,	   depuis	   l’adoption	   de	   la	   Loi	  101	   en	   1977,	   les	   enfants	   issus	   de	   l’immigration	   ont	   l’obligation	   de	  
fréquenter	  l’école	  de	  langue	  française,	  sauf	  quelques	  exceptions	  (voir	  les	  articles	  73,	  76,	  81,	  85,	  86	  de	  la	  Charte	  de	  
la	   langue	   française,	  Gouvernement	  du	  Québec,	  2014),	  alors	  qu’auparavant	   ils	  pouvaient	  être	   inscrits	  à	   l’école	  de	  
langue	  anglaise	  (Mc	  Andrew	  et	  Audet,	  2010).	  

Hors	   Québec,	   les	   jeunes	   issus	   de	   l’immigration	   peuvent	   être	   inscrits	   à	   l’école	   de	   langue	   anglaise	   (avec	   ou	   sans	  
programme	  d’immersion	  française)	  ou	  de	  langue	  française.	  Cependant,	  l’admission	  à	  l’école	  de	  langue	  française	  en	  

                                                
1	  «	  Immigrant	  désigne	  une	  personne	  qui	  est	  ou	  qui	  a	  déjà	  été	  un	  immigrant	  reçu/résident	  permanent.	  Il	  s’agit	  d’une	  personne	  à	  
qui	   les	  autorités	  de	   l’immigration	  ont	  accordé	   le	  droit	  de	  résider	  au	  Canada	  en	  permanence.	  Certains	   immigrants	   résident	  au	  
Canada	   depuis	   un	   certain	   nombre	   d’années,	   alors	   que	   d’autres	   sont	   arrivés	   récemment.	   Certains	   immigrants	   sont	   citoyens	  
canadiens,	  d’autres	  non.	  La	  plupart	  des	  immigrants	  sont	  nés	  à	  l’extérieur	  du	  Canada,	  mais	  un	  petit	  nombre	  d’entre	  eux	  sont	  nés	  
au	  Canada.	  Dans	   l’Enquête	  nationale	  auprès	  des	  ménages	  de	  2011,	  "immigrants"	  comprend	   les	   immigrants	  arrivés	  au	  Canada	  
avant	  le	  10	  mai	  2011.	  »	  (Statistique	  Canada,	  2014).	  
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contexte	  minoritaire	  (milieu	  de	  valorisation	  culturelle	  et	  linguistique)	  n’est	  pas	  automatique,	  car	  plusieurs	  d’entre	  
eux	   ne	   sont	   pas	   considérés	   comme	   des	   «	  ayants	   droit	  »	   à	   l’éducation	   en	   français	   selon	   l’article	  23	   de	   la	   Charte	  
canadienne	  des	  droits	  et	  libertés	  (Émond,	  n.	  d.).	  De	  fait,	  ils	  peuvent	  avoir	  à	  passer	  par	  un	  comité	  d’admission	  pour	  
démontrer	  leur	  intérêt	  vis-‐à-‐vis	  de	  la	  langue	  française	  et	  leur	  capacité	  à	  la	  comprendre	  et	  à	  s’exprimer,	  et	  ce,	  pour	  
être	  inscrits	  (Émond,	  n.	  d.).	  	  

Tout	   compte	   fait,	   un	   nombre	   considérable	   d’élèves	   issus	   de	   l’immigration	   ont	   été	   accueillis	   dans	   les	   écoles	   de	  
langue	  française,	  ce	  qui	  fait	  accroître	  sa	  diversité	  ethnoculturelle,	  linguistique	  et	  religieuse.	  Par	  exemple,	  en	  2006-‐
2007,	  143	  pays	  étaient	  représentés	  par	  les	  élèves	  fréquentant	  les	  écoles	  de	  langue	  française	  en	  Ontario	  (Ministère	  
de	   l’Éducation	  de	   l’Ontario	   [MÉO],	   2009a,	   p.	  7).	   Cette	   diversité	   existe	   également	   chez	   le	   personnel	   de	   l’école	   et	  
parmi	  ceux	  qui	  souhaiteraient	  y	  travailler	  (Pour	  parler	  profession,	  2007).	  

Vis-‐à-‐vis	   de	   ce	   changement	   démographique	   de	   la	   population	   scolaire,	   les	   écoles	   de	   langue	   française	   devraient	  
favoriser	  une	  gestion	  inclusive	  de	  la	  diversité	  (IsaBelle,	  Weatherall	  et	  Gélinas	  Proulx,	  2011;	  Moisset,	  2011),	  c’est-‐à-‐
dire	  mettre	  en	  place	  des	  pratiques	  d’intégration	  et	  non	  d’assimilation	  (Gérin-‐Lajoie	  et	  Jacquet,	  2008),	  répondre	  aux	  
besoins	  de	  tous	  les	  élèves,	  développer	  leur	  potentiel	  et	  éliminer	  la	  discrimination	  (Organisation	  des	  Nations	  Unies	  
pour	  l’éducation,	   la	  science	  et	   la	  culture	  [UNESCO],	  2008	  et	  2009).	  Ultimement,	  cela	  pourrait	  favoriser	   la	  réussite	  
de	  tous	  les	  élèves.	  Dans	  cet	  ordre	  d’idées,	  les	  ministères	  de	  l’éducation	  du	  Canada	  ont	  développé	  des	  politiques	  et	  
des	  programmes	  pour	  promouvoir	  cette	   inclusion	  de	   la	  diversité	  dans	   les	  écoles.	  Cependant,	   les	   interventions	  ne	  
sont	  pas	  identiques	  puisque,	  l’article	  93	  de	  l’Acte	  de	  l’Amérique	  du	  Nord	  britannique	  (1867)	  stipule	  que	  l’éducation	  
est	  une	  responsabilité	  provinciale.	  Ainsi,	  chaque	  province	  et	  territoire	  gère	  son	  système	  d’éducation,	  ce	  qui	  laisse	  
place	   à	   une	   variété	   de	   politiques	   en	   matière	   d’inclusion	   de	   la	   diversité	   dans	   les	   écoles.	   À	   titre	   d’exemple,	   le	  
ministère	  de	  l’Éducation	  de	  l’Ontario	  (MÉO,	  2009c)	  a	  lancé	  une	  stratégie	  d’équité	  et	  d’éducation	  inclusive	  à	  laquelle	  
s’arrime,	  entre	  autres,	  la	  politique	  d’admission,	  d’accueil	  et	  d’accompagnement	  dans	  les	  écoles	  de	  langue	  française	  
de	   l’Ontario	   (MÉO,	   2009a).	   Au	   Québec,	   la	   politique	   d’intégration	   scolaire	   et	   d’éducation	   interculturelle	   est	   en	  
vigueur	  depuis	  1998	   (MÉQ)	  et	  en	  Colombie-‐Britannique,	   il	  existe	  un	  document-‐cadre	  du	  ministère	  de	   l’Éducation	  
(2008)	  portant	  sur	  la	  diversité	  dans	  les	  écoles.	  	  

Or,	  selon	  notre	  recension	  des	  écrits	  en	  contexte	  anglodominant	  canadien	  et	  américain,	  au	  Québec	  et	  en	  contexte	  
francophone	   de	   valorisation	   culturelle	   et	   linguistique	   au	   Canada	   (Archambault	   et	  Garon,	   2013;	   Berger	   et	  Heller,	  
2001;	  Bouchamma	  et	  Tardif,	  2011;	  Bustamante,	  Nelson	  et	  Onwuegbuzie,	  2009;	  Cooper	  Wilson,	  2009;	  El	  Ganzoury,	  
2012;	  Ryan,	  2003),	  même	  si	  ces	  programmes	  existent,	  force	  est	  de	  constater	  que	  la	  compétence	  interculturelle	  (CI)	  
ou	   certains	   des	   indicateurs	   qui	   la	   composent	   ne	   semble	   pas	   développés	   par	   certaines	   directions	   d’école2,	   alors	  
qu’elles	   devraient	   les	   posséder	   pour	   assurer	   une	   gestion	   inclusive	   de	   la	   diversité	   ethnoculturelle,	   linguistique	   et	  
religieuse.	  

Il	  devient	  donc	   impératif	  d’avoir	  un	  portrait	  plus	  précis	  de	   l’état	  de	   la	  CI	  des	  nouvelles	  directions	  d’école	  qui	  ont	  
5	  ans	  et	  moins	  d’expérience	  en	  gestion	  scolaire	  (DÉ5-‐)	  en	  contexte	  francophone	  au	  Canada,	  d’une	  part,	  parce	  que	  
le	  contexte	  démographique	  actuel	  exige	  une	  compétence	  de	  ce	  type	  et,	  d’autre	  part,	  parce	  que	  nous	  assistons	  à	  un	  
renouvellement	   important	   des	   directions	   d’école	   depuis	   une	   décennie	   (Fortin,	   2006;	  Gouvernement	   du	   Canada,	  
2013;	  Levine,	  2005).	  Il	  s’avère	  donc	  essentiel	  de	  pouvoir	  appuyer	  rapidement	  les	  DÉ5-‐.	  De	  fait,	  nous	  voulons	  savoir	  
si	  les	  DÉ5-‐	  ont	  développé	  les	  indicateurs	  de	  la	  CI	  pour	  gérer	  inclusivement	  la	  diversité	  ou	  si	  elles	  ont	  besoin	  d’aide	  
dans	  les	  tâches	  qui	  demandent	  de	  déployer	  une	  telle	  compétence,	  c’est-‐à-‐dire	  si	  elles	  ont	  besoin	  de	  consolider	  leur	  
CI.	  Cela	  permettrait	  d’ajuster	  l’offre	  de	  formation	  en	  administration	  scolaire	  pour	  favoriser	  l’inclusion	  de	  la	  diversité	  
et	  la	  réussite	  scolaire	  des	  élèves.	  	  

De	  surcroît,	  pour	  encourager	   les	  directions	  d’école	  à	  démontrer	  une	  CI	  et	  pour	   justifier	   l’offre	  de	  formation	  pour	  
développer	  cette	  compétence,	   il	  serait	  souhaitable	  que	  les	  conseils	  scolaires3	  et	   les	  écoles	  la	  priorisent	  et	  que	  les	  
référentiels	   de	   compétences	   des	   directions	   d’école	   l’incorporent.	   Mais	   est-‐ce	   le	   cas,	   et	   est-‐ce	   souhaité	   par	   les	  

                                                
2	  Dans	  cet	  article,	  le	  terme	  «	  direction	  d’école	  »	  fait	  autant	  référence	  aux	  directions	  qu’aux	  directions	  adjointes	  d’école.	  
3	   Dans	   cet	   article,	   le	   terme	  «	  conseil	   scolaire	  »	   fait	   référence	   autant	   aux	   commissions	   scolaires,	   aux	   districts	   scolaires	   et	   aux	  
divisions	  scolaires	  qu’aux	  conseils	  scolaires.	  
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acteurs	  scolaires?	  Parmi	  les	  documents	  ministériels	  des	  provinces	  et	  territoires,	  actuellement,	  nous	  n’avons	  repéré	  
qu’un	   référentiel	   faisant	   explicitement	   état	   de	   la	   CI.	   Il	   s’agit	   du	   document	  Un	   personnel	   qui	   se	   distingue!	   Profil	  
d’enseignement	  et	  de	   leadership	  pour	  le	  personnel	  des	  écoles	  de	  langue	  française	  de	  l’Ontario	  :	  guide	  d’utilisation	  
qui	  stipule	  que	  le	  personnel	  des	  écoles	  de	  langue	  française	  devrait	  développer	  le	  cinquième	  champ	  de	  compétence	  
intitulé	   Diversité	   des	   langues	   et	   cultures,	   c’est-‐à-‐dire	   qu’il	   devrait	  :	   «	  connaître,	   utiliser	   et	   apprécier	   les	   deux	  
langues	  officielles.	  Reconnaître,	  mettre	  en	  valeur	  et	  apprécier	  la	  diversité	  des	  langues	  et	  cultures	  dans	  une	  optique	  
d’ouverture	   interculturelle	  »	   (MÉO,	  2011,	  p.	  30).	   Par	   ailleurs,	  quelques	   référentiels	   traitent	  de	   cette	   compétence	  
indirectement	   :	   ils	   incorporent	   certains	   indicateurs	   de	   la	   CI	   à	   même	   d’autres	   compétences	   (British	   Columbia	  
Principals’	  and	  Vice-‐Principals’	  Association	  [BCPVPA],	  2013;	  Institut	  de	  leadership	  en	  éducation	  de	  l’Ontario,	  2008;	  
MELS,	   2008;	   ministère	   de	   l’Éducation	   de	   l’Alberta,	   2009).	   Par	   exemple,	   dans	   le	   Cadre	   de	   leadership	   pour	   les	  
directions	   et	   directions	   adjointes	   des	   écoles	   de	   langue	   française	  :	   pratiques	   et	   compétences	   en	   leadership,	   il	   est	  
mentionné	  que	  la	  direction	  doit	  «	  établir	   les	  orientations	  »	  de	  l’école	  et	  pour	  ce	  faire	  elle	  doit	  posséder	  l’attitude	  
suivante	  :	   «	  est	   déterminée	   à	   instaurer	   une	   culture	   scolaire	   inclusive,	   respectueuse	   et	   équitable	  »	   (Institut	   de	  
leadership	   en	   éducation	   de	   l’Ontario,	   2008,	   p.	  10).	   Enfin,	   d’autres	   référentiels	   n’abordent	   pas	   du	   tout	   cette	  
compétence	  (Ministère	  de	  l’Éducation	  du	  Nouveau-‐Brunswick,	  2005).	  	  

Questions	  de	  recherche	  

À	   la	   lumière	   de	   cette	   problématique,	   nos	   questions	   de	   recherche	   concernant	   la	   gestion	   inclusive	   de	   la	   diversité	  
dans	  les	  écoles	  de	  langue	  française	  au	  Canada	  sont	  :	  

1. Dans	  quelle	  proportion	  différents	  acteurs	  de	  l’éducation	  croient-‐ils	  que	  les	  DÉ5-‐	  possèdent	  les	  indicateurs	  de	  
la	  CI	  et	  de	  quels	  indicateurs	  est-‐il	  question?	  

2. Dans	  quelle	  proportion	  différents	  acteurs	  de	  l’éducation	  mentionnent-‐ils	  que	  les	  DÉ5-‐	  ont	  besoin	  d’aide	  dans	  
ces	   tâches	   qui	   demandent	   une	   CI	   et	   quels	   indicateurs	   de	   la	   CI	   ont	   été	   identifiés	   comme	   n’étant	   pas	  
développés?	  

3. Dans	  quelle	  proportion	   les	  DÉ5-‐	  croient-‐elles	  que	   la	  CI	   (ou	  certains	  de	  ces	   indicateurs)	  est	  priorisée	  par	   leur	  
conseil	  scolaire	  et	  dans	  quelle	  proportion	  priorisent-‐elles	  cette	  compétence	  pour	  leur	  école?	  	  

4. Dans	  quelle	  proportion	  des	  acteurs	  de	  l’éducation	  autres	  que	  les	  DÉ5-‐	  croient-‐ils	  que	  la	  CI	  (ou	  certains	  de	  ces	  
indicateurs)	  devrait	  se	  retrouver	  dans	  un	  référentiel	  de	  compétences	  des	  directions	  d’école?	  

Nous	  utilisons	  pour	  y	  répondre	  le	  modèle	  hypothétique	  de	  la	  CI	  développé	  par	  Gélinas	  Proulx	  (2014).	  

Cadre	  conceptuel	  	  	  

Le	  modèle	   hypothétique	   des	   composantes	   et	   des	   indicateurs	   visés	   de	   la	   CI	   des	   directions	   et	   futures	   directions	  
d’école	  de	  langue	  française	  au	  Canada	  en	  milieu	  de	  valorisation	  culturelle	  et	  linguistique	  pour	  favoriser	  la	  réussite	  
de	  tous	  les	  élèves,	  de	  Gélinas	  Proulx	  (2014),	  a	  été	  développé	  à	  partir	  d’une	  étude	  menée	  auprès	  de	  six	  directions	  et	  
d’une	  future	  direction	  d’école.	  Gélinas	  Proulx	  définit	  la	  CI	  comme	  étant	  la	  capacité	  :	  	  

de	  se	  définir	  et	  d’identifier	  ses	  appartenances	  (fonction	  ontologique	  de	  la	  culture	  [qui	  comprend	  les	  éléments	  suivants	  :	   la	  
famille,	   le	   langage,	   la	   communication,	   la	   religion,	   le	   gouvernement,	   la	  politique,	   l’éducation,	   la	   technologie,	   la	   société,	   le	  
climat,	   la	   topographie	   et	   les	   systèmes	   économiques]).	   Elle	   permet	   également	   d’établir	   des	   relations	   avec	   des	   personnes	  
porteuses	  de	  cultures	  dynamiques	  qui	  nécessitent	  de	  part	  et	  d’autre	  un	  ajustement	  constant	  et	  une	  communication	  adaptée	  
(fonction	  instrumentale	  de	  la	  culture).	  Une	  adaptation,	  une	  transformation	  et	  une	  intercompréhension	  résultent	  dès	  lors	  de	  
ces	   relations	   qui	   doivent	   aussi	   être	   caractérisées	   par	   l’inclusion,	   l’équité,	   la	   justice	   et	   la	   cohésion	   sociales.	   Ce	   savoir-‐agir	  
nécessite	  donc	  que	   les	  directions	  d’école	  mobilisent	  de	  manière	   intériorisée	  des	  ressources	   lors	  de	  tâches	   interculturelles	  
complexes	  en	  contexte	  scolaire.	  (p.	  52)	  	  

La	   CI	   comprend	   trois	   composantes,	   qui	   constituent	   donc	   les	   ressources	   à	   mobiliser,	   et	   qui	   se	   subdivisent	   en	  
12	  indicateurs	   (figure	  1).	   La	   composante	   «	  attitudes	  »	   comprend	   trois	   indicateurs	  :	   la	   conscience	   de	   soi	   (se	  
connaître	   ou	   connaître,	   entre	   autres,	   ses	   biais,	   ses	   valeurs,	   son	   «	  niveau	  »	   de	   CI;	   le	   respect	   de	   soi	   et	   de	   ses	  
cultures),	   l’ouverture	  (l’ouverture	  à	  la	  diversité	  ethnoculturelle,	   linguistique	  et	  religieuse;	  le	  respect	  des	  autres;	   la	  
motivation	  à	  l’apprentissage	  interculturel;	   le	  changement	  de	  ses	  perceptions	  comme	  ses	  préjugés;	   l’attachement,	  



Compétence	  des	  nouvelles	  directions	  d’école	  de	  langue	  française	  au	  Canada…	  

Alterstice	  –	  Revue	  Internationale	  de	  la	  Recherche	  Interculturelle,	  vol.	  4,	  n°1	  

77	  

	  	  	  	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  

l’amitié,	   le	   sentiment	  de	  proximité	  envers	  des	  gens	  d’autres	   cultures;	   la	   tolérance	  à	   l’ambiguïté)	  et	   le	   sentiment	  
d’autoefficacité	  par	  rapport	  à	  la	  diversité.	  La	  composante	  «	  connaissances	  »	  comporte	  des	  savoirs	  :	  sur	  différentes	  
cultures,	   sur	   différents	   systèmes	   d’éducation,	   pour	   soutenir	   les	   enseignants	   (connaissances	   sur	   des	   approches	  
pédagogiques	   telles	   que	   les	   éducations	   interculturelle,	   multiculturelle,	   critique,	   antiraciste,	   à	   la	   citoyenneté,	  
inclusive)	  et	  sur	  les	  théories	  du	  domaine	  de	  l’interculturel	  et	  de	  la	  justice	  sociale	  (comme	  les	  rapports	  de	  pouvoir,	  
l’équité,	  l’ethnorelativisme,	  les	  mécanismes	  d’exclusion	  tels	  que	  les	  racismes,	  la	  culture	  et	  les	  modèles	  d’insertion	  
des	  immigrants).	  La	  composante	  «	  habiletés	  »	  est	  constituée	  de	  cinq	  indicateurs	  :	  mettre	  en	  pratique	  des	  stratégies	  
d’apprentissage	  d’une	  autre	  culture	  (observer,	  écouter,	  questionner	  et	  discuter),	  analyser	  des	  situations	  pour	  voir	  
l’universalité	   et	   la	   diversité	   de	   même	   que	   s’autoanalyser,	   s’adapter	   (se	   décentrer,	   démontrer	   de	   l’empathie,	  
modifier	  son	  agir	  et	  sa	  communication),	  inclure	  (répondre	  aux	  besoins	  des	  immigrants,	  ouvrir	  sa	  communauté	  à	  la	  
diversité,	  combattre	  la	  discrimination)	  et	  réaliser	   l’une	  des	  missions	  de	  l’école	  de	  langue	  française,	  soit	  assurer	   la	  
vitalité	  et	   la	  pérennité	  de	   la	   langue,	  et	   ce,	   tout	  en	   réussissant	  à	   faire	  une	  place	  pour	   tout	   le	  monde.	  En	  outre,	   il	  
existe	   des	   interactions	   entre	   les	   indicateurs	   des	   composantes	   de	   la	   compétence,	   qui	   sont	   représentées	   par	   le	  
diagramme	   de	   Venn.	   La	   flèche	   symbolise	   le	   développement	   progressif	   de	   la	   CI	   à	   la	   suite	   d’expériences	  
interculturelles	   variées	   et	   de	   plus	   en	   plus	   complexes.	   Enfin,	   il	   appert	   que	   les	   indicateurs	   se	   développent	   à	   des	  
rythmes	  variables,	  c’est	  pourquoi	  les	  bulles	  du	  modèle	  peuvent	  être	  de	  tailles	  variables.	  	  

Figure	  1.	  Modèle	  hypothétique	  des	  composantes	  et	  des	  indicateurs	  visés	  de	  la	  compétence	  interculturelle	  des	  
directions	  et	  futures	  directions	  d’école	  de	  langue	  française	  au	  Canada	  	  

en	  milieu	  de	  valorisation	  culturelle	  et	  linguistique	  

 
Source	  :	  adapté	  de	  Gélinas	  Proulx	  (2014).	  
Abréviation	  :	  CI,	  compétence	  interculturelle.	  

«	  connaissances	  »	  
Connaissances	  sur	  différentes	  
cultures	  	  	  
Connaissances	  sur	  différents	  
systèmes	  d'éducation	  
Connaissances	  pour	  soutenir	  les	  
enseignants	  
Connaissances	  sur	  des	  théories	  dans	  
le	  domaine	  de	  l’interculturel	  et	  la	  	  
justice	  sociale	  

	  	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  «	  habiletés	  »	  
Mettre	  en	  pratique	  des	  
stratégies	  d'apprentissage	  des	  
autres	  cultures	  (observer,	  
écouter,	  questionner,	  etc.)	  
Analyser	  /	  s'autoanalyser	  	  
S'adapter	  (se	  décentrer,	  
démontrer	  de	  l'empathie,	  
modi:ier	  son	  agir	  et	  sa	  
communication)	  
Inclure	  (répondre	  aux	  besoins	  
des	  immigrants,	  ouvrir	  sa	  
communauté	  à	  la	  diversité,	  
combattre	  la	  discrimination)	  
Assurer	  la	  vitalité	  et	  la	  
pérennité	  de	  la	  langue	  	  
française	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  «	  attitudes	  »	  
Conscience	  de	  soi	  	  
(se	  connaître;	  respect	  de	  soi	  et	  de	  
ses	  cultures)	  
Ouverture	  (ouverture	  à	  la	  
diversité;	  respect	  des	  autres;	  
motivation	  à	  l'apprentissage	  
interculturel;	  changement	  de	  ses	  
perceptions;	  attachement,	  amitié,	  
sentiment	  de	  proximité;	  tolérance	  
à	  l'ambiguïté)	  
Sentiment	  d'autoefFicacité	  par	  
rapport	  à	  la	  diversité	  
	  
	  
	  

CI 
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Méthodologie	  

Notre	  étude	  sur	   la	  CI	  des	  DÉ5-‐	  s’inscrit	  dans	  un	  programme	  de	  recherche	  plus	   large	  portant	  sur	   les	  contextes	  de	  
formation	   et	   sur	   les	   compétences	   des	   nouvelles	   directions	   d’école	   de	   IsaBelle,	   Lapointe,	   Bouchamma,	   Clarke	   et	  
Langlois	  (2005-‐2008).	  La	  première	  phase	  de	  ce	  programme	  de	  recherche	  reposait	  sur	  une	  démarche	  quantitative	  et	  
visait	   spécifiquement	   les	   directions	   d’école	   travaillant	   en	   milieu	   francophone	   de	   valorisation	   culturelle	   et	  
linguistique.	  Les	  directions	  du	  Québec	  n’ont	  donc	  pas	  participé	  à	  cette	  première	  phase,	  qui	  a	  été	  menée	  en	  2006	  
auprès	   de	   213	  directions	   d’école	   de	   langue	   française	   à	   partir	   d’un	   questionnaire	   (IsaBelle	   et	   collab.,	   2008).	   La	  
deuxième	  phase,	  dont	  la	  collecte	  de	  données	  s’est	  échelonnée	  de	  2008	  à	  2009,	  s’inscrit	  dans	  un	  cadre	  qualitatif	  et	  
interprétatif,	  car	  elle	  permet	  de	  mieux	  comprendre	   le	  sens	  des	  réponses	  données	  par	   les	  participants	  à	  partir	  du	  
point	   de	   vue	   du	   chercheur	   (Savoie-‐Zajc,	   2011).	   Cette	   deuxième	  phase,	   dont	   nous	   tirons	   les	   données	   présentées	  
dans	   cet	   article,	   peut	   également	   déboucher	   sur	   des	   applications	   pratiques	   comme	   l’amélioration	   de	   l’offre	   de	  
formation	  en	  administration	  scolaire	  (Savoie-‐Zajc,	  2011).	  Nous	  la	  décrivons	  ci-‐dessous.	  

Participants	  	  

L’échantillon	   intentionnel	   (Savoie-‐Zajc,	   2011)	   final	   comprend	   101	   acteurs	   de	   l’éducation	   francophone	   des	   dix	  
provinces	  canadiennes	  :	  30	  directions	  d’école	  ayant	  5	  ans	  et	  moins	  d’expérience	  (DÉ5-‐),	  28	  directions	  d’école	  ayant	  
6	  ans	  et	  plus	  d’expérience	  (DÉ6+),	  20	  directions	  générales	  ou	  adjointes	  de	  l’éducation	  de	  conseil	  scolaire	  (DGAÉCS),	  
cinq	   présidents	   d’associations	   de	   directions	   d’école	   (PA)	   et	   18	   professeurs	   d’université	   (tableau	  2).	   Leur	  
participation	  s’est	  faite	  sur	  une	  base	  volontaire	  et	  ils	  ont	  tous	  signé	  un	  formulaire	  de	  consentement.	  Ayant	  une	  plus	  
grande	  densité	   d’acteurs	   de	   l’éducation	   francophone	   au	  Québec,	   nous	   constatons	   qu’ils	   ont	   été	   également	   plus	  
nombreux	  à	  participer.	  

Tableau	  2.	  Répartition	  des	  participants	  francophones	  selon	  leur	  lieu	  de	  travail	  et	  leur	  fonction	  professionnelle	  	  

Provinces	   DGAÉCS	   PA	   PU	   DÉ6+	   DÉ5-‐	   Total	  
Colombie-‐Britannique	   1	   –	   1	   1	   2	   5	  
Alberta	   3	   –	   -‐	   3	   3	   9	  
Saskatchewan	   1	   –	   1	   1	   3	   7	  
Manitoba	   1	   	   1	   2	   2	   6	  
Ontario	   4	   1	   1	   9	   5	   20	  
Québec	   5	   4	   13	   4	   7	   33	  
Nouveau-‐Brunswick	   2	   –	   1	   2	   3	   8	  
Île-‐du-‐Prince-‐Édouard	   1	   –	   –	   2	   1	   4	  
Nouvelle-‐Écosse	   1	   –	   –	   2	   3	   6	  
Terre-‐Neuve-‐et-‐Labrador	   1	   –	   –	   2	   1	   4	  
Total	   20	   5	   18	   28	   30	   101	  
Abréviations	  :	  DÉ,	   direction	  d’école;	  DGAÉCS,	   direction	   générale	   ou	   adjointe	  de	   l’éducation	  de	   conseil	   scolaire;	   PA,	   président	  
d’association	  de	  directions	  d’école,	  PU,	  professeur	  d’université.	  
	  
Collecte	  de	  données	  

Pour	   réaliser	   cette	   étude,	   les	   chercheurs	   IsaBelle,	   Lapointe,	   Bouchamma,	   Clarke	   et	   Langlois	   ont	   développé	  deux	  
grilles	   d’entrevue.	   La	   première	   a	   été	   conçue	   pour	   les	   DÉ5-‐	   alors	   que	   la	   seconde	   s’adresse	   à	   tous	   les	   autres	  
participants.	  Les	  grilles	  comprennent	  six	  sections	  :	  1)	  identification	  du	  répondant;	  2)	  les	  forces	  et	  les	  compétences	  
que	  possèdent	  les	  DÉ5-‐;	  3)	  les	  types	  de	  formation	  et	  les	  organismes	  ou	  groupes	  de	  personnes	  qui	  ont	  le	  plus	  aidé	  
les	   DÉ5-‐	   à	  maîtriser	   leurs	   compétences;	   4)	  les	   compétences	   que	   les	   DÉ5-‐	   doivent	   consolider	   et	   les	   tâches	   pour	  
lesquelles	   elles	   ont	   besoin	   d’aide;	   5)	  les	   types	   de	   formation	   et	   les	   organismes	   ou	   les	   groupes	   de	   personnes	   qui	  
peuvent	   aider	   le	   plus	   les	   DÉ5-‐	   à	   développer	   les	   compétences	   qu’elles	   ne	   maîtrisent	   pas	   et	   6)	   l’évaluation	   des	  
compétences	  des	  directions	  d’école.	  Pour	  ajuster	   les	  grilles	  d’entrevue,	  une	  étude	  pilote	  a	  été	  réalisée	  auprès	  de	  
quatre	  futures	  directions	  d’école.	  Les	  entrevues	  semi-‐dirigées	  (Savoie-‐Zajc,	  2011)	  avec	  les	  participants	  de	  l’étude	  se	  
sont	   déroulées	   dans	   leur	   milieu	   de	   travail	   respectif.	   Elles	   ont	   été	   réalisées	   par	   la	   chercheuse	   principale	   et	   des	  
assistants	  de	  recherche.	  Elles	  ont	  été	  enregistrées	  et	  retranscrites.	  	  
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Analyse	  des	  données	  

La	   méthode	   d’analyse	   qualitative	   et	   inductive	   modérée	   a	   été	   employée	   pour	   analyser	   les	   données	   recueillies	  
(Savoie-‐Zajc,	   2011).	   Le	   logiciel	   NVivo	  10	   a	   été	   utilisé	   dans	   le	   but	   de	   faciliter	   la	   gestion	   des	   données	   et	   pour	  
accomplir	   l’analyse.	  L’analyse	  s’est	  déroulée	  en	  huit	  temps	  :	  1)	  un	  premier	  codage	  en	  parallèle	  a	  été	  fait	  avec	   les	  
transcriptions	   des	   entrevues	   de	   5	   participants	   ayant	   des	   fonctions	   professionnelles	   différentes,	   et	   ce,	   par	   la	  
chercheuse	   principale	   et	   deux	   assistantes	   de	   recherche;	   2)	   pour	   comparer	   les	   codes	   émergents,	   il	   y	   a	   eu	   une	  
discussion	  entre	  elles;	  3)	  à	  partir	  du	  consensus	  sur	  les	  codes,	  un	  codage	  portant	  sur	  les	  entreveues	  avec	  10	  autres	  
participants	  a	  été	  fait	  par	  les	  trois	  afin	  d’obtenir	  un	  accord	  interjuge	  satisfaisant,	  et	  cette	  étape	  a	  aussi	  permis	  de	  
clarifier	  certains	  codes	  et	  d’ajouter	  celles	  qui	  ont	  émergé;	  4)	  après	  le	  codage	  des	  entrevues	  avec	  50	  participants	  par	  
une	   assistante,	   deux	   rencontres	   entre	   la	   chercheuse	   et	   l’assistante	   ont	   eu	   lieu	   pour	   condenser	   les	   codes	  
(renommer,	   élargir,	   fusionner	   et	   éliminer	   des	   codes	   et	   sous-‐codes);	   5)	   une	   assistante	   a	   ensuite	   codé	   les	   autres	  
entrevues;	  6)	  après	   le	  codage	  des	  101	   transcriptions	  d’entrevue,	   les	  quelques	  codes	  émergents	  ont	  été	  classifiés	  
par	  la	  chercheuse	  et	  l’assistante	  qui	  se	  sont	  rencontrées	  à	  nouveau;	  7)	  une	  dernière	  vérification	  a	  été	  faite	  par	  la	  
chercheuse	  et	  quelques	  codes	  ont	  été	  modifiés	  par	  elle;	  8)	  tous	  les	  codes	  se	  rapportant	  à	  l’inclusion	  de	  la	  diversité	  
ont	   été	   sélectionné	   et	   leur	   contenu	   analysé	   pour	   cet	   article.	   Outre	   l’analyse	   qualitative	   décrite	   plus	   haut,	   nous	  
avons	  également	  effectué	  un	  traitement	  quantitatif	  sur	  les	  données	  qualitatives,	  ce	  que	  Creswell	  (2009)	  appelle	  la	  
transformation	  des	  données.	  Bien	  que	  l’étude	  soit	  avant	  tout	  qualitative,	  nous	  présentons	  dans	  la	  section	  suivante	  
quelques	  données	  descriptives	  quantitatives.	  

Nous	  présenterons	  les	  résultats	  de	  notre	  étude	  en	  fonction	  de	  nos	  questions	  de	  recherche.	  

Résultats	  	  

Indicateurs	  de	  la	  CI	  possédés	  par	  les	  DÉ5-‐	  

Dans	   cette	   section,	   nous	   répondons	   à	   la	   première	   question	   de	   recherche.	   À	   partir	   de	   l’analyse	   des	   données,	   il	  
appert	  que	  peu	  de	  participants	  de	  notre	  étude	  mentionnent	  que	  les	  DÉ5-‐	  possèdent	  des	  indicateurs	  de	  la	  CI	  pour	  
assurer	  une	  gestion	  inclusive	  de	  la	  diversité.	  Seulement	  trois	  catégories	  d’acteur	  de	  l’éducation	  en	  font	  mention	  :	  
les	  professeurs	  d’université,	  les	  DÉ5-‐	  et	  les	  DÉ6+.	  Ainsi,	  cinq	  (28	  %)	  des	  professeurs	  interrogés	  sur	  les	  forces	  et	  les	  
compétences	  des	  DÉ5-‐	  estiment	  que	  ces	  dernières	  possèdent	  des	  indicateurs	  de	  la	  CI.	  Un	  professeur	  du	  Manitoba	  
mentionne	  par	  exemple	  :	  	  

j’ai	  l’impression	  qu’elles	  sont	  plus	  sensibilisées	  sur	  les	  obligations	  légales.	  Et,	  [ce	  n’est]	  pas	  seulement	  de	  suivre	  la	  loi	  scolaire	  
et	   les	  politiques	  de	  la	  commission	  scolaire,	  mais	  [de	  connaître]	   la	  charte,	   les	  commissions	  des	  droits	  de	  la	  personne	  et	   les	  
initiatives	  au	  niveau	  de	  la	  lutte	  contre	  la	  discrimination,	  les	  [formes	  d’]aide	  [vis-‐à-‐vis	  de	  l’]	  immigration.	  (4d2.1)	  	  

Ce	  nombre	  chute	  à	  2	  (7	  %)	  pour	  les	  DÉ5-‐	  et	  pour	  les	  DÉ6+.	  Une	  DÉ5-‐	  de	  la	  Saskatchewan	  affirme	  :	  	  

On	  a	  de	  plus	  en	  plus	  de	  gens	  qui	  nous	  arrivent	  de	  différentes	  provinces,	  mais	  aussi	  de	  différentes	  parties	  du	  monde.	   J’ai	  
[des]	  connaissances.	  Moi,	  je	  suis	  très	  à	  l’aise	  là-‐dedans.	  (3f1.2)	  	  

et	  une	  DÉ6+	  de	  l’Ontario	  précise	  :	  	  

C’est	  une	  qualité	  et	  une	  connaissance,	  mais	  ils	  ont	  un	  bagage	  multiculturel	  qui	  est	  plus	  large	  que	  […]	  dans	  le	  passé.	  (5e1.5)	  

Enfin,	  aucune	  DGAÉCS	  et	  aucun	  PA	  ne	  mentionnent	  que	  les	  DÉ5-‐	  ont	  développé	  des	  indicateurs	  de	  la	  CI.	  	  

Par	  ailleurs,	  le	  lieu	  de	  travail	  des	  participants	  qui	  ont	  émis	  des	  constats	  positifs	  sur	  le	  développement	  d’indicateurs	  
de	   la	  CI	   des	  DÉ5-‐	   est	   révélateur.	   Ils	   proviennent	  des	  provinces	  où	   le	   taux	  d’immigration	   francophone	  est	   le	  plus	  
élevé,	  sauf	  pour	  le	  cas	  de	  la	  Saskatchewan	  (Statistique	  Canada,	  2014)	  :	  3	  du	  Québec,	  2	  de	  l'Ontario,	  1	  de	  Colombie-‐
Britannique,	  1	  de	  l'Alberta,	  1	  du	  Manitoba	  et	  1	  de	  la	  Saskatchewan.	  
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Nous	  pouvons	  également	  identifier	  les	  indicateurs	  et	  sous-‐indicateurs	  de	  la	  CI	  qui	  ont	  été	  ciblés	  par	  les	  participants.	  
Parmi	  les	  attitudes,	  nous	  retrouvons	  l’ouverture	  à	  la	  diversité	  (3	  mentions)4,	  le	  respect	  des	  autres	  (1	  mention)	  et	  le	  
sentiment	  d’autoefficacité	  (1	  mention)	  et,	  parmi	  les	  connaissances,	  celles	  des	  différentes	  cultures	  (2	  mentions).	  En	  
ce	  qui	   a	   trait	   aux	  habiletés,	   il	   est	   question	  d’analyser	   (collecter	   des	  données	   sur	   la	   situation	  des	   élèves	   issus	  de	  
l’immigration	  et	  les	  analyser)	  (1	  mention),	  de	  démontrer	  de	  l’empathie	  (1	  mention),	  de	  répondre	  aux	  besoins	  des	  
immigrants	   (2	  mentions)	  et	  de	  combattre	   la	  discrimination	  (1	  mention).	   Il	  appert	  que	  6	   indicateurs	  de	   la	  CI	  n’ont	  
pas	  été	  nommés.	  Par	  ailleurs,	  les	  propos	  de	  certains	  participants	  restent	  imprécis	  (3	  cas)	  et	  ne	  nous	  permettent	  pas	  
d’identifier	  un	  ou	  des	  indicateurs	  de	  la	  CI.	  Par	  exemple,	  une	  professeure	  du	  Québec	  mentionne	  :	  	  

[Elles	  possèdent	  une]	  compétence	  axée	  sur	  la	  diversité.	  (6d1.8)	  

À	  notre	  avis,	  cela	  pourrait	  vouloir	  dire	  qu’elles	  ont	  développé	  tous	  les	  indicateurs	  de	  la	  CI,	  mais	  cela	  ne	  peut	  être	  
confirmé,	  car	  ces	  participants	  n’ont	  pas	  défini	  ce	  qu’ils	  entendaient	  par	  «	  compétence	  axée	  sur	  la	  diversité	  ».	  	  

À	  noter,	  6	  participants	  parmi	   les	  9	  tissent	  un	   lien	  entre	   les	   indicateurs	  de	   la	  CI	  développés	  chez	   les	  DÉ5-‐	  et	   leurs	  
expériences	  interculturelles	  antérieures,	  comme	  un	  processus	  d’immigration	  international	  ou	  interprovincial	  vécu,	  
plusieurs	   voyages	   entrepris	   et	   une	   diversité	   côtoyée	   lors	   de	   leur	   scolarité.	   Une	   professeure	   de	   la	   Colombie-‐
Britannique	  explique	  :	  	  

Il	  y	  a	  certaines	  directions	  d’école	  qui	  viennent	  d’une	  francophonie	  internationale	  […].	  En	  fait,	  dans	  celles	  que	  je	  connais,	  […],	  
aucune	   n’est	   britannico-‐colombienne	   de	   souche.	   Donc,	   toutes	   ont	   fait	   le	   processus	   d’immigration	   qui	   est	   en	   soi	   […]	   un	  
avantage	   parce	   qu’[elles]	   reçoi[vent]	   des	   élèves	   qui	   sont	   dans	   le	   processus	   d’immigration	   donc	   [elles]	   sont	   capables	   de	  
comprendre	  ce	  que	  les	  enfants	  et	  les	  familles	  sont	  en	  train	  de	  traverser.	  (1d1.1)	  	  

En	  outre,	  une	  DÉ6+	  de	  l’Alberta	  mentionne	  à	  propos	  des	  DÉ5-‐	  :	  	  

Je	  pense	  que	  la	  plupart	  […]	  elles	  ont	  beaucoup	  voyagé,	  elles	  ont	  une	  […]	  ouverture	  sur	  le	  monde.	  Quand	  les	  gens	  arrivent	  de	  
l’Afrique,	  […]	  il	  y	  a	  beaucoup	  moins	  […]	  de	  racisme.	  (2e1.2)	  	  

Ces	  résultats	  viennent	  confirmer	  que	  la	  CI	  se	  développe	  par	  l’entremise	  d’expériences	  interculturelles	  (Bennett	  et	  
Bennett,	  2004;	  King	  et	  Baxter	  Magolda,	  2005).	  	  

Nonobstant	   ces	   témoignages	  positifs	   sur	   les	   indicateurs	   de	   la	   CI	   que	   les	  DÉ5-‐	   ont	   développés,	   il	   reste	  que	   cette	  
perception	   n’est	   partagée	   que	   par	   9	   participants	   (9	  %)	   de	   la	   recherche.	  Doit-‐on	   en	   conclure	   qu’une	  majorité	   de	  
DÉ5-‐	  n’a	  pas	  développé	  une	  telle	  compétence?	  Dans	  la	  prochaine	  section	  de	  l’article,	  nous	  verrons	  justement	  que	  
certains	  acteurs	  de	  l’éducation	  croient	  qu’elles	  ne	  l’ont	  pas	  développée,	  mais	  il	  reste	  que	  cela	  est	  aussi	  mentionné	  
par	  peu	  de	  participants.	  	  

Indicateurs	  de	  la	  CI	  à	  consolider	  par	  les	  DÉ5-‐	  

Dans	  cette	  section,	  nous	  répondons	  à	  notre	  deuxième	  question	  de	  recherche.	  Quelques	  participants	   (9,	  soit	  9	  %)	  
considèrent	  que	  les	  DÉ5-‐	  ont	  besoin	  d’aide	  dans	  les	  tâches	  qui	  demandent	  de	  gérer	  inclusivement	  la	  diversité.	  Nous	  
retrouvons	   les	   mêmes	   catégories	   d’acteurs	   des	   mêmes	   provinces	   qui	   se	   sont	   prononcés	   sur	   le	   sujet,	   soit	  
5	  professeurs	  (28	  %),	  2	  DÉ5-‐	  (7	  %)	  et	  2	  DÉ6+	  (7	  %).	  De	  fait,	  aucun	  PA	  et	  DGAÉCS	  n’estiment	  que	  les	  DÉ5-‐	  ont	  besoin	  
d’aide	  dans	  cet	  aspect	  de	  leurs	  tâches.	  Par	  ailleurs,	  4	  participants	  qui	  ont	  mentionné	  que	  les	  DÉ5-‐	  possédaient	  des	  
indicateurs	  de	   la	  CI	  prétendent	  aussi	  qu’elles	  devraient	   recevoir	  de	   l’aide	  pour	  consolider	  cette	  compétence.	  Par	  
exemple,	  une	  DÉ5-‐	  de	  l’Alberta	  témoigne	  :	  	  

je	  n’étais	  pas	  préparée	  à	  entrer	  en	  contact	  avec	  des	  Somaliens,	  avec	  des	  Congolais.	   […]	  95	  %	  de	   la	  population	  dans	  cette	  
école	  est	  immigrante	  et	  chaque	  culture	  a	  ses	  particularités,	  ses	  approches,	  ses	  façons	  de	  faire,	  ses	  façons	  de	  s’habiller,	  ses	  
façons	  d’agir,	  en	  couple,	  avec	  l’administration	  [et	  sa]	  vision	  de	  l’éducation	  au	  Canada.	  Alors	  ça,	  c’est	  un	  défi	  et	   j’apprends	  
tous	  les	  jours.	  (2f1.3)	  	  

                                                
4	  Ce	  chiffre	  indique	  le	  nombre	  de	  participants	  ayant	  identifié	  cet	  indicateur.	  
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Une	  DÉ6+	  du	  Manitoba	  renchérit	  :	  	  

On	  a	  une	  grande	  population	  de	  nouveaux	  arrivants	  qui	  ne	  parlent	  même	  pas	  le	  français.	  […]	  Et,	  c’est	  un	  défi	  pour	  ceux	  qui	  
reçoivent	  un	  grand	  nombre	  de	  ces	  élèves.	  Alors,	  comment	  intégrer	  ces	  jeunes	  dans	  leur	  groupe	  âge?	  »	  (4e1.1)	  

Un	  professeur	  du	  Québec	  développe	  :	  	  

je	  disais	  qu’ils	  ont	  probablement	  la	  chance	  d’avoir	  côtoyé	  la	  diversité	  pendant	  qu’ils	  étaient	  élèves	  et	  même	  étudiants,	  mais	  
ils	  ne	   sont	  pas	  nécessairement	  outillés	   [pour	   savoir]	   comment	  gérer,	  par	  exemple,	   les	  milieux	  défavorisés	   [et	   les]	  milieux	  
réellement	  pluriethniques.	  Il	  y	  a	  certaines	  écoles	  où	  la	  très	  grande	  majorité	  […]	  des	  élèves	  provient	  d’horizons	  différents.	  On	  
ne	  peut	  pas	  tout	  connaître	  ces	  horizons-‐là,	  mais	  il	  faut	  avoir	  des	  approches,	  à	  tout	  le	  moins	  développer	  l’intérêt	  pour	  mieux	  
connaître	   justement	   cette	   diversité	   et,	   en	   même	   temps,	   prendre	   aussi	   les	   moyens	   pour	   favoriser	   l’intégration	   de	   ces	  
enfants,	  de	  ces	  jeunes	  et	  également	  du	  personnel.	  (6d2.13)	  

En	  ce	  qui	  a	  trait	  aux	  indicateurs	  de	  la	  CI	  ciblés	  par	  les	  propos	  des	  participants	  qui	  estiment	  que	  les	  DÉ5-‐	  ont	  besoin	  
d’aide	   dans	   les	   tâches	   en	   lien	   avec	   la	   gestion	   inclusive	   de	   la	   diversité,	   nous	   retrouvons,	   parmi	   les	   attitudes,	   le	  
respect	   de	   soi	   et	   de	   ses	   cultures	   (1	   mention),	   l’ouverture	   à	   la	   diversité	   (1	   mention)	   et	   la	   motivation	   à	  
l’apprentissage	   interculturel	   (1	   mention).	   Des	   connaissances	   ont	   aussi	   été	   identifiées	  :	   les	   connaissances	  sur	  
différentes	  cultures,	  et	   cela	   inclut	   les	   connaissances	   sur	   les	  parcours	  migratoires	   (3	  mentions),	   les	   connaissances	  
pour	  soutenir	  les	  enseignants	  (1	  mention)	  et	  les	  connaissances	  sur	  les	  théories	  du	  domaine	  de	  l’interculturel	  et	  de	  
la	   justice	   sociale	   (1	  mention).	   En	   ce	  qui	   concerne	   les	  habiletés,	   les	  participants	  ont	  mentionné	  que	   les	  difficultés	  
sont	   de	   répondre	   aux	   besoins	   des	   immigrants,	   ce	   qui	   inclut	   également	   de	   résoudre	   des	   conflits	   de	   valeurs	  
(4	  mentions),	   d’ouvrir	   sa	   communauté	   à	   la	   diversité	   (2	  mentions)	   et	   de	   modifier	   son	   agir	   et	   sa	   communication	  
(1	  mention).	   Certains	   commentaires	   (3)	   sont	   imprécis	   et	   ne	   nous	   permettent	   pas	   d’identifier	   des	   indicateurs	  
comme	  ceux	  d’une	  professeure	  du	  Québec	  :	  	  

La	  problématique	  de	   la	  diversification	  culturelle	  parmi	   la	  population	  étudiante	  et	   les	  parents,	  ça	  aussi	  c’est	  un	  aspect	  qui	  
devrait	  être	  consolidé.	  (6d1.9)	  	  

De	  fait,	  il	  est	  peut-‐être	  nécessaire	  d’aider	  les	  DÉ5-‐	  à	  développer	  tous	  les	  indicateurs	  de	  la	  CI	  par	  l’entremise	  d’une	  
formation.	  	  

Prioriser	  la	  CI	  au	  conseil	  scolaire	  et	  à	  l’école	  

Dans	  cette	  section,	  nous	  répondons	  à	  notre	  troisième	  question	  de	  recherche.	  Nous	  nous	  appuyons	  sur	  les	  réponses	  
des	  DÉ5-‐	  à	  deux	  questions	  d’entrevue.	  La	  première	  question	  consistait	  à	  nommer	  au	  moins	  trois	  compétences	  chez	  
une	  nouvelle	  direction	  d’école	  parmi	   celles	  qui	   sont	   les	  plus	   recherchées	   (priorisées)	  par	   leur	   conseil	   scolaire.	   La	  
deuxième	  question	  visait	  à	  nommer	  au	  moins	  trois	  compétences	  principales	  qu’elles	  priorisent	  pour	  bien	  gérer	  leur	  
école.	  À	  la	  première	  question,	  2	  DÉ5-‐	  (7	  %)	  ont	  fait	  référence	  à	  un	  indicateur	  de	  la	  CI.	  Ces	  dernières	  proviennent	  de	  
l’Ontario,	   ce	   qui	   n’est	   pas	   étonnant	   puisqu’il	   s’agit	   de	   la	   province	   canadienne	   qui	   accueille	   le	   plus	   d’immigrants	  
francophones	  après	   le	  Québec	   (Houle	  et	  Corbeil,	  2010;	  Statistique	  Canada,	  2014).	  Qui	  plus	  est,	  dans	   le	  Cadre	  de	  
leadership,	  certains	  indicateurs	  de	  la	  CI	  (ouverture,	  connaissances	  pour	  soutenir	  les	  enseignants,	  inclure,	  s’adapter,	  
assurer	   la	   pérennité	   et	   la	   vitalité	   de	   la	   langue	   française)	   y	   apparaissent	   (Institut	   de	   leadership	   en	   éducation	   de	  
l’Ontario,	  2008,	  p.	  10	  et	  11)	  et,	  durant	  l’année	  de	  collecte	  des	  données,	  le	  ministère	  de	  l’Éducation	  de	  l’Ontario	  a	  
produit	  plusieurs	  politiques	  en	  lien	  avec	  la	  gestion	  inclusive	  de	  la	  diversité	  (MÉO,	  2009a,	  2009b	  et	  2009c).	  De	  fait,	  il	  
semble	   que	   les	   contextes	   démographique	   et	   politique	   influencent	   les	   conseils	   scolaires	   à	   prioriser	   le	  
développement	   de	   la	   CI	   chez	   leur	   personnel.	   À	   titre	   d’exemple,	   une	   des	   DÉ5-‐	   de	   l’Ontario	  mentionne	   que	   son	  
conseil	  scolaire	  accorde	  de	  l’importance	  aux	  directions	  d’école	  qui	  réalisent	  l’une	  des	  missions	  de	  l’école	  de	  langue	  
française,	  soit	  d’assurer	  la	  vitalité	  et	  la	  pérennité	  de	  la	  langue.	  Dans	  l’optique	  de	  la	  CI,	  cet	  indicateur	  sous-‐entend	  
que	   la	   direction	   fait	   la	   promotion	   du	   français	   tout	   en	   favorisant	   l’inclusion	   de	   la	   diversité.	   D’ailleurs,	   cette	  DÉ5-‐	  
soutient	  que	  son	  conseil	  scolaire	  priorise	  :	  	  

Un	   leadership	   communautaire	   aussi	   parce	   qu’il	   faut	   rassembler	   nos	   élèves	   [qui]	   viennent	   de	   partout.	   […]	   le	   fait	   de	  
promouvoir	  l’apprentissage	  en	  français,	  c’est	  ça	  qui	  est	  le	  plus	  important.	  (5f1.2)	  	  
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L’autre	  DÉ5-‐	  de	  l’Ontario	  précise	  que	  son	  conseil	  scolaire	  préconise	  une	  attitude	  d’ouverture	  à	  la	  diversité	  :	  	  

C’est	   certainement	   un	   personnel	   ouvert	   sur	   le	   monde.	   Notre	   conseil	   est	   tellement	   multiculturel	   que	   quelqu’un	   qui	  
démontrerait	  des	  œillères,	  je	  ne	  pense	  pas	  qu’il	  serait	  embauché	  dans	  notre	  conseil.	  Non,	  c’est	  certain.	  (5f1.4)	  

Toutefois,	  nous	  insistons	  sur	  le	  fait	  que	  deux	  DÉ5-‐	  seulement	  se	  sont	  prononcées	  ce	  qui	  laisse	  sous-‐entendre	  que	  la	  
CI	   n’est	   pas	   priorisée	   par	   les	   conseils	   scolaires.	   Ce	   résultat	   est	   cohérent	   avec	   ceux	   obtenus	   aux	   deux	   premières	  
questions	  de	  recherche,	  à	  savoir	  qu’aucune	  DGAÉCS	  n’a	  parlé	  de	  la	  CI	  des	  DÉ5-‐.	  

Quant	  à	  la	  deuxième	  question	  d’entrevue,	  2	  DÉ5-‐	  (7	  %)	  se	  sont	  prononcées	  et	  ont	  mentionné	  qu’elles	  priorisent	  un	  
ou	  des	  indicateurs	  de	  la	  CI	  dans	  leur	  école.	  Une	  DÉ5-‐	  de	  la	  Saskatchewan	  mentionne	  qu’elle	  priorise	  dans	  son	  école	  
une	  attitude	  d’ouverture	  à	  la	  diversité,	  des	  connaissances	  pour	  soutenir	  les	  enseignants	  et	  une	  habileté	  à	  répondre	  
aux	  besoins	  des	  élèves	  immigrants,	  ce	  qui	  inclut	  d’identifier	  et	  de	  comprendre	  leurs	  besoins	  :	  	  

Dans	   notre	   école,	   en	   particulier	   la	   question	   des	   cultures	   […	   il	   faut]	   une	   sensibilité	   aux	   gens,	   de	   façon	   générale,	   aux	  
enseignants,	   pour	   les	   accompagner	   dans	   un	   cheminement	   quand	   ils	   ont	   peur.	   Un	   cheminement	   professionnel	   et	   pour	  
essayer	  de	  grandir	  dans	   les	  stratégies	  d’enseignement,	  dans	   les	  approches	  avec	   les	   jeunes	  […].	  C’est	  une	  sensibilité	   [aussi	  
envers	   les]	  élèves.	  Tu	  as	  presque	  besoin	  d’avoir	  un	  sens,	  quand	  un	   jeune	  est	  préoccupé	  et	  tout	  ça,	  quand	   il	  agit	  de	  façon	  
curieuse	  ou	  impolie,	  quelle	  est	  la	  raison?	  (3f1.2)	  	  

Une	  DÉ5-‐	  de	  l’Alberta	  mentionne	  pour	  sa	  part	  qu’elle	  priorise	  l’ouverture	  de	  sa	  communauté	  à	  la	  diversité	  :	  	  

Ça	  rentre	  dans	  mes	  valeurs	  au	  niveau	  académique,	  [de	  favoriser]	   l’ouverture	  d’esprit.	  On	  est	  une	  école	  [qui	  participe	  à	  un	  
programme	  d’une	  organisation	  internationale]	  :	  ça	  ouvre	  l’esprit	  de	  nos	  enfants	  au	  niveau	  de	  ce	  qui	  se	  passe	  autour	  d’eux,	  
les	  problèmes	  mondiaux,	  leur	  place	  dans	  la	  société.	  (2f2.2)	  	  

Nous	  constatons	  donc	  que	  les	  indicateurs	  de	  la	  CI	  à	  prioriser	  dans	  leur	  école	  sont	  sensiblement	  les	  mêmes	  que	  ceux	  
qui	   doivent	   être	   consolidés.	   De	   fait,	   ces	   indicateurs	   devraient	   éminemment	   être	   développés	   dans	   le	   cadre	   de	  
formations.	  

Inclure	  la	  CI	  dans	  un	  référentiel	  de	  compétences	  pour	  les	  directions	  d’école	  

Pour	   répondre	   à	   notre	   quatrième	   question	   de	   recherche,	   nous	   considérons	   les	   réponses	   de	   tous	   les	   acteurs	   de	  
l’éducation	  exceptés	   les	  DÉ5-‐	  à	   la	  question	  d’entrevue	  portant	  sur	   les	  compétences	  prioritaires	  à	   inclure	  dans	  un	  
référentiel	  pour	  les	  directions	  d’école.	  Ainsi	  seulement	  une	  professeure	  du	  Québec	  a-‐t-‐elle	  fait	  vaguement	  allusion	  
à	  la	  CI	  en	  parlant	  de	  la	  compétence	  éthique	  :	  	  	  

Il	  y	  a	  des	  enjeux,	  de	  la	  complexité,	  il	  y	  a	  de	  la	  diversité,	  tout	  ça	  peut	  être	  regroupé	  dans	  une	  compétence	  éthique	  qui	  peut	  
aider	   les	  gestionnaires	  à	  faire	  de	  bons	  coups,	  à	  mieux	  analyser	  ses	  décisions,	  à	  mieux	  vérifier	   l’impact	  que	  cela	  peut	  avoir	  
dans	  la	  communauté,	  dans	  la	  société.	  Donc,	  il	  y	  a	  une	  compétence	  éthique.	  (6d1.8)	  	  

En	  effet,	  nous	  supposons	  que	  pour	  analyser	  ses	  décisions	  en	  lien	  avec	  la	  diversité,	  il	  est	  bénéfique	  que	  la	  direction	  
possède	   une	   CI.	   Bref,	   selon	   les	   résultats,	   il	   semble	   que	   la	   CI	   ne	   constitue	   pas	   une	   compétence	   priorisée	   ou	   à	  
prioriser,	   mais	   selon	   la	   littérature	   scientifique	   elle	   constitue	   une	   compétence	   à	   développer	   chez	   les	   directions	  
d’école	   pour	   favoriser	   la	   réussite	   scolaire	   de	   tous	   les	   jeunes	   (Bennett,	   2009;	   Lindsey,	   Robins	   et	   Terrell,	   2009;	  
Matthews	   et	   Crow,	   2010;	   Mc	  Andrew,	   2008;	   Ouellet,	   2010).	   De	   plus,	   ce	   silence	   n’est	   pas	   justifié	   quand	   nous	  
mettons	   en	   parallèle	   le	   contexte	   démographique	   des	   écoles	   de	   langue	   française	   au	   Canada.	   À	   notre	   sens,	   cette	  
compétence,	  qui	  est	  transversale,	  aurait	  dû	  être	  mentionnée	  plus	  souvent	  puisque	  son	  déploiement	  préventif	  peut	  
permettre	  d’éviter	  des	  problèmes	  tels	  que	  la	  discrimination,	  l’exclusion,	  les	  iniquités,	  les	  conflits	  interethniques	  et	  
interreligieux	   et	   les	   échecs	   scolaires	   de	   certains	   groupes,	   problèmes	   qui	   demanderaient	   de	   façon	   réactive	   de	  
démontrer	  d’autres	  types	  de	  compétence	  comme	  un	  leadership	  éducationnel,	  la	  gestion	  des	  ressources	  humaines,	  
la	  gestion	  des	  conflits	  et	  la	  gestion	  du	  changement.	  De	  fait,	  la	  CI	  devrait	  être	  davantage	  priorisée	  en	  amont.	  	  
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Conclusion	  

Nos	  résultats	   indiquent	  que	   l’ensemble	  des	  DÉ5-‐	  ne	  possède	  pas	   les	   indicateurs	  de	   la	  CI	   requis	  pour	  assurer	  une	  
gestion	   inclusive	   de	   la	   diversité	   ethnoculturelle,	   linguistique	   et	   religieuse	   dans	   les	   écoles	   de	   langue	   française	   au	  
Canada,	  ce	  qui	  confirme	  les	  résultats	  d’autres	  études.	  Toutefois,	  selon	  le	  témoignage	  de	  quelques	  participants,	  les	  
DÉ5-‐	   seraient	   mieux	   équipés	   en	   matière	   de	   gestion	   de	   la	   diversité	   que	   les	   directions	   en	   poste	   depuis	   plus	  
longtemps.	  De	  fait,	  c’est	  peut-‐être	  l’ensemble	  des	  directions	  d’école	  qui	  devrait	  recevoir	  de	  l’aide	  pour	  développer	  
les	   indicateurs	  des	   trois	   composantes	  de	   la	  CI.	  Une	   façon	  de	   les	  aider	   serait	  de	   leur	  proposer	  une	   formation	  qui	  
tient	   compte	   de	   ces	   résultats	   et	   qui	   s’appuierait	   sur	   les	   éléments	   à	   incorporer	   dans	   une	   formation	   destinée	   à	  
favoriser	  la	  justice	  sociale	  (Brown,	  2004;	  McKenzie	  et	  collab.,	  2008).	  De	  plus,	  un	  certain	  type	  de	  formation	  pourrait	  
être	   privilégié,	   à	   savoir	   un	   stage	   dans	   un	   autre	   pays,	   car	   il	   semble	   favoriser	   le	   développement	   des	   trois	  
composantes	  de	  la	  CI	  (Dinnan,	  2009;	  Gélinas	  Proulx,	  2014).	  

Même	   si	   les	   DÉ5-‐	   de	   l’ouest	   et	   du	   centre	   du	   Canada	   sont	   pour	   l’instant	   davantage	   concernées	   par	   le	  
développement	   de	   la	   CI	   parce	   que	   plus	   d’immigrants	   francophones	   sont	   accueillis	   dans	   ces	   régions	   (Statistique	  
Canada,	  2010	  et	  2014),	  il	  appert,	  selon	  Ouellet	  (2000),	  que	  :	  	  

[…]	  cette	  conception	  de	  l’éducation	  interculturelle	  [c’est-‐à-‐dire	  des	  initiatives	  éducatives	  qui	  visent	  selon	  lui	  l’équilibre	  entre	  
l’ouverture	   à	   la	   diversité,	   l’égalité	   des	   chances	   et	   l’équité,	   tout	   comme	   la	   cohésion	   sociale]	   et	   de	   la	   formation	   dont	   ont	  
besoin	  ceux	  et	  celles	  qui	  veulent	  la	  mettre	  en	  œuvre	  ne	  concerne	  pas	  seulement	  les	  écoles	  situées	  dans	  des	  secteurs	  où	  la	  
diversité	  ethnique	  et	   religieuse	  est	  plus	  marquée,	  mais	   l’ensemble	  des	  écoles,	   y	   compris	   celles	  qui	   sont	   situées	  dans	  des	  
communautés	  relativement	  homogènes	  sur	  les	  plans	  culturel,	  ethnique	  et	  religieux.	  (p.	  377)	  	  

Dans	  cette	  optique,	  les	  DÉ5-‐	  de	  l’est	  du	  Canada	  devraient	  également	  se	  sentir	  concernées.	  	  

Quant	  au	  mutisme	  de	  la	  majorité	  des	  participants	  par	  rapport	  à	  cette	  compétence,	  que	  ce	  soit	  pour	  indiquer	  qu’elle	  
est	   développée	   ou	   non	   chez	   les	   DÉ5-‐	   ou	   que	   ce	   soit	   pour	   l’inscrire	   aux	   référentiels,	   il	   nous	   laisse	   penser	   qu’un	  
travail	   de	   sensibilisation	   doit	   être	   fait	   auprès	   de	   tous	   les	   acteurs	   de	   l’éducation	   afin	   qu’ils	   perçoivent	   que	   cette	  
compétence	  est	  nécessaire	  pour	  gérer	  une	  école	  de	  langue	  française	  au	  Canada	  et	  pour	  favoriser	  la	  réussite	  de	  tous	  
les	   élèves.	   Par	   conséquent,	   il	   serait	   pertinent	   d’inscrire	   explicitement	   la	   CI	   aux	   référentiels	   de	   compétences	   des	  
directions	  d’école,	  comme	  le	  recommande	  également	  Ouellet	  (2010).	  Selon	  nous,	  cela	  serait	  un	  premier	  pas	  vers	  
une	   plus	   grande	   inclusion	   de	   la	   diversité	   si	   les	   référentiels	   pouvaient	   ensuite	   orienter	   les	   formations,	  
l’accompagnement	  et	  la	  supervision	  des	  directions	  d’école.	  De	  plus,	  les	  DGAÉCS	  comme	  les	  PA	  sont	  probablement	  
les	  premiers	  acteurs	  à	  devoir	  être	  sensibilisés,	  compte	  tenu	  de	  leur	  manque	  apparent	  d’intérêt	  pour	  la	  CI	  et	  de	  leur	  
position	   «	  d’autorité	  »	   vis-‐à-‐vis	   des	   directions	   d’école.	   Nous	   pouvons	   d’ailleurs	   supposer	   que	   les	   personnes	   qui	  
occupent	   de	   tels	   postes,	   souvent	   d’anciennes	   directions	   d’école,	   n’ont	   jamais	   reçu	   de	   formation	   portant	   sur	   les	  
préceptes	  de	  l’inclusion	  de	  la	  diversité.	  Cela	  ne	  serait	  pas	  étonnant,	  car	  une	  recension	  effectuée	  par	  Gélinas	  Proulx	  
(2014)	  et	  Ouellet	  (2010)	  montrent	  que	  les	  cours	  sur	  ce	  sujet	  dans	  les	  programmes	  d’administration	  éducationnelle	  
à	   l’université	   sont	   souvent	   optionnels,	   abordés	   rapidement	   au	   sein	   de	   cours	   plus	   généraux	   ou	   difficilement	  
accessibles,	  voire	  non	  disponibles	  en	  français	  dans	  certaines	  provinces.	  De	  fait,	  comment	  auraient-‐elles	  pu	  parler	  
de	  la	  CI	  ou	  de	  ses	  indicateurs	  si	  elles	  ne	  sont	  pas	  au	  fait	  des	  implications	  de	  la	  diversité	  et	  si	  ce	  concept	  ne	  fait	  pas	  
partie	  de	  leur	  vocabulaire?	  La	  place	  de	  ce	  thème	  dans	  la	  formation	  mériterait	  donc	  d’être	  révisée.	  

Notre	  recherche	  comporte	  certaines	  limites.	  D’abord,	  il	  aurait	  été	  souhaitable	  d’avoir	  une	  meilleure	  représentation	  
de	   certains	   acteurs	   de	   l’éducation	   dans	   toutes	   les	   provinces,	   par	   exemple	   plus	   de	   professeurs	   en	   Ontario	   et	  
quelques	   participants	   venant	   des	   trois	   territoires	   canadiens.	   Ensuite,	   ni	   les	   transcriptions	   d’entrevue	   ni	   les	  
interprétations	  n’ont	  été	  vérifiées	  par	   les	  participants,	  ce	  que	  Gohier	   (2004)	  appelle	   la	  validité	  de	  signifiance	  des	  
interprétations	  dans	  le	  but	  d’augmenter	  la	  rigueur	  scientifique	  de	  la	  recherche.	  Enfin,	  les	  données	  sont	  tirées	  d’une	  
recherche	   plus	   large	   qui	   étudie	   l’ensemble	   des	   compétences	   des	   DÉ5-‐	   pour	   gérer	   l’école	   de	   langue	   française	  
d’aujourd’hui,	  comme	  le	  leadership,	  la	  communication	  et	  la	  gestion	  des	  ressources	  humaines	  et	  matérielles.	  De	  fait,	  
les	  participants	  n’ont	  pas	  eu,	  lors	  des	  entrevues,	  à	  donner	  de	  précisions	  sur	  les	  composantes	  et	  les	  indicateurs	  de	  la	  
CI.	  Par	  conséquent,	  nous	  suggérons	  de	  mener	  une	  étude	  spécifique	  sur	  l’état	  de	  la	  CI	  des	  DÉ5-‐	  ainsi	  que	  sur	  celle	  
des	   futures	   directions	   d’école	   et	   des	   DÉ6+.	   En	   ce	   sens,	   notre	   recherche	   constitue	   une	   première	   étape	   dans	   le	  
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processus	   de	   comprenhension	   de	   l’état	   de	   la	   CI	   des	   nouvelles	   directions	   d’école	   de	   langue	   française	   au	   Canada	  
pour	  la	  gestion	  inclusive	  de	  la	  diversité	  ethnoculturelle,	  linguistique	  et	  religieuse.	  
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