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I n t roduc t i on

François Jacquet-Francillon
et Denis Kambouchner

Le colloque dont est issu le volume qu'on va lire a trouvé son
origine dans une réunion organisée au printemps 2001 à 1 Institut
national de recherche pédagogique entre diverses personnes mteres-
sées au développement de la philosophie de 1'éducation'. II etait
alors apparu qu'une rencontre substantielle, et centrée sur un des
problèmes maieurs de I'histoire recente de I'enseignement, serait
propre à signaler la nécessité de nouvelles recherches et de nouvelles
confrontations dans ces matières, en merne temps qu'a fournir des
suggestions sur les évolutions futures de I'institution scolaireL'intérêt suscité par le colloque de septembre 2003 au-dela du
monde universitaire - auprès des associations, des syndicats et
d'une partie de la presse - a témoigné que ces anticipations n etaient
pas infondées. Avec un partenariat inédit entre plusieurs instituaons

.hirSS cot!»™» K.mWI»«."n* A*"""' "
Frédéric Worms.
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et structures de recherche (inrp, Département de philosophic de
e ucation; Université Paris I, École doctoraie de philosophie ;

lUFM de Franche-Comté, Équipe de philosophie politique et morale
e éducation), cette manifestation, clairement pluralisre et pluri-
isciplinaire, a présenté de fait plusieurs traits marquants, donr le

premier futsans doute Tatmosphère de discussion souvent soutenue
mais toujours courtoise entre des interlocuteurs que tout, dans la
marc e des choses, tendait à éloigner les uns des autres'.

u contraire de ce qu'on pretend parfois, le débat français sur
es problèmes de 1'école est plutôt de bonne qualité, si 1'on songe à
a iversité des contributions qu'il suscite, à leur degré d'infor-
mation et à 1 énergie intellectuelle qui s'y investit. En revanche, les
votes qu il emprunte laissent três généralement à désirer: figées et
ntua isées, respectueuses à Pexcès des cloisonnements académiques,
urcies par certains effets de médiatisation, elles paraissent au total

aussi peu propres à garantir une approche méthodique des problè
mes cruciaux qu à favoriser une évolution réelle des opinions. Dans
es con itions, la moindre des choses, et Ia plus urgente, consistait à
jouer es préventions réciproques (celles, par exemple, qui subsis-

cp? entre les représentants des disciplines traditionnelles et
nn ̂  ̂ í̂̂ nces de 1'éducation), en installant au coeur des débats

jequel les oppositions de type idéologique (celle,exemp e, qu on avance toujours si complaisamment entre

l'École directeur de 1'inrp, et Jean Gayon, directeur de
comporte Hpc ̂  ̂  ̂  ' osophie de TUniversité Paris I, le colloque de septembre 2003 a
Marie-rianap et interventions de Jean Baubérot, Claude Birman,
tier Marie Boillot, Nathalie Bulle, André Chervel, Anne-Marie Char-
François Dnber c '"k- Laurence Cornu, Robert Damien, Jacques Darras,
Philippe Hoffmà Carreta, Marcel Gaucher, Georges Haddad,Kamb̂chner t Ĵ <̂ "̂«-Ftancillon, Laurent Jaffro, Samuel Johsua, DenisKajtan Keck Guillaume Le Blanc, Michel Le Du, Ĥ lène Merlin-
Philippe Raynaud Oliveau-Statius, Antoine Prost, Jean-Baptiste Rauzy,

A n n . .

.. pédagogues >. et « républicains ») ne pourraient aisement se
reproduire. Tel est le rôle assigné au thème de Ia « crise de Ia culture
scolaire », dont Ia definition et le choix appellent quelques motsd e x p j i c a t m n . ^
present colloque, peut être d'abord appréhendée comme une realite
Lnçaise, corrélative des profondes transformations qu. ont affectenotre système d'enseignement depuis une quarantame d annees, et
des nombreuses tensions qui traversent en consequence 1 -nstitution
scolaire. Chacun aura gardé à I'espnt les fmalites explicites de
chansements : en portant à 16 ans le terme de la scolarite obliga-Írê (loi de 1959̂  entrée dans les fairs en 1967); en creant une
continutó de 1' « ordre » primaire et de 1' « ordre » secondaire ,us-qûlorrséparés, et en instaurant une véritab e école moyenne (ceg
1959 • CES 1963 ; collège unique, 1975), lis garantissaient a tout
élève ' dans le cadre d'une nouvelle démocratisation de ' ensei-
gnem'ent la possibilité d'accéder aux etudes secondares et d effec-mer un passage régulier de niveau en niveau )usqu aux degres lesT hLr, L'afflux des populations concernees, par vagues succes-iii " M lycLVi. d.. u„i.e„w. «send,, le phéno-^ Jl Lcsification dont I'aspect positif fut ce qu on appela
r ioŝn scolaire » (avec ses milliers de collèges construits en1 « , , , On sait également, par de nombreux travaux
une dizaine d j.^ntoine Prost, de quelles hésita-
parmi sur les formes de pédagogie I'institutiontions sur les stru s'accommoder. Par « crise de la culturedu « college """1" " J ici particulièrement Paspect intellectuel
ie t 'U i "«Í r r r " " " * "dans les P'a"''"" ̂  L" donL certes d'emblée comme une réalitéLa culture scola g„̂emble de connaissances (celles que
complexa, «̂«"'"̂"̂^̂usidérée dans tel de ses moments et de sesI'institution f principe), un ensemble de formes et
degrés, vise ̂  û faisant système avec les premières, et
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La crise de la culture scolairc

prêts à être assumés. Cette complexité signifie que Ia culture sco-aire est sensible à diverses formes de mutations, qui peuvent avoir
eur origine três loin au-delà de I'institution. Si crise il y a, elle est
done nécessairement multifactorielle : elle fait intervenir aussi bien
es p énomènes globaux comme Ia remise en cause des príncipes
autorité dans la société moderne, ou Ia perte de crédit des idéaux
umanîes de Ia culture personnelle, que des processus plus iocauxet es décisions de nature pédagogique, comme Tintroduction
es ̂ «mathematiques modernes » au lycée dans le cours des

années 1960, ou bien le caractère de plus en plus exclusivement for-
exercices préconisés sur les textes littéraires.

drnettons toutefois que Ia crise dont il s'agit se traduit à titre
essentiel par un doute ou même une incertitude persistante sur cc

vaut d être enseigné ; par Ia mise hors d'usage de tout modèle
eterminé de Ia formation générale ; et du même coup par un nou-

veau défaut de communication entre les enseignants, les élèves et
eurs families : ces difficultés auront été encore aggravées par
absence prolongée de réflexion publique sur Ia catégorie de pro-

blèmes ainsi désignés. Cest ce déficit de réflexion qui frappe le plus
dans la maniere dont a été gérée en France, voici trente ou quarante
ans, Ia « démocratisation » de Fenseignement secondaire. L'avène-
nient des mathématiques comme discipline reine, le recul de Tétude
des ceuvres littéraires, le dépérissement des langues anciennes, le
tournant communicationnel des langues vivantes, le nouvel accent
placé sur les éléments structurels dans 1'enseignement de Thistoire,
1 abandon des travaux manuels au bénéfice d'une « technologie »
assez incertaine: toutes ces mutations se produisirent comme
d elles-mêmes, sans discussions préalables, et sans susciter du côté
de leurs promoteurs un véritable enthousiasme, ni, du côté de leurs
adversaires, une protestation immédiate et considérable.

Que Pon songe, par comparaison, à ce qui advint à Pautre
extrémité du xx'' siècle, avec Ia préparation de Ia grande réforme
de 1902, qui implanta dans Penseignement secondaire les sections
modernes à côté des sections classiques. Le fait est d'abord qu'on
avait disputé de ces sujets depuis fort longtemps - le problème

I n t r o d u c t i o n

ayant surgi dès le Second Empire avec la « bifurcation » de For
rou!, puis avec les « cours spéciaux » de Duruy, et resurgi au debut
de la Troisième Republique, quand les remises en cause liees a la
défaite de 1870 mobilisèrent des plumes relies que celles de Renan,
de Michel Bréal ou de Jules Simon. Mais en outre, au cours de
Pannée 1899, la commission parlementaire présidée par 1 ancien
ministre Alexandre Ribot procéda à une vaste enquête avec près
de deux cents dépositions émanant d'ex-ministres de 1 Instruction
publique, d'académiciens, de professeurs du College de
des différentes facultés (lettres, sciences, médecme ou droit), d ms-
pecteurs généraux, d'administrateurs (notamment proy.seurs), de
professeurs de lycées, mais aussi de representants d mterets divers,
enseignement libre, associations, sociétés corporat.ves etc.; a quois'ajoLrent plusieurs centaines de réponses ecntes a des questionnaires envoyés I'un aux recteurs et aux mspecteurs d academie,
1'autre aux conseils généraux et le troisième aux chambres de com
merce le tout se trouvant consigné en cinq epais volumes.

S'agissant des réformes de Ia V République, d'une bien plus
grande portée encore, que substitua-t-on à cette consultation en
rède des autorités académiques et des corps constitues ? La reponseTsf rín - si ce n'est, notamment à partir de 1981, une commande
Sulière de rapports adressée à telle personnal.te ou a telle commission constituéfird hoc, et depuis 1998, le recours a des enque esd'opirhon plus ou moins larges sur Ia base de questionnaires preela-boré dLs Ia longue suite de ces discussions Ia Commission Bour-bores. Uans g première, mais aussi de fait Ia seule, a abor-
f r nt fa cuestion de Ia substance de 1'enseignement. Sonder de ̂  n,ise en place du Conseil National des
rapport P p^ation des Instituts universitaires de
Programmes, q" des innovations de Ia loi Jos-formation des ma.tres 1 unej
pin. Loin de se trouv , g Ia démocratie athénienne
avaient P'®<=® ̂  dans I'ensemble de ses aspects était ainsi

p-frdJlS d-oriP. polidqu., à ™ con,i.é «
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Tt^pünsab\e dc s i 1 - ■
o^^a/i/sé, à qu/n;,« ' I Pft-'^tiiK' cic-|.i tlít que seraíf'̂oú uníversiraires -l̂ * '̂ * ' íí''arui dchai ti.uional sur Tecole "
du monde de Ia ■ ft-'prcseiiraius (.hi nioiule seienriiiqi'̂

absents. ^t-'-'^teraicnr c-ii ranr que tels prariquenH'"^
H»st

cipalement relevé ̂ ""ançaíse de Ia culture scolaire air prín-âfa/e d'uji certain vnl ̂  politique - avec Ia conjugaison
d une certaine inc niatière tie tlémocrarisaritiii

'déaux éducatifs ̂  ̂  a îssaiit de Ia d(}finirií)n de nouveauN'

wSi.'e'rrj - l a c r i s e I V c f°'aux, si 1'on compre av l 'tins scs l essorrs pr imer-
Iĵ ançaise à son école ê - '"'T''"" ''P̂ ísé de la population

institution scohir d'attentes contradictoires
3pnrs. On pourra assur^ ~ de la part de ses" pas donné lî n '"̂ 'gretrer que le.s prohlònies à traírer

à savoir si cette ir ' ̂ '̂̂ "onaissance publique plus résohie :
^^^^de]acrisedontVJ.̂  une cause ou pintor un
-^del-écolepeor b légitimité des choix culm-fffmes directement Doliríl̂ '̂̂ ^ l"rsc|Li'cllc Pesr, en'tion politique oü tonr néaninoins au scin d'une rra-
^ergence des intérêK n - discutahie, et oü IaIa crise francakí- ̂  chaque fois défier la conciliation. Si
^̂ stée en souffrance cr» ̂  ̂  <-'uIture scolaire est en quelque sorte
est-ce que le politique jamais afírontée, sans doure

Le politique - abord reciilé devant cette complication,
effet; dans hUniversii-é í̂ eulemenr. II faut bien le dire en
í̂fíque et intellectuel et en général dans le monde scien-école reste, à tout questions relatives à

quions d'historiens Hp ̂ ssez minohtaire. Non que nous man-
crer à ces questions b ou de didacticiens pour consa-
rnathématiciens de lirtr grande part de leurs recherches, ou dechir sur le devenir de l'écn/Ĵ '̂j- ̂  P̂ 'losophes, etc., pour qui réflé-

'̂ hez nombre d'esurirl'̂ n̂ n'̂ - forme d'obligation civique.e les, scepticisme et distance préva-

/ III rod iicti on

lent : soit qu'ils ii'eprouvent pour la transmission scolaire qu'une
CLiriosite fort modérée, soit qu'ils désespèrent d'inflechir par
quelque proposition que ce soit révokinon d'un système qu'ils per-
qoivent gigantesque et ingoiivernable, asstirément régi par des lois
fatales, et̂ otit it fait intolerant i I'exercice d'une queiconque auto-
rité. Stir le chapitre de l'école, il arrive ainsi que les réflexions les
plus utiles ne rencontrent guère qu'une indifference polie, comme si
les affaires conceniees étaient coniuies pour être inextncables, en
consequence pen attrayantes, et peut-ètre avec cela passablement
siibnlternes en coniparaison d'autres interets.

Faiit-il des lors se résigner an désinvestissement public des ques
tions' relatives à la culture scolaire, qui seraient ainsi abandonnécs
au règne d'une obscure fatalité ? L'initiative de notre colloque
resulte d'un pari tout contraire, avec pour le court terme, de la part
de son comitê d'organisation', tine ambition que I'on peut caractéri-
ser comme suit i grace à I'elargissement maximal de la palette de
competences et d'engagements intellectuels representes par les parti
cipants déplier au maxiimiin les dimensions sous lesquelles le pro-
bleme'de la crise de la culture scolaire peut être aborde.

Cette ambition valait certes renonciation a une autre plus syn-
thétique, et d'abord à 1'idée qti'il soit possible d'indiquer pour['issue de la crise autre chose que des directions eventuelles. Elle
impliqiiait en revanche tme double volonté : volonté de restituer•uix problèmes posés leiir consistance philosophique, en rendant a
a crise moderne des modèles éducatifs et de 1 autonte pedagog.que
tme forme de nécess.té qui vouera à 1'insuffisance les explications de
ty e trop purement politique ; volonté d associar aussi etroitementque pos ibl dans 1'analyse de ces problemas les contributions desd férentes disciplines, et d'.nsciare cette analyse dans un lieu intel-lec ue dégagé dls querelies de territoire. Nous tenons pour domma-
geable qtt dans l'Université française, et pour des ratsons qu il

riiudc Birman, Marie-Clau(3e Blais, Laurence Cornu,1. Participèrent a ce con ' ,3^1:^0, Denis Kambouchner er Pierre
Sophie Ernst, Prançois Jacquct franc
S t a t i u s .
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re^r/^F tóaillt-r, la philosophic tic rctlucanon soitspec/âj/re confidcmit'lk- cr tpiasi mari;inalc, alors méme
vlt grandes decisions de príncipe relatives aux missions de
sonr tnnr̂ '̂  ̂ "̂lenus des formations, aiix nicthodcs priviléííices

fn rmf ' Í ' '■^ rVis ions ph i l osoph i t i ncs t i n ' une
aussi réJlexion aurait du preparer. Mais nous tenons
Wner a um-̂  ' *»̂ ophie de 1 education à promoiivoir ne saurait se
Î'sditionnek purement speculative de tiuekpies prohlènies

classiques su; 1 coinmcntaire renoLivele des rextes''que, et ellê d̂ ran̂ r̂ IMi"'' «-l̂ -vra sc voiiloir pra-
des autres discinl' ' '-'l|e-ineine au-devant des contributions
indifférente à témoigner non seulement qu'elle nVstmais qu'elle est ̂ ^̂ irce d information et de conceptualisation,
parce qu'il y o recherche d'une ceuvre commune,
Sophie SÍÍ7CÍ0 se;7c;, pJi'losophique en dehors de la philo-Pole de latent n'ont jamais eu Ic mono-
ici réunies délivreronH'̂ ^̂ ^̂ ' espérons que les contributions

Un mot s'impose ouverture et de ce partage.
'ci public. Issu du coll définition er la structure du volume

deux feptembre 2003, ce volume s'ecarteD ' ^ne p lT "L ÍT Ac res .ou d'interventions ai P'risieurs textes de communications
revanche, on trouveralcHp T P" être recueillis. Enetre prononcée, ainsi a ' contribution qui n'avait pu
intervention faite au co soliicité a posteriori à partir dkme

perspective de la ore discussions. Par ailleurs, danscté notablement rem Pul̂ Hcation, plusieurs contributions ont
D'autre part ces mnf l"

qui ne correspond miP regroupées selon un ordre
seances. ̂  globalement à la distribution des différentes
'aire; ent'íepre"d'̂d''êxak'̂ '̂T'r '̂ f̂Mtions de la culture sco-de la culture scolaire formation des principales catégories
savoir qu'elle circonscrii-̂ '̂ ^ recouvrent d'une part les domaines de

une epoque et dans une société données

(exemple, les humanités)̂  et, d'autre part, les notions communes qui
caractérisent et organisent ces différents domaines (exemple : Ia
notion de culture géncrale). Les contributions ici présenrées
s'attachent notamment à comprendre 1'institutionnalisation de Ia
culture scolaire. Elles y découvrent 1'ensemble des processus non
pas seulement gestionnaires mais créateurs de cette culture et des
types d'autorite correspondants, ce qui explique ieur efficacité sur le
long terme.

Une deuxième partie (Culture scolaire, pédagogies et politique),
met en rapport les conditions pédagogiqiies de la transmission sco
laire avec les príncipes « politiques » qui ont pu et peuvent toujours
la gouverner. Dans une telle causaliré, la « pédagogie », dont
Pavènement remonte sans doure à la Renaissance et au développe-
ment des studia humauitatis, ne renvoie pas d'abord à la rationali
sation technique de métiiodes, dispositifs, etc., mats à la traduction
d'idéaiix qui dessinent le commun d'une société, ou mieux, d'une
Cite. C'est la une premiere manière de saisir, aii-delà des évolutions
bien connues des systèmes éducatifs, les contradictions qui désor-
inais boLileversent les modes d'éducation dans routes les sociétés
démocratiques - par exemple la contradiction enrre les fonctions
socialisatrices de récole et les espérances individualistes des famil
ies, ou bien la distorsion entre les finalités intellectuelles et les finali-
tés morales de renseignement.

Une troisième partie (Les disciplines et le choix des normes),
mterroge ces modes d'organisation internes de la culture scolaire que
sent les disciplines, c'est-a-dire des cadres fondamentaux (de nor
mes de valeurs et de correlations) dans lesquels sont programmées et
articulées les connaissances prescrites. Pour pénétrer cette fois dans
la crise telle qu'elle est appréhendée au jour le jour par les ensei-
enants eux-mêmes, cette partie interroge 1'évolutioii des cadres nor-
matifs traditionnels des disciplines scolaires, et propose differents
diagnostics pour ce qu'on peut appréhender comme leur transforma
tion voire comme lent effacement pins on moms programmé

La anatrième partie (Dértiocratisation et cnttque des hierar-
chies) vaut peut-etre encore davantage comme un appel à la
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reflexion collecrivc, er comporre pour ce t.iire Acs exposes Jonr on
,1 ̂  '̂ srimer les positions divcr̂ cnrcs - chose posin\c lIcs iorsqu II s agir de s'cngager sur la voic dc la dclil̂ crarion ci dc la deci

s i o n . h s t i c i e n o u e s r i i i n i i r / ' » ' / . 11 ♦ / . f . . . 1 . i

constiruer la limite d'une certaine sequence historique, nous ne
sa\'ons pas encore précisément ce que devrait et ce que pourrait être
te programme scolaire d\ine veritable education democratique. Du
moinŝ est-il certain qiren cette matiere il y aura moins à restaurer
qu a réexaminer, et dans une certaine mesure a léinventer .

e s

d e
i W

P ((■ sur I egaiisation deniocratic|iie, en relat■"K laftjnnation dcs idc-aux dc ailtiia-; relation iraproq
sque ce qui a pu ctre dans Ic passe aFflrmation dcs itléaux de eu
est ans e mêine temps appeíé à se reFormuler pour intégrer

exi(,̂ nces toujoiirs rcnoiivclícs dc la justice socialc.■ cinquième ct dcrnicrc partic, oil a rcgrmipc Ics actcs
J, 5^ londes. L unc d'elles, sur L'cciAc réiniltUcíii/w •• ''
P ̂ "'ow-d'hui, a réuni autour d'Aiitoiiic Frost ct dc scs travaux PHi"I'Ppe Raynaud et Jean-Baptlste Rauzv ; uiic autre, coiisacrée an
Nouveau prohlhne de Idiitoritc. a été ccntrúc sur les tliòses d'Alam
Kenaut, avec les contributions de Marie-Cilaude Blais, Francois Jac-
quet lancillon et Frederic Worms ; une troisième, intituléc ; C.///-
ííre, enseigjiemejit, soaété, a cté I'occasion, pour Robert Damien,
aurent Jaffro et Pierre Statius, d'interrogcr Marcel Gaucher sur sa

conception des rapports entre ces trois spheres.
^ rniné Péquilibre éducatif ancien - typiqnement

republicam quoique issu des politiques antérieures du xix' siècle -
entre des visées individualistes d'épanouissenient des facultes
urnaines et la formation holiste d'une personnalité conformiste ,

que « sujet », porteur de quel système d'attentes, arrive désormaisa ecole ; de quels príncipes de légitimité Pécole d'aujourd'hui pent
se prevaloir - tels sent quelques-uns des problèmes cardinaux que
ces tables rondes ont permis d'aborder. Chacune pour sa part, dies
auront contribue a confirmer ce qui n'aura que Papparence d'une

nclusion negative ; c'est à savoir ; parvenus à ce qui semble bien

I OiR. soicnt rrmcrcirs pour l«,r prt-c.cus soutien Mmc Annc-Manc Pernn-
Naff..kh et M. Fnunanuel Praisse, ancenne directricc et J.rectcur de I INltr ;
MM. Michel Kaplan et Pierre-Yves I ienin, ancien president et president de I Universite
I'aris I ; M. lean Gavon, ditccteur de I'Ucole docrotale de philosophie ; Mme Annick
Jaulin, directrice de i'ui H de philosophie ; M. Prançois Vilhen, d.recteur dc 1 tul-.M dc
i-raiK-hc-Comtc, ;iinsi que M. Pierre-Henri Tavoillor.
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Histoire et définitions
de Ia culture scolaire



Formes de culture,
programmes et pensée pédagogique

à ia fin de 1'Antiquité
Philippe Hoffmann"^

L'expose que je vais présenter ne prétend pas embrasserI'ensemble de 1'Antiquité gréco-romaine, d'Homère aux debuts de
I'Empire byzantin, et privilégiera un épisode final, mais exemp aire,
de Paventure de la « culture scolaire » dans le monde antique . ce ui
qui sVst joué dans les « écoles » philosophiques néo-platoniciennes
actives en Méditerranée orientale, dans un triangle joignant t e
nes, Alexandrie et les régions de Syrie et de Haute-Mésopotamie
aux iv̂ -vr' siècles de notre ère. Ces « écoles » semblent
un mode d'organisation et avoir fonctionne selon un
«culture scolaire», des programmes strictement
doctrine de la relation et de I'action pédagogiques .
mement liés à la philosophie de tradition « p atom
furent Pultime refuge de la culture hellene.
nisme finissant, arc-bouté en une ultime tentative
la christianisation definitive de 1 Empire.

École pratique des Hautes Études, Paris.
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ciím?ff̂ee«rcuk'u°"u ̂ur ce que l',,,, pcurruir uppeler le» reSSe r T ' ' •Ant.qture dire rar-
"̂?"e un monde oil To " '"«i different de I'AnriquiU- - cias-

p\a\santerie parfoi^ trcs éloi^nc dc ratniosplière
j.T,?,'^'^''^ParSocratedansT^'^ entrelicnsJ Athenes. Une comparatò, -'H' l-s ̂ vn,nase.
'̂ ''àeux nmvers, esr un nlnT' snnpi.Ciée,
,..>ns íe monde nécessaire.par Ia dtuSi";' ''"«'H.tnee pamia-re, Er
cn" r": à Ia fo f'"" e er de Iasattache à parfaire- 1 ® l áine du jciiiie hommc
T' ^PPrend 1. P--'"-- - c-csret insf" '« ^P^"act t] " ' P"«-
e s t u n e ® P l a t o n e / s y i n b o l i s é c p a r l e s
hostile ^"^""lême d'esse,r Phil'«<)phie,

d'asseE"'®^̂ straites erV '
•̂̂ •̂ mation m • ̂ "̂ férature er I'̂ i ' '̂ ■"■stique », il est sou-P«ndre des d'̂ '̂ -̂  ̂  façonner le jud un programme de«ntin̂ ent "-atumént pE"P«ndre des H- ̂  façonner le ii,„„ '̂ '■'̂ "oe un programme d

contingenre ̂ "̂ '̂ 'Ons, notarnmenr d'un bomme appelé àd« ValeursE'''̂  ̂ '̂ ton fondTsu"̂  l'"' Pti'iivers de Ia
politique ind- ®""delà même sur I science des Formes ettionné pa^ "̂ hle d'un sa^ ''Idée du Bien - une"" '°"g cursus prô dlE"'̂ "̂  lui-mêmc condi-
, P'-^Pedeutique. Isocrate et Platoit

rheuT''''̂ '''Amiqlf,'''''"'''d. Londr« ÍqÍ',"' "̂ "rld of Late A,,t,-d e ^ ^ 0 - 7 S o à / , r J r ' f ' T ° S ^La disparit !., Paris Univl ^^95) ; du même
dans\-E Chlliin'cl' (̂ d̂. franç. :. " ^"ons d'emblp.» 1 ^"'p/re ro»i^- j ^^^onique des dernicrs

""^"atoneti , " '^tojre >, r, Seui l 1940 r t'''socrate. ' V trouvern '
n o t a m m e n t d e u x

16
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s'opposent eux-mèmes au mouvemcnt multiple des sophistes, mais
tous s'interrogent sur Ia possibilite dVnseigner Ia « vertu politique »
qui tormera le citoyen. La formation du citoyen ou de 1'homme
politique est la finalité commune, sous des formes diverses, à traversles options théoriques et pohtiques différentes des uns et des nutres
- on sait Lhostilité de Platon à la démocratie -, de tous les acteurs
de Ia vie intellectuelle à Lâge classique : sophistes, orateurs, philoso-
phes. La posture idéale est celle qui consiste, pour un citoyen de ia
Ciré démocrarique, à se lever pour monter à Ia tribune et « conseil-
ler Ia Cité » sur ce qiLil est juste et utile de faire ; pour cela il faut
tout à Ia fois du jugement, de Ia culture cr du savoir, une capacité à
user des opiuious partagées par le corps des citoyens, mais aussi Ia
maítrise de Ia parole délibérative et persuasive. Persuader les hom-
mes par une argumentation : telle est la fonction majeure dii logos
grec. Le style de vie « politique » (bios politikos) est Pidéal commun
que le fameux « demon » interdit à Socrate d'embrasser, en une
rupture inaugurale ; la philosophie commc choix de vie fondamen-
tal se définit chez Socrate par le refus du bios politikos, et Poeuvre
de Platon, en rupture elle-même avec Pexemple socratique,
s'artachera'ensLiite à fonder la politique sur la dialectique comprise
comme science des Idees.

L'essor des savoirs positifs est Pun des traits majeurs du
« miracle grec » à Page classique. L'esprit de la sophistique n'y est
pas étranger, et les reflexions sur le langage et ses usages donnent
déjà le branle à la théorie rhérorique, à la dialectique et à la gram-
maire. Les auteurs du corpus hippocratique fondent la medecine, et
[•on assiste à I'invention de I'histoire avec VEnquete d Herodote et
[•analyse rationnelle à laquelle Thucyd.de soumet la guetre du Pelo-
ponnèse. L'Academie de Platon et le Lycee d Aristote sent a biendes égards ce que nous appellerions au,ourd hu. des centres de
recherche. L'oeuvre de Platon (et notamment le programme pedago-
gique de la République, livre Vil) nous fait entrer dans le foisonne-
ment des sciences mathématiques : arithmenque, geometne, mats
aussi astronom.e et musique (on connait I'mscnpt.on qui garda.t,
dit-on, Pentrée de 1'Académie : « Que nul n entre ici s il n est geo
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^ que le milieu aristorélicien élargit les perspectives
^ nature, aux animaux et aux plantes - auxquelless est particuherement intéressé Théophraste. Le goÚt de lobser-

Ipc ̂  ̂  ̂ âlité des choses, des collections de hiits s'etend à tousomaines, y compris à ia critique iittéraire. Aristote rassemble
^̂ "stitutions » des Cités grecques, et de ce travai! seule sub-
^ institution d Athènes, sauvée par un papyrus retroiivédans les sables de 1'Egypte à Ia fin du x,x siècle.
a p i osophie, quant à elle, est un phénomène inteilectuei et

^ cia majeur dans toute i'Antiquité% depuis les temps lointains oüaes rivages de 1'Ionie à ceux de Lltalie du Sud - fleurit Ia pensée
presocratique » jusqu à Ia fin de LEmpire romain, et elle se carac-erise es ses debuts par un pluralisme des écoles, enrichi à Page hel-

enistique par 1 apparition de Lépicurisme (héritier du matérialismea omiste de Leucippe et Démocrite) et du stoícisme, illustré par
enon et Chrysippe. Au ir siècle de notre ère encore, I'empereur
arc urèle établit à Athènes quatre « chaires » pour Pensei-

gnement des philosophies platonicienne, aristotélicienne, stoicienne
ct epicurienne.

Dès le III siècle de notre ère, le paysage inteilectuei change : Ic
neojiatonisme, « inventé » par Plotin, un égyptien actif à Rome,va evenir, en une synthèse du platonisme et de Paristotélisme

avec aussi des éléments stoVciens -, Ia philosophie, et les der-
niers siecles de PAntiquité connaissent Péciat des écoles néo-
^ caractérisées par Ia constitution d'une véritable
orthodoxie philosophique dans le contexte de Ia polémique
centre es diverses formes de christianisme (gnostique comme

rapport de Ia philosophie aux sciences senio 1 le . nous reviendrons plus loin sur Ia fonction propédeutique

Une iniv"!'' Saffrey, « "Que nul n'entre ici s'il n'est géomètre" {en grec].
Grecques, 81, 1968, p. 67-87;

de I'Anf- .f. , neoplatonisme après Plotin (coll. « Histoire des doctrinesde 1 Antiquite classique «, 14), Paris, 1990, p. 251-271.
« Essaic Hadot, Q« esi-ce que la philosophie antique f, Paris, Folio, coll., (spec. p. 32 sq. : Les méthodes d'enseignement: Père du commentaire).

de Venkuklios paideia, qui intègre un quadrivium distinct du déve-
loppement autonome des sciences mathématiques, de I astronornie,de Poptique, ou des techniques d'ingénieurs. La philosophie ne fait
plus couple, depuis longtemps, avec la gymnastique : la « haine du
corps » est commune aux paiens et aux chrétiens, comme leur estcommun un climat spirituel caractérisé par « la montee des amis
de Dieu » (Pexpression est de Phistorien Peter Brown). La reconci
liation de la rhétorique et de la philosophie - phenomene inteilectuei majeur - s'accomplit en un raffinement des techniques peda-
gogiques : PAntiquité tardive voit se realiser la forme parfaite dePÉcole, en même temps que se développe un mode de P̂ ŝee ̂Pon peut, déjà, qualifier de « scolastique », et sans la connaissance
duquel on ne peut comprendre le Moyen ge.

U phénomèn. i, r ■mst.m U ^ i„i,i.ta.n. I. hi,!, (la..
du latin, notre mot « ecole , g
ofmm) c'est-à-d.re vie intellectuelle authentique.
rise la dimension « hberale Théétète (172 c -
Comme le dit Platon dans un p qui pĝ e dans les tri-176 a), le Ph>'osophe se dist.ng clepsydre : il prend tout
bunaux en ce qu il n est pas e ou I'enquete qu'il a
le temps dont il a de tbème de discussion au cas ou
entrepris, et il peut meme g intéressante. Le mot
surgit une question plus ""po manière « libérale » deskholè signifie done ĵ îgner le contenu - les leçons - de
serapporterautemps.avant d . elle-même. Une autrel'activité d'enseignement, p fundamental » (hairesis) - en
notion essentielle est celle du ĵ .fine _ qui définit Tidentité,
matière de style de vie Çomme adeptes.
notamment Tidentité coUecnv , nienant parfois
Car une « école » est couramment un gro f
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« ê r r e - a v e c > > } ! e n u > r s n / i o n s t a ( l i r t .
des discinles enir̂  7^ sunoiisia du niairrc et des disciplt-'S, et
et du Disc ip le esr cr pcrsonncl lc , du Maít re
c e l l e d u p r o f e s s e n r p l u s a i i c i c n n c q u e
tionnelles qui sont i ri'""'-'"' '-T slriicriircs rela-

ilouT» i-L™"'
tcw (PlatoZ Ansí^ry'"" ''rM ""«s éléments d'identité erdont 'm'-'"'''"''' à qui ellc doir
oeuvres écrires ; D l-c' ! i conserve er ctudic Fidòlcnicnr lesen une exégèse de ce r tionnées dans 1' 't école ▶' consiste
^'explication sert de iuitorité et dont hien souveiit^ois innovantes. La le pi'oductions dogmatiqueŝ  par
ia lecture de commpn^ commenté est acconipagnée de

sur ce texte. Un exemple
Plotin due à Pornhvrp ° '̂ "'̂nseignement est offert par Ia Vie de
"^aítre : ' decrir en ces termes le travai! de son

fnnes stoíciennes aussi bieVanp̂ "̂' apcrt̂ oive, Ics doe-
,̂̂ Ployé aussi le traité d'Aristol̂ LTwtrouvc frcqucmmeiit' ̂ PPelle théorème. que " "'ign<>rait rien de ce que

optique ou musique ■ lui-mômn""̂  cn géométrie, arithmctique, mccanique,er a fond ces disciplines. Dans seT'̂ " ̂  prepare à travaü-
P^r exemple ceux de Sévérus H 1're les commentaircs,
^ Atticus iplatoniciens} et narmi i Numénius, de Gaius oud Alexandre, d'Adraste et kutr̂  Pcnpatériciens ceux d'Aspasius et

n'empruntak absolumem ri Ma.s Plo-a ces commentaires, il était au conrraire

t"al®An'Lc'1" elípâ; a"!!""'"''' Sp.ntua-p- 43I4S9 a bSn "-e Relfou^O 1™"' " ^piri-
"!■ New York 1986.deux facteurs décisifs''̂ ?̂ "̂ '̂  '''''"̂ ateur ou dû nhil '■'= " guide spiri-

dmension pédagogique et form « l'amitié - On l" """ un jeune homnie °™atr,ce de Ia relation pédér?,- <"" passant Ia
Peaerasuque entre un homme mür

2 0

pers.mncl ct .ndípcndant dans sa rétlexion théürique, apportant dans ses
investigations I'csprit d'Animonius. II achcvait rap.demcnt et, apres avo.rd.tnnd'en pet. de mots le sens d-u..e thóorie protonde, .1 se ievait. »

À la suite de ces explications de textes. qi.. constitua.ent en prín
cipe la premiere partie du cours de philosophie se deroulait la dm-tnbò, c'est-à-dire une discussion libre au cours de laquelle des ques
tions étaient posces au maitre, des ; "lofffrnr• ' rrpQ vivmt de te es diatribai est ottert par
reexamines : un exemple tres \i\aiu uc ici
les '< Entretiens » d'Epictete.

a-" !!•

u d „ . : r r . r ;
ques conceptions ' d'abord, caractérisent les tecbni-
t é e s p a r t o n s . Q u a t r e t r a i t s , c o n s i d é r é s
ques de formation de la Grece PAntiquité. lis se laissentcomme des 1'oralité, la mémoire, Pautorité.
resumer en quatre mots . la v , instruction », et
Nous leur ajouterons une _ ^i^de considérée par la
P « exercice » (ou tríade stmcturant toute action éduca-
plupart des auteurs anciens cotive possible. f„,n„tion » (le mor grec est paideia) n'est

En premier lieu, la « for • d'exercice et de
pas seulement affaire de discour ( g
vie : la philosophie, par ^ gn Eadoption d'habitudes
résulte d'un choix fondamentai, .̂ rive de modèles exempiai-
déterminées, est conforté par 1 imita i ̂  ̂  chaque instant deres (un maitre, la figure de Socrate...) et

1. Porphyre, Vie de Plotin, dassique », 16} Paris,V/r- dc Plotin, II (coll. « Histoire des doct ^ " dins
1992, p. 154-157 et commentaire p- 262 sq. ..y,̂  de Plotm », danstale de Marie-Odile Goulet-Cazé, « L vol. I, Tniimix préltminaires et index
Luc Brisson et ai, Porphyre. La Vic de p̂ q̂uité classique », 6), Pans,
grec complet (coll. « bLstoire des oc plotin).
p. 229-280 (notamment p. 262-270 su
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doctrine, fút-elinjhfn ̂oonaitre les elements essentieis d'uneet Ia vie même - les norm en taire - par lexercice
conduite. A des titres di ̂  '̂ ôtes, intériorisées er éproiivées, de Ia
philosophique et de \o polarité du discoursécoles : le discours dv ^ s'ohserve dans routes les
PKc'estapprendria ̂  vie, car philoso-Ia vie même, en tous philosophic doit tcndrc à srviiserEn deux/ème heu, d íutt 7 '
un privilège de Toralité d , ^ pnmat de Ia vie est lie
distance entre la cnnd'.,n̂  ̂  ̂  tnémoire. II y a certes une grande
^hèdre, la pratique mpm"!í'^ni I'ecrirure dans le
quantité immense des écr> a ~ écrivain philosophe - ef laton ; et ie rapport de 1/ ̂ ^̂ .̂ êesseurs néo-platoniciens de Pla-
1 ecnture est une question platonicienne à Técnt et à
tci. Mais disons, pour ""tJs ne pouvons traiter
mune » (sunousia) et le carĴ ^̂ ' dimension de Ia « vie com-

Ptofesseur étanr P^tsonnel de Ia relation pédago-
privilège c "naintenir à° Po"?'""a fortem#. au rôle ri "i^ 1'Antiquité, un
à Ia mnê °PP°sé un usage nh f ""«moire - i'on sait que Piaton

soX,t'-°Phique de ia mémoire « vive »
laquelleilfa "r «gaiemp ®®""ple remémoration pei-'a forme du T '"'«rvenir les ' r question complexe, dans
i c « / « i n e r u n e r U A . . " u e m e u r a i r a ^ l e stextes, de vérifí ^olumen il d ® antique-: tant queI" siècle de notre '■®^®'"«nce, et Pi!!"^"''-®" T
aux texte<! tnodifia nr í y^tition du codex, à partir dumemes. Mais f, P;°/°"dément les conditions d'acces

J ^ certain que la mémorisation^out au loTg'dH>r'' /. ...
Paris, 1995, montre que

miauJl et intéri? "otre comme un « mode de vie »
2 c e r t a i n e s f " ^ " " d e , s u r r a d o p t i o n d ' u n e

( b n f r P r o p o s J e a n í r e c h e r r . c o n s c i e n c e « c o s -^«nferences UopoTd ^ la Nature, etc.)-
2001, p. f.73' à la Renaissance, Paris

Formes de culture, programmes...

d'Homère, des poètes, er des diverses autorités fut la norme pendant
route 1'Anriquité - bien différente, sur ce point comme sur d'autres,
des conceptions plus ou moins implicites de nos contemporains !

Enfin, dans un autre registre, il faut insister sur la notion multiple
dFautorité. Dans l'Antiquité, il n'y a pas d'éducation sans une rela
tion autoritaire entre I'enseignant et 1'enseigné, et Ton sait que cela
incluait même le recours aux chatiments corporels'. Nous verrons
d'ici peu, dans le contexte plus précis des écoles néo-platoniciennes,
que la notion d'autorite reçut un contenu riche et divers : une
conception « absolue » de la Vérité, et des textes faisant « autorité »,ne pouvait que conférer une « autorité » à la fois sociale, person-
nelle, intellectuelle, religieuse aussi, au Maítre qui détenait un savoir
précieux. En un autre sens, et à une époque plus ancienne, Pythagore
pent étre décrit comme un maítre « charismatique », au sens we e
rien du terme, exerçant une domination sur Ia communaute tormee
a u t o u r d e l u i ^ ,

Les Anciens se sont enfin accordés pour dire qu il n y a pas
d'éducation possible sans une « triade », fondamentale, reconnue
comme telle tout au long des siècles, et que on pent nommer atriade de la paideia : Nature-Doctrine-Exerc.ce, natura-doarma-
USUS ou phusis-didakhè-askèsis/gumnasioir. Pour qu un acre

n-n2 : L̂nios lui-mê.e (.V siècle) fouetta.t s«
ílèves dans le cas de fautes scolaires. Constantinos Macris, « Pytha-2. Cela a été montré dans le remarquab période archaique >>, dans
gore, un maitre de sagesse charismatique relisiosa icoW. « Le ScienzeG. Filoramo (éd.), pro/'i?//c-o. ̂ ore Scienze Religiose di Piacenza >>, 3),
"mane, II Sezione : Atti del Centro di Alti Studi in Scienze g
Brescia, 2003, p. 243-289. nmloeues exégétiques dans la pensée pédago-3. Ph. Hoffmann, « La fonction des p g Huhois (éd.), Entrer en matière (coll.
gique néoplatonicienne », dans B. Roussel et J. • 1998, p. 209-245 (voir p. 225-'* Patrimoines •>. Religions du Livre), Pans, ■ ' aspects de la pensée philoso-
227). Pour les liens multiples de cette tr.ade Plotin », dans Les
phique, voir Pierre Hadot, « Ltre, vie, P, •Fondation Hardt. Tome V),sources de Plotin (Entretiens jans PÍotin, Porphyre. Études néopla-
ândoeuvres-Genève, 1960, p. 107-157, P

tonidennes. Paris, 1999, p. 127-181 (spec. p. W '-"'-
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<< nature >> de doivenr êrre remplies. La
i'enseignement íl dni>̂ " oif erre heureusemenr disposée à recevoirprofiter dece aui luí ^ '̂est-à-dire naturellement apre à« doctrine >> - doit '̂ P̂ nsé. Ensuite, le conrcnu de savoir - 1̂
dfíque ou technianp structure, selou Ia vérité scien-tíel est le troisième ; c est enseignée. Mais un point essen-
1'enseigné sous ia dirpcrir.» ^ymucisttquc que pratiqueiin champ qui s'étend d Cctte askcsis - le niot couvre
savoir jusqu'aux « evp ̂ s exercices d'apprentissage de toutnient stoíciens et platonicTê n!" » phüosophiques, notani-
ou d'une techniaup d'a^ permet aux príncipes d'une science
transformer intimempni-̂ ssimilés, de pénétrer le sujet jusqu'a lesition fondamentr: -''éant en lui une dispo-

Un passage du d' vertu, habitus.
avant J.-C.) formule d'lsocrate (iv sièck
tlon, précisant au Dassat^P 1 ^ concep-
des disciples, et aonlinno ̂  ̂ "alités requises des maítres comrne
rhétorique : " t^onsidérations au cas privilégié de Ia
faction, soit dans tom auf̂ ^ soit dans les discours, soit dans
êureusenient doués (úeòhuĥ '̂ ^̂  l °̂ "̂P̂ tion, doivent tout d'abord êrrepuis avoir reçu VinstÍẐ ^̂ ^̂  travail qu'ils ont choisi»

conviennent à cet objet en troiv" 'í science (epistèmè) qui
nasthenai) à leur usage)khreial rompus et familiarises (gum-ces moyens qu'en tout genre dírr ̂  P'-atique (empeiria) ; car c'est par
UX eleves, c'est en particnlipr convient aux professeurs etqualttés naturelles nSes Z"' "T d'apporter à 1'étude les

autres, d'etre capablesces e eves bien doués, et en commun pour

"93 ; nouvelleédi-
Entretiens III 2 ( ?(Albin Michel)"2002 Paris, Bibliothèque de:St.i " sWcer celu ' ~ exemple Épictète,05, De I exercice >>). veut progresser... » ), et III, 12 (Peri
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tous, c'cst Pcxercicc (gumuasion) qui mène à rapplication pratique (empei
ria) ; car il faut que les uns dirigent attentivement leurs disciples et que
ccux-ci observcnt avec un soin énergique les conseils qu'on leur donne.
Voilà done cc que nous disons pour routes les professions.

" Mais si quelqu'un laissait de còté le reste pour me demander ce qui
est le plus indispensable à Péducation oratoire, je lui répondrais que les
ijualitcs uaturellcs tie pcureut ètre surpassées et I emportetit de beaucoup
sur les autrcs. Car, si quelqu'un possède un esprit capable d invention,
d'instruction (matheiu). dc labour (pottèsai) et dc mémoire (mtièmotieu-
sai), une voix et une nctteté de diction relies que non sculement ses paroles,
mais leur heurcusc disposition puisse contribuer à convaincre ses audi-
feurs, s'i! a cn outre dc ia hardiesse, non pas celle qui témoigne de
1'impudcncc, mais celle qui s'accompagne de réserve (...), qui ne sait pas
qu'un tel homme, recevant une education, je ne dis pas achevée, mais
superficiellc commc tout le monde peut I'avoir, deviendrait un orateur
comme je ne sais s'il y en eut jamais en Grèce ? >»'

La suite du texte met en valeur le fait qu'une heureuse nature ne
sufflt pas : sans I'exercice, les dons restent vains, et Ia perfection
educative est atteinte par la conjonction de ces deux conditions,
plus décisives en un sens que la troisième - la « doctrine ». On aura
noté au passage, à propos de la rhétorique, Timportance des quali-

physiques : la force de la voix (phônè) de I'orateur, dans unesociété ancienne, est une condition sine qua non pour I'exercice de1 ^ p a r o l e e n p u b l i c . - j n .
D'une manière plus générale, il appartient au maitre e reco

naítre et de sélectionner les jeunes gens d' « heureuse nature >>
(̂ P̂hueis), qui pourront profiter de I'enseignement reçu-. Epictete
illustre cette idée à I'aide de deux images frappantes :

« n n'est point facile de pousser à Ia philosophie les
pas plus qu'on ne peut prendte d"e jeTes«̂"traire, les jeunes gens bien doués (euptnreis). meme s. on essa.e

I SOi'' 1'échange. § 187-190, traduction G. Mathieu (CUF, vol. HI, p. 149
. , V - 449-450 : « Selection

, Sur cc point, cf. I. Hadot, « The Spiritual Guide », ci., P-the Students ».



Histoire et definitions de !„ enltnre scolnir Formes de culture, programmes

du temps/essayafde"ls dLoumr*'"' ''V'"'""'
pour discerner les natures he ̂  <^Trcuve (dakwhistcriott)
If sont pas (aphueis). 11 disait ^1''' retombe sur la terrc en i picrre, niênie si on la lance en
homme bien douc (eiwtouès) T"" . 1^'
auquel le porte sa nature." >,'' "" ' P'"^ 'I P<-n'-lH- vers I'objct

Te l lSocrate des jeün«̂ Eeí!̂ '''t,'i 'I" " demon .. qui détourne
avec lui. pourraient s'ameliorer en dialogini'^^

question récurrentp rl'> ie savoir s'il convient - et s'il ̂  pensée antique, est la question
owwies le savoir et surrn̂ ! "jneme possible - d'enseigner à tons

n̂e » extrême est défendup " ̂  Une position « démocra-
vertu, cornprise comrne vertu'fto'̂ ^̂ ^̂  siecle, dans la sophistique :

mmes sont susceptibles de tp s'enseigner, et tons les
ant un salaire demandé par ̂ "̂ eignement - moyen-

devant Socrate : ̂ «Phiste. Protagoras declare ainsi

mlTur̂oü̂r̂  en̂madère dWelP"̂  ̂  normal le conseil de-celience poHtî ;̂ ^̂  ̂ -̂unTa pan'f
heur, mais ( ) pH? " naturelle (phusei) ni ^»«.o«.. "SdC,r::ír„rí

Contre cette position P"'cen se prolongera jusque dânTf'Ami ̂"̂''̂^̂tocratisme plato-

s ; ; ' : r r t -
^ 0 o = o u s i e > , e v i e n , Co'nm question, voir par exemple '• ̂Howphia Antiqua •>, 50),L . sur les « Catégories ». Fascicule I { ■ ,, Ug^̂ urité d'Aristote » )."-'yde, etc. 1990, p. 13-14 et 113-122 ( « ... les ra.sons de I obscur.

la position théorique des lointains successeurs de Platon, ceux que
nous appelons les »< néo-platoniciens » : seuls sont appelés à
1'instruction les euphueis, et eux seuls sont « dignes » (axioi) de ce
qui est une véritable révélation. Sans entrer dans les détails d'une
définition de la « bonne nature » philosophique (euphuia) qui
s articule chez Platon avec le thème du « choix de vie » fondamen-
tal effectué par Tame {Livre X de la République) et avec le thème
du classement hiérarchisé des formes de vie, exposé par exemple
dans le Phèdre (248 c - 249 b) et lui-même lié à la doctrine de
I'incarnation de Tame et à la métempsycose, il faut dire que le
dogme de Veuphuia est essentiel à la pensée pédagogique de
1 Antiquité. Corrélativement, la Vérité est chose précieuse, qui ne
doit pas être divulguée, et ne saurait être transmise qu aux âmes
n̂i en sont « dignes », celles que leur qualité naturelle et leur état

préparation rend aptes à recevoir une telle révélation. unetelle perspective, enseigner, transmettre le savoir, c'est « initier » .
schéma mystérique, éleusinien, est récurrent dans la littérature

grecque, et le champ sémantique de Pinitiation (muomai, mustes)
pénètre le lexique de Ia paideiã. L'obscurité est valorisée. e e est
comme le voile qui dérobe aux regards, dans un temple, les statues
îvines, et un exemple fameux est offert par les « sym o es » es
ythagoriciens - formules brèves et obscures recélant es precep

L'obscurité est aussi Toccasion de pratiquer, pour a percer,
t̂te gymnastique intellectuelle qui développe dans 1 esprit a ve

p e r s p i c a c i t é » ( a g k h i n o i a ) e t c e l l e
t̂udiant. Voile protecteur et occasion á'askèsisy o mvthessymboles pythagoriciens, du style aristotélicien ou •Platoniciens - Lt un trait marquant, et nécessa.te, de 1 ecnture

P u i l o s o p h i q u e ' . j ■La fin de 1'Antiquité insistera beaucoup sur I jj ̂Ia Vérité - de Ia vétité philosophique en 1'occurrence. (Telle
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í̂ osirion nco-pvrlvuff
«faitobjetd\,nc'imr''.?''''''' ""'"P'-"' iniiU'. I K,-n c kr. tT dfdes •< hoiiinies tiivins ■' vii-iu tk-s cliciix
philosoplijnue (.lei i|^" iloiiiiiu-ni k- p.iys.igt'fère absolu et n'ii pas d̂ -' I'helk-iiisnie. i:lk- a un eatae-
de sün explíeiratíoii I ~ '' " d '̂ "mlns, c.|ii"une bistoírt
®"vres, par exemni,- ',1 d'"'" des leMes eeriis - k'S

conVn'e d'ecles - ot. Ja„s Jes tor,.u.-dexégèse (Pk,tin, aínsi afír ' ''tteraires r|,„ s-<>llrenr à
doctrines de Parménl.V 'I'"-' '■interprete des aneieiHH-^
'■«égèseest,aCh : " t V. I, chap. ,S'|P. Etfome tardo-anticine d„ "/'"f'f'fo 'a ele de vodte du .s.vs-
n í q u e s - d i a l o g u e s d e [ . e s r e x r e s c n i i o -
teurs du Porrique ou I Aristore, a-uvres des toinlci-

poinre Ia siiínifu--.^ " 7 '^Lirorité, sour des .lutoritós
Moyen Âge), et leur anrr «miple des LiuctoritiUcs du
p e r s o n n e l l e , d u p u r c e l l e , i n s r i r u r i o n n e l l t - -
whodoxie doctrinllp I' ^^nré er dérienr, chins

Procius est qualifié' h""' '"rf̂ -prcter les textes. Un mairrc rdP us haut point semblable a c'csr-à-dire : «
parmi les hommes er " ^'"'"me le Vicaire duà Ia têre de PécoieU (= succcsseur) de

^aute autorité ^"-platonicienne étair investi de Ia plu^
U n

Piofesseur se distingue des ̂ Irnplicius, explique ainsi qii'uupour nous de Pexisttnce ̂ ê ceux-ci sont causes
"ous de notre être-bien : c'est-Jrf ̂ 'dui-là est cause pour
cipation au Bien à laquelle nous fair
leorique qu'il délivre, et cause du ̂ «nnation éthique erone ut Simplicius, nos devoirs à l'égard"d̂ "̂  résulte. Aussi,

êard des maitres sont plus eleves

. . . . . . o n ,
Paris, 1998, p. 27-5B ^<--pris dans d,. Philosophic Aficicow,
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que coiix (.jui sont diis aux parents... sauf si ceux-ci sont, au sens
propre, édifiants, c'esr-à-dire s'ils nous instruisent dans les voies du
Bien :

" Si Ton L'ln isage les tle\'oirs que nous devons acct>inplir à 1 cndioit des
niaitres qui nous cnseignenr la bonne conduite. disons que cc sont a pen
près Il's mênies que eeiix que nt)us devons à nos parents, a\ec sans oute
une sorte dSiuensiré supplénienraire : parce que ecs educateiirs prenncnt
suin préeisémein non pas de notre corps, mais de noiis-memes, et ils lu st
confnrment pas non plus à une necessite qui serait celle tc a ature~ conime font les parents, aussi bien chez les vivants prives e raison qi ̂
cliez les homines mais ils obéissent à une intention bonne qui
liontc du Dk-u, et fait remonter les ames tonibécs dans le devcnir, en eni
faisant faire retour là-bas, au lieu d\)u elles ont procede. Les' cgard de nus maitres sont plus nombreux parce qu il nous taut o -
J'scLiter à tons les <,rdres qirils nous donnent. comme si c etait le Uieu m

qui donnait ces ordrcs : car le maitre qm nous"atureis nc nous donnera aucun ordre qui ne te-ndc a ce ut. J
par ailleurs, que nos parents sont aussi des maitres qui nous ̂l̂onnc condu.rc, nlors' cc. clcn.x rclnrions se re,oign.nr, ,1 no faut̂rendre
anssi n„s devoirs à nos parents à Ia tois tout comme
'iiaitres, en les adoranr comme une sorte d image •

UicLi, ils ont été causes pour nous et de notre e
îvons de belle manière. »'

_ La pensée pédagogique du xx" siecle s certaines de
t̂ marcbe socratique, et de Ia maieiinque, p ̂  ĉ crate et au ques-

intuitions : il ne faut pas rédiiire 1 Antiquite c accorder
[lonnement de ceíui qui feignair de ,,p PAntiquicé^ plus grande importance à Ia pensée pe . 1'héritier - qui
^^rdive - dont le Moyen Âge fut à d-de Ia
\̂ait souligné le caractère fondamenta pégal de Pensei-

f̂lation pédagogique. L'enseigné "Uv prolongement natural, etguant, et puisque Penseignemenr est le p

- t- Siniplicius, Conimentaire sur u^dot.b̂ner = XXXVII, 140-154 (144-146). p- 351 ed. -
../ d'Epictete. P- 86, 1-19
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I'enseigné représemenr Í,''* pliilosophuii,,. . iV-nscign.inr erde I'homonymie Hti ' 'i"i ^ ^ í-locrriiR- .irÍMorciiLÍiMincdu pâtir, ̂  dans Ics Jcux ca^c^^c>ncs J. er
d'une autorité telleC*"' "i-iitrcs invcsris
forme majeure de la de la clécrirc dcviciu ain^i b
Philosophiques : elle esr dans Ics ccolesse déveioppent à Dirrir U '̂ \̂de production dcs doctrines - qrii
des difficultés d'internr/̂ t'̂  ■ des textes canonitjues, a partir
dons apportees à ces diff̂ '̂ 'r" soulevees par ces textes er des solu-
tresens et dévíations div-̂ " partir aussi des Faiix-seiis, con-

d i s c i p l e i r i t o ■
Í̂ nipsd'unejournéedeProdi.'̂ ^ nous a conserve iVmploi dua place de I'explication l perniet de coinpreiidre
^aractérisait |'éS e néo ^uirenda.t hontmaí d-Athà,es'. At. liver tit, |.h..-,'® « rejeton » du Bien ""/,P''<«ternati<)n, au Solcil, qui est
analogue visible (509 /, ? Vn "j p07j .?), ou sonmatinée étaient occupées" n-,' I-"lieures de la
g'-̂ mme philosophinue nLnlVdes auteurs du pro-

2, VS2.,2-H et 2S-20.
b 22} ^^big„e a Eudème, I, 8, 1217 6 37 *' '' ^6.
,̂̂ 3. Piette Hadot. .. Ph.,„.oph,e exé« ̂  '' " " "
^ Matinu. virrtr'X:- X?' P 3 '. X'' '• '• "■ "̂ -33'3 . rcpt.spar AÍ píf "V-7™~c Í s n. 33..3„,

dcs Anaeus (Acres du Colloque ini- au recueil P par 11. [). SnP
p. xi-xxviu (aux p. xix-xxi) ^"""arional du cnks 2 4 et mtcrfm'tc

'̂ -4„ctobre 1985), Paris, 1987,

/ -or /nes de cu l ture , pro^^rumwc^. . .

I'exegese des textes, dans le cadre d\in enseignement, précédait iintravail perstjnnel d'ecriture et dc composition. Une seconde pnere
au Solei! intervenait au milieu de la journee. et apres mi 1 etair
eonsacrée aux conversations philosopliieiues a\ec es co egues etsou- auN lemons ■■ non éet.tes ■■ et à ce que nous appeller.ons des
sedninaires. l.a journde s'aehevair. comme elle •'u..e p.-,ere au Sole,! : auis,. tt.ute Pactiv.te P'̂do.-'Pl-lû  de c -
la.t sous la lu,nic-re du •. i-c,eton du Bien. et I on pen d re un
axe rel.a.t le Prenner pr.ne.pe, le Sole.l et le Ma.tre.
tique et d<,aniar,tiue au sent de la connnunaute ™ ;Le tableau è.-dessltus per,net de ̂
rt'inein, Tactivité exegetique s mscre dans . u. .,,-rivirés
professeur ntat-platonicien, et comment se lepar iŝ
d ' e e n t w e e t l e s c o m m u n i c a t i o n s S o k i l
aiitresetantscandeespardespncKs ŝ  e o mentis ad Unnm'Ui-dclà duquel devaii se pouisui\rt U-
initiée dans la pratique exégérique.

I U'ttrcs lie lit joiiyncc

^■•̂ 'ver du solcil
IVcniicTcs hcLires dc la matinee

I'in dc la matinee
Mid i
'^prcs-niidi

Soir
Voucher du solcil

E/upbl du teuips
Pricrc au solcil
Classes d'cxplication dcs auteurs

au programme
Travail personnel dc compos.tion
Pricre au Solcil
Conversations pliilosophiques

ivec les eollègncs
Le"çons non écritcs et sénnna.res
Prièrc an Solcil

3 0

rotramme - "O"® aliens yCette vie scolaire rythméê  pat uf P ° ̂  inscrites dans ce pro-
revenir - et par Pexpiication réglee des oe et investie, en
Stanimc, était atissi strncturée comme proprement religieuse ;
tant que parcours - cwsus - d'une I'ordre de lec-
tandis que Pétude d'Aristote est une p P

-> 1
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tare des dialogues de Platon est à la i.
Mystères » et la orocession „ / initiation des .. (IrandsPremier Alcibiade) à i'advton d' Propylées (iecrure du
thèses relatives à iVlnl 1 Pcmnémde et ses hypo-
excellence, le Parménide dialogue théologique parvantdece qu'ilfaTt biar 7" ""érieure reie-activités scLtifiqüL « oéLl" 7'"° " ̂ -ailleurs ies
dans le tableau ci-dessus se nmfProclus, résuinées
composition et de rérii-o ;̂̂ ^ j>i_ °"Seaient la nuit par une activité de
dans le tableau ci-dessus ŝ e Proclus, résuinées
composition et de récitation nuit par une activité decela que le cursu;;itrdérph1ilr." " P--' Si l'"nV,oute à
setnent de Ia philosophie elle-mêl̂  f'" avec le dépas-
mspirées, les Orphica et les Oradas 7h poétiques
ques provenant des dieux - et n.. i - oracles théologi-
refuge des dieux du paga;,isme f a été le dernier
tTi de ce type aient étl°" que les commu-table tdentité religieuse c'777'rn̂ rĉ nées par une véri-
o7 / dialogues de Phtord' autorité,
sacré/^ ^PParaissent ' P°^"ies orphiques ou desremfde'irR KP" ̂  ̂ ble S Lfs""""; '''
et Ton do t livres contienne ohrétiens, et concur-fut °e t^l-t®" Proclus Svn? ""f qui est une,
dons théoloeia!̂ ^̂  ̂ rtmphônia. Acco°d"̂ '̂ ""̂  °ton avec les 0»-̂ / """"'rer 1'accord de Pvthâ "̂  ensemble les tradi-
digneexéĝ  eP"''" P- les tux' telir'tA r r i m f e a u x n . ' i "Phorizon ultime de son̂ ,!""'" ̂ ''̂ nscendantes n '

selon une tradition ii '® P^dagogie né '^onstituaient"on elle-même enraci'̂ ans? était
1- Henri Dominique Saffrev ̂  'Culture d'epoque

J: izpsrí afsíS" "s-í ÍT «r ■
> Paris, 2000,

Formes dc culture, programmes...

classique et hellénistique - extrêmement attentive aux détails de ce
l̂ue 1'on peut appeler V « action psychologique ». Comme toute Ia

pensée antique, elle présente un étonnant souci de 1'état de progrès
constatable dans Tâme de Penseigné. La pédagogie est une psycha-
ôg/e, et les découvertes de Ia rhétorique ont trouvé à s employer

dans cette psychagogie : le programme de Platon - une rhétorique
au service de la philosophie et de la vérité - est au fond ce que réali-
sèrent les écoles antiques. La règle d'or qui structure la relation rhé
torique comme la relation pédagogique est: ne dire que ce qui est
t̂rictement adapte à Fame du destinataire. Les textes sont écritsdans cette perspective, et c'est dans cette perspective qu'ils doivent
t̂re lus, et interprétés, par nous. Parfois un texte néo-platonkien
" offre qu'une version simplifiée, réduite à Pessentiel ou aux lignes
d une épure, d'une doctrine complexe et subtile : cela ne signine pas

son auteur fasse subir une inflexion à la doctrine e e meme,
simplement qu'il n'expose que ce qui est adéquat à la situation

communication pédagogique correspondant au genre ittê iti texte quhl est en train de rédiger. Les spécialistes
erreurs ont été commises par des interpretes et ̂

odernes, parce qu'ils n'avaient pas compris a pr
pédagogique qui guidait la rédaction de telle ou e

Cette conception générale peut s'analyser selon trois notio
^leures, intimement liées les unes aux autres. osv-
. Tout d'abord, il y a 1'idée d'un progrès (en
?>'« .. .plriJd : qu'il pui»e , "«irI', notimmtni, par les stoleiens, et ̂  et
J Ont distingué soigneusement entre le typ eisago-
^ "̂eignement qui était destiné aux « commençantsjles e.saĝ
Ptenn'' 'l"' «'â laptait aux âmes aptes a rep. . la doctrine pleinement « scientifique »• manière depar « élémLts» (stoikheia) éw.ent une —
Sn la doctrine à Pessentiel, ces « ̂'en-entsbrefs - servant à la fois d'mtroductio ̂  orationet de résumés proposés aux exerc.ces de remem



I ' . i n ,

de la doctrmeTEtTetteXTr'-"'nplet
'ídvdoppésj correspo d,?r f
-̂0-éta. CO,. J::::;; sd,.,, I,u,udlc ICde systole, d'expansion s,-i/^ do iliastok- or

demonstrations et le tokt '"' ~ "" déplovnit l.i nitiioiir dosP°'nts essentials. des ddails - c de rét.nn- ,u.s

Peuretrepr£7ti''\lfr"'̂  '"''"'""'-' '"̂ '̂ 'd'o, o|ncile .|u'dle so.t,onhodoxie, seion üne ̂ r'n̂ ní" ̂ '̂̂ "̂'d""no do L, sttioto
developpée, salon les cm "" simple, mi oompleso or
'etatéthique et intellerr,'TV V cVsi-à-dirc scion'''«^^entes etapas de ce - les en.seipnos - m.s™nçoit la philosophie néo"nhV do la rdalitd, tel c|Uo lo
eomme on I'a déjà dit sr„ / """f ""e, pmirra ainsi ktro pniposo,1 Un-Bien, dti plan inteili Parlora alm s do

Cosmos, potir fi,X i'f h •̂ >̂'̂ 'tmtie, de la Natt.ro ot
P°7a, potir das commaL -'"--o. (>'O Un-Bien, on négiiger lerd̂ r"*̂  '̂ "'̂ e-igiior la doctrine'a doctrine di, Premier Prin introdtiitos dans
'̂ .'«drence introduTe parnP̂ '̂' -xomplo do la'̂P'el, entre I'Ineffable er I'M^ '"d'""o- dii nivoati prin-
^P^gnera aux comn enranr^", Ht Pon"jveaux différents que T rech niqiies siir les trois' Intelligible, c'est-a-direh V"''' introduits dnii-S

sens strict (qui corresnondp^^ntre les Intelligibles
\t T et la Pu.ssarri 1 'T Inrell.g.bles et Inadlec-^ igibles, et correspondent̂  Ta f̂ ŝquels intelligent les

a lActivité, notamment I'activite

f ^ e l l é n i s t i q u e e t « F n ifiwrfe, Paris 1959 n̂ "Í47 Jh vhl-"ĉ  CMiseigneniL-iir philosopliiqû *2 . C e l a a é t é d e V ■ G n : ! L w n n '
C o . . . u a n e d e S . n .

néoplatoniden, Vr mZ,W ApprcnJn'Le Livre de poche, 2004 » cl son com^
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pure de pensee). Ces details et distinctions seront enseignés lorsque
les étudiants seront suffisamment formés pour être capabies de les
assimilei", ef olors seulcvicut.

La troisièine idée de base, on La déjà dit, est celle du cursiis. Sa
forme la plus aclievée s'observc dans la pedagogic néo-platonicienne,
et elie se relie fortement à d'autres probiématiques : division des par
ties de la pliilosophie et classement bibliograpbique du corpus des
autorités - ces considerations disciplinaires et livresques ne pouvant
crre dissociées de la réalisation d'un discours et d'une pratique
d'enscignement qui prend la forme de Lexégèse des auteurs et des
textes inscrits an brô rciwmeK L'on n'enseigne pas n importe quoi a
n'importe qui, ni n'importe quaiid : chaque rexte enseigne occupeune place précise dans le cnrs/is. et sa comprehension correspond
avec une grande exactitude aux étapes d un progres inte ectue
spirituel.

Nous en venons aiors à la question des
convient-il de transmettrc dans la relation
cela doit-il se faire ? La pensée de 1 Anriquite c assique, poly-
úuéressée aux themes croisés de la toUilite des ' sivoirs spé-niathie », de la culture gcnéraíe et de son ̂ '̂PP̂VVcrate ont jeté

P I . , » , A , » , o , e
'cs bases de toute réflexion a ce sujer. Je ̂  PP

1. pp,,„,,v„ d. pip»» rxTJS»i-U.„ V„. le eeneple. d'""£ í—™ "
f'que, constitué par I'anthmetique, ia g pratiquées,
steréométrie : les sciences mathémanqnes p accoutument
certes, pour elles-memes, mais aussi en tan caisie de I'etre

à la pratique de la connaissance ^ sensible,et qu'elles la famil.ansent avec tout ce qui est
• He la philosophie dans

'■ Lire Pierre Mndot, «Les divisions « ̂ -){)iê i23 (surrour p. 218-221 - If
"̂tiquitc dnnb Mnsenni Helveticnm. 36. 19/̂ , P" r " philosophic anaenne,

*̂rsiis phil()S(iphique neopiatonicif"); repns ans
1998, p. 125-158.
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" " ■» " " » « I . . p n ,
!nfeIligiblesrranscenlnrL''T'̂ '"!'a ces Formes à la foi<; 1'% ' par Pklcc du Bien qui coiik'rti" P°"̂ êr >. les réali j -f,' - conun. Ic sole-,I f.ut
pratiquéeparceiui aui nPPP '^i'" I '' p(>iiiii.|iit"-tlque scientifique illumiiP '̂̂ '̂ i '̂ '■'̂  I'orincs, sera iiiu- poli-
^ 'P°î  «nd'tion !!e a"';: I'" —-ssancc dc Pldee du Ba-n -'action legislative et ̂  'J'-''' l-'crnies, niais aussi norine^ '• imitation ., pratim ' '■'"ndaninarion platdiiiciciine

grecs, qui l« P<'«es prcnd le contrc-picd dcs
"°'"ère,unrôIeessS r' I—-- t""»-'̂ ans la patdeia. '® '"nnation intellccrucllc et morale.

antithénque de celle deot. Isocrate signifig la cult, \P'"̂ "̂ ophia isocratique. Par eeappelle„o„̂ 3 'es ' émiesli;; ''''
xvn P^^^nt par C J'"""'u',P'"'"'"'' " aissance iint^
d o n n ^ ^ ^ ' ' h u m a n i s m e d e s x v r e r
men / /a P° ' " te d 'amer t l e " " "
t̂ ontrad'̂ "̂'̂  ̂ uelques dizaines d̂ a ces lignes - bien mal-
tique co^ «duction polémin a '« sophistes ettoire - le '=omme une techniaue'̂ Ĥ ""' P̂ '̂ "'""̂ "''c à la dialec-

joint'unf"o P'"5 a'ors que Pand'T"''!!""P°'®'b'c ^"P^Péculative ■ 'il
'"^^iligibles np laquelle fonder " ^ a pas de science

^ontineence ! d'ici-bas dan^ I ^une nécessité rel^" ^ompte c'est I regi par
'̂ plupartdu terps"I')l'''"'̂ "'Si'̂ 'e mais "°" P"'Au coeur de cette il - • po/«) h produtt

tact des imponde ''m choses hf ■ """"tie à nous.
de dire et de fairr^ " circons-

' '^'^'ssant P „ occasion
3 6

fo rmer l i e cu l t u re , i ) r o : ^ ramme> . . .

lain oufavorable -, le kuirns. Ht cette connaissance du monde huma... ..c.
se dépUnenr la parole et Taction est acqu.se non
Tobservarion, inais par la formation >< litteraire ' , .
avec les grands auteurs, les lô oi ■ la
luimaine, er Tenseigneiiicnt litteraire appreiu a a ois ̂  ̂der la real.te, à b.en concevoir, à bien dire - par la ̂ern-c m̂nn̂
ration eclairce des niodtdes à bien se comporter et
le plan etbique et politique. L'ense.gnement -
cours rhetonque/o;/g. distingue de I entretien e former un
dialogue par questions et rdponses, permette
lioninie culrivé, un pclhJuiemmws. fnrnvuion d'une per-

Voici comment Isocrate définit cet idea ̂  -icqiiise par la
soiinaiité cofjiplète, dont la capaeite de jugen gamble
philosophid - noiirrir la civilite et la j- ; .nijourd'hui, àue pas avoir vieilli ct poiivoir encore serMi
nos enrreprises éducarives : ^pepardetane-

Quels síínr done les esprits que je ee . ̂  (cpisthneii) et les dons
"o/'k puisquc jV'carte les arts {tekhmd}, es y*'" honorablement
naturcls (diDianicis) ? Cknix d abord qui se c f-̂ çonnent une opi-

dans les incidents de la vie qnnndienme q
U'on (doxa) adequate aux circonstances {Kair ,
^^^okhiizcstlhd), dans la plupart des cas et d'eqmte avee
ntlue ; ensuire, ceux qui noucnt un commcrec e ̂  ̂ .r^ractc-
^ur entourage faniilier, qui supportent a\ee se 1 ,̂5 plus doux et
tcs diplaisants et les difficulty d'luimeur. qm s constituent lent
'« plus ntodircs qu'.l son possible à I circonstances de
n̂iiipagnie ; qui encore ? ceux qui sent mai e q̂ i devant ui'^urs plaisirs, qui nc .sent pas Jc la nar le

^ninportent en hommcs avec une attitu e p.^s -a-jg^̂ n̂née ; en quatrieme lieu, point capital, ceiix
^nccès, qui ne sortenr pas ru phrouotudesjy qt" "r̂neurent au rang des esprits ponderes ( qui son

plus do joic des bicns que procure e hasai q ̂ ĝesse (pides leur origine à leur nature / gldleLes hommls qui possèdent une ̂  pensemble de ces
accordée non seulement avec 1 unc,

3 7
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P^ t̂s fteleoi), doués de sages (fihroninioi), dos honinics com-
Ja formarion de I'homme (aretai). Telle esr mon opinion •̂ ur

La fo " Pel^^vdeaawuôn)\«able d'une éTucationTr"̂ "r''̂ ' Sénéralc est iiidisso-
" la piideia englobe et'̂ irn' r'' '' pl'i'i intéricii-

^̂ [phronèsis, qui deviendra la Ó T® aspects. I.e niaitre niotÔT étudiet Paffinité de la ''"'dentM iatine, et il faudrait ici pou-' de la pensee d'Atistote avcc celle ddsocrat' .
^ i f

'̂ Antiquiré Tardivela vie des écoleŝ  la notion de programme.
^ Athenes, on |>a dit est rn "̂"'P'̂ ^̂ '̂ciennes d'Alcxandrie etexp ication de textes (annelépT!""̂ "̂  par les leçons quotidieiines
goureux codifié à partir de lamfí''̂ '̂ '''' conformes ati programme

tz dlbíutt í d"d cdtoix deli des neo-piatonicien peut aui " r ■ P''og''amme du cursus
cor? ~a des livres fonT ''"c itiéale de
thèZ *̂ °""nentaires tradirî '̂ T̂̂ ""' auxquels s'ajoiitait le
'̂ ^̂ "̂co-platonicienne. - constituant une bihlio'

L t i ' p t E " p - -'̂ '?''°̂ d ies aut̂ ursTce "apes'. O.t étu-Sciences du langage ■ era ̂PP̂lc dans le monde latin
Msocrarep ,• ' ' ' dialectique et théto-modifiée, • S 30-33, traduction P u •2- ̂ "f ̂ vragemajeur de Pierre Aube ''8"™™'

d a n s M H s e t r m ' S e t L ? ^ " " 5 . 1 9 6 3 .
Srecv<e Paris, 1971, p. 5Í5 sio ' ̂ ""296 i «píL J siècles -,
s o b h 1 T n É í i í í í e s d e p h i l o s o p h i c ''^Pf^'edePlaton,p^rh Cnll A PK c
íiriri-r- '■-"S S=;Í S8'asant le choix et 1'ordre des
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tique; puis venait le
musique, geometric, astrouonue, arinm q nhilosopliiques', cef o r m a i e n t u n c v c l c p o u , - n o u s u n e
dispositif d'ensemhle correspondai . q _ î quellesuccession des Icttrcs, des sncutc. ̂  ' i-onaine, et Ia chrono-
incluait ia thcola^w comme sa partie u nme- . discutées
logie de Ia constitution, dc cctte propédeu-
par Ics spccialistes, mais il est '-̂ ^̂ tmii î énérale -• préphiloso-
tiquc univcrselle consistait en une " ^ .,-c muivaient alors com-
phique. l.cs études proprement plnlosop nq _ devait s'etre
mencer. C;omme Tâme de retudiant, penseignement pin-
préalablemenr policée avant de poinoir ilcl í̂ miation éthique
iosophique et être accessible à ia latmnna trois discours
préparatoire était donnée, qui '*"1? ^ Nicoclòs, et Nico-
parénétiques ddsocrate (discours A pvthagoricien (com-
c/ès), au Manuel d'Épictète, au Catvien ensuite aborder une
nientd par Talexandrin Hiérocles). On P, J - Porpbŷ '̂  - P'̂ ^
Introduction élémentaire à Ia logiqne, Lq̂ ĝopliique, et dont
qnoi commcin;ait prccisément Ia _ ̂ r̂ecs du vr siècle. Par
nous avons conserve plusieurs comnien . ̂  /5í7go.?è Hit un
Pintermúdiaire de Ia traduction 1̂ ^̂ *"'̂  ̂
texte capital pour tout le Moyen Agt̂  ivnseignenient éthique pre-

PIus précisément, lorsquhl ayait .bordait 1'étude de
Paratoire, Pélève d'une école de six discours ayaiIa pbilosopbie par un veritable cmboi e .̂ ^̂ .̂̂ duction », et qu
'̂ nus, sous des modes divers, un propédeutique
'nsensiblement le menaient au ctieui le plus pur̂
cíenne dVmblée intégrée au penseignement
structure complexe illustre Ia maniei pgyehagoĝ "̂ ^̂
•̂ ûe, Texegese des textes canoniques

( ■} phú' pensee iViUiV't.H l.irc-üsetnuit Hndot, Arí5/í/«'rjfí.v í'/ exéeétiques dans
. LafoncnondesproloŜ?̂

, 2. Voir les derails dans Ph. > " J;;b. Rousselct J.-tr ̂bpenséepcdagogiquencoplatonicienne , j • Paris, Éd. du'"'̂ nere (eoll. .< íurimomes ... Religions du lavre,.
39
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índissociables dans Técnlp iest donnée par I'eyici-P j ̂ 'P'atonicienne. Unc autre prcuve en
kephalaia), qui devaipr!!̂ ^ questions preliminaires (oucelle de Platon et av ̂ âitées avant l'étude d'Aristote, avanf
de tout dialogue de traité d'Aristote ou

-majeure, et le ciirsus était
Philosophie) et à "« « petits mystèrcs » de laia Vie d'Aristote fieu grands mystères »). Parce que

Pouvait être lue ''edition des oeuvres du Stagirite
Philosophic d'Arist volume de ce type, I'lntroduction à lagories, ne comport̂"̂' <JOnnee en tête des commentaires aux Café-

mais une élucidation des

péripatéticienne ro" . philosophiques. La philosophiePlaton̂ , et interprétr̂ ^̂ í ̂ omme une propédeutique à celle de
étudiée selon un perspective « symphonique », était
- l e s é c r i r c I s e s u c c é d e r :

ecrits logiques dp Po
aussi réoari-' ̂ 'g^non ou ouvrages instrumentaux »,

rence de Ia « mp!t groupes : ceux qui prennent Pappa-
tations Sophistinî  f ' (Poétique, Rhétorique, Topiques, Réfu-
(Seconds AnnU,+ - \ portent sur Ia « méthode »
(^atégories TrJit^T précèdent Ia « méthode »partir de cette d"̂ - ̂  ̂  ion. Premiers Analytiques). A
s e l o n u n e l o g i q u e s é t a i e n t a i n s i r a n g é s
succéder : les ̂ êgétique et pédagogique qui faisait se
simples de Ia nrr̂  '̂ ^̂ '̂̂ ir'e des prédicats et des termes

P « énoncé de Vinterprétation (doctrine
gisme) les Prêmio prémisses constituant le syllo-h les Premters AnalyUques (doctrine du syllogisme ou rai-

s i r ? ? r ' " T TtiaupQ p. xmi sq.; et Ph. Hoffmann « í ' ^rolegomènes à Ia Philo-2 n ' ̂  217-224. ' fonction des prologues exégé-
commentaires sur les "Catérorr̂ "» néoplatonicien.Phtlosophie, 124, 1992, p. 407-425 '>> dans Revue de Théologie et de

Formes de culture, programmes...

sonnement déductif), les Seconds Analyses (q"'
dans i'enseignement du syllogisme du bien et du
de discernement du vrai et du faux péfutations
mal dans la prntique), puis les Top.ques et les Refntat
Sophist iques ; , :«.c . nrr i t iaues », avec les— après les écrits logiques venaient les ecr
É th iques e t l a Po l i t i que ; à l a Phys ique- e n f i n , l e s é c r i t s « t h é o r é t i q u e s » à l a

(Physique, De caelo, De generaUone e inseca-
Mathématique (probablement I'̂ f'"O" tenement la Uéta-biUhus) et à la Théologie, c'est-a-d re esseM ̂  ̂
physique avec laquelle culminaient e P
Get ordre de lecture l̂̂ ivait d'un claKement comme

ouvrages d'Aristote, qui laissait de co particuliers. Man-moins philosophiques, car portant sur ̂ rinées à parcourir ce
uus nous dit que Proclus ne mit que e
cycle propédeutique aristotélicien. platon, fondée sur un

Après la lecture d'Aristote venait celie - certainschoix » privilégiant - selon le canon i «rocessionnel et initia-
d i a l o g u e s : e l l e c o n s t i t u a i t u n ^
'̂ ique conduisant des « propylées » (le ̂ r structuré, fonda-du temple (le Parménide). Un premier ^ vertus, et par
juentalement, par la hiérarchie néo-p ato ̂ ĵ.,-jques » et « théo-distinction entre vertus « politiques », û jivise elle-même en
é̂tiques ». La section « théorétique » se s

^̂ Ois, d'après Ia tríade des noms, des • jĝ ne et dans la doc-
rôle capital dans 1'ontologie neo-p a _ ^ glle-nieme

r̂ine du langage. L'étude théorétique réalités théologi
ôssi en étude des réalités physiques et ̂  -̂ eixient: le Prernier

qiies. Le premier cycle comprend done s ̂ gĝ nce de soi-meme
^̂ cibiade (qui sert d'introduction, par la

ae Platon aux vWsiècles»,
. L A.-J. Festugière, « L'ordre de lecture des dialogues^»té supra.
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I'exercice des verfn̂  PU's le Gorgias (qui correspond à
comme d'un instrumem̂^
don (vertus « ^•' contexte de Ia vie sociale) et le ?hé-
í'âme et du coros) í à ia sépararion de
exercées par Tétude ^^^éétète (vertus théorétiques
tique (vertus « théorpi-̂^ ̂oms et des notions)̂  le Sophiste et le Pol̂ '
ques), puis le Phèdre et-T̂R ̂  exercées par Tétude des réalités physi-
1'étude des réalirpç tU' ̂  (vertus théorétiques exercées par
íléiivre un premier p culmine avec le Philèhe, qui
lecture du ParménidT^I^Ü '̂̂ '̂̂ ^ prépare à Ia
classement, suppose de ''̂ "̂ arque que ce type de choix, et dele mythe cosmologin 7 exemple dans le Politique que
^̂ nquetetlç Phèdre^e à une physique) et dans leWées ou Formes inrp i u? concernant Ia doctrine des
^̂ publique n'entrair ivines. Une oeuvre longue comme Iaou oubliée pour autanf̂  if̂  schéma, mais n'a pas été négligée
que le montre Pexict-pn enseignement néo-platonicien, ainsi
sur ce dialogue et 1'nn ̂ u Grand Commentaire de Proclus
premier cycle platoniĤ ^̂ f etendre Ia même remarque aux Lois. Ceuisé selon Ia bipartition" eouronné par un second cycle, orga-
du Tintée et du ^ consistait en 1'étude
oommentaires grace T ̂ "̂ quels Proclus a consacré d'immenses

«égèses de ses n^'1 aussi partiellementplatonisme est d'ailleurQ ̂  t)ien des égards, tout le néo-
Platon, lu mot à mor pr ̂ "̂̂ "̂ ontaire perpétuel du Parménideton est un livre sacré donr rnédité : le dialogue de Pia-

excellence »i. ' ̂  lecture « devient Pacte religieux par
l̂ y avait- ie pai Aáix a-û Parménide en effet Pâme uu-delà de Ia philosophic. Grâce
^ iusqu'à PUn. Mais le Parmé^

à s p i r i t u a l i t é d e s p h i l o s o p h e s

1990, p. -11. « Histoir; Ls dLmn jsl'" W(a Ia page 171 = 215). ' Antiqu.té classique >>, 14), Paris,

Formes de cul ture, programmes.. .

Îde n'était pas le dernier mot du cours de
ŷcles philosophiques étaient lus et commentés es > l-̂ logi-« . . l „ o L í s c ,

ques » fabrique au ir siecle, sous le regne de .
heurges (Julien père et fils) était un veritable " Pequivalent
^ tionner à Ia théologie paienne de Ia fm de 1 Antiqui q •livres sacrés ,uifs et chrétiens : cette bible ̂ ênne,
Pierre de touche de toute Pentreprise p,̂  s'établissait

Io sens prêté aux doctrines d'Aristote ou e .̂ urune atten-
sur Ia base de cette autoritc révélée. Si Plotin P̂ ^ % entre
t l O n à c e s O r ; , i . t r t r ^ r r . i n r e f u t P o b ) e t d u e t

r Ia base de cette autoritc révélée. Si Plotin ne p ̂ b̂at entre
lon à ces Oracles, leur importance fut 1 ob)et u pj-Qclus et
t̂phyre et Jamblique, et ils furent commente P' p̂ ellos^̂mascius. On salt Tlntéret que leur PO"èrent,' tard, au xv siècle, Georges Gémisthe

CONCLUSION

Sürf *̂ ornpléter ce panorama cavalier de Ia ̂  ̂ -̂ .g quel-
ques^̂ ^ pédagogie néo-platonicienne, i ̂  mtrin-s^n s"»* lu théorie de Ia relation pedagog^^ ̂

^0 à cette philosophic. , couples du
du uvons vu comment se superposent pgĵ égète et du esde 1'enseignant et de l'ense<gne, de ,,horizon«t univers oü le P̂énomene ̂phie et être

philosophie, êtje ̂ onformément à
tion 1 seule et même chose. assimilationPlatonicienne de Ia philôophie comme conçue ̂o^ l'activité du professeur de étant, comme

des voies de Ia divinisation - ia pedag"?' _ ̂
W B ."̂ r̂ie-Odile Goulet-Cazé, « L*arrière-plan scolai« ''̂ '̂""éjfparis. 1''̂'" "'■• Porphyre. U Vie de .̂ tqui» classin̂;:„V»'"ennes.
P.229!Z" -■ d" 'ment danslesé®'"^P. : le programme d 'enseiga
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déniiiurge provídernií ' La divinité - plus cxacrcment ier é g i t l e M o n d e ^ é t a i r d i v i n e s ,
: puissances « copiV?"̂ "̂  cornme ayant deux rypes de puissan-

puissances « pratiaupc ^ omniscienr) etMonde sen^blesa soil-'' '"'T'a contemplé les Fr^ providentielle). Le philosophe,
|a doctrine - de 1'éthiâ ^̂  connait de science sure la totalité de

p a r i a I ' o m n i s n V n ^ j - F ' l y b i q u e ) u s q u ' a I a r h e o i o j ^ i ^
egitimée par cette annm -̂ Pautorité dont il est investi est

il exerce sur les humaine de Ia divinité. Âme p r̂-
ormatrice et anagogiauê^ ̂ P̂̂ rfaites de ses étudiants une action
?̂ .a ̂ Îtime conversion conduit en dernière instance jnS'nute ia sollicitude providp̂ -̂ ̂ ''̂ "cipes eux-mêmes : en cela [
l̂ ^̂ û̂ ilguideainsilesér̂  a? du démiurge et fait parcourir a
q̂uelle lis sont eux aussi ' assimilation à Ia divinité » aimi te étudiants imi tent par là Icleu-tenant » de l'Un-Bien̂ ^ ~ P̂ ~̂delà le Démiurge - est leLa pédagog/e P^™ ̂ cs hommes...

se P^y^^agogie, elle est done aussihemes majeurs d WTi;'' -
Venteesta complète de Péducation. La
çj, ^éthodique et un professeurs qui, selon un
tous^T'^^^^^^doxie Progressif, dans les limites
seurs ? du savoir dTs? autorité dansSt ^ Philosophie. Ces profes-nier mnT̂ ^̂ ^̂ '̂̂ ^̂ Passeulem ̂  ̂  c>u directeurs de cons-SonŜ ^ spfSeŜ  T̂ "̂ ^̂ '-"̂ estaussi defer-
dieuxeux" coincidencT' f ^^^ves vers^̂e--ntemes,estIefonTemem'nt radical de toute ia réaiité.

Platonopolis Plat ■P. 2r8.?40."''' Ph- Hoffmann « | T" ̂ '̂̂osophy in Antiquity.onction des prologues exégétiques... »,

« Être licencié en paradis » :
la prégnance du modelescoUire a" » ̂  Sorbon

d'après un sermon de Kooer
Jean-Luc Solère''

T I I m ê m e c o m m e u n eLa pensée médiévale rLô étaÛPensée d'école : la scolastique. C est q ̂  ujvalent dans ' ̂en Europe, du moins cette institution anseq̂^̂^̂  -"""t'Ter-
antérieurs, que fut EUniversité. Les eco un U Pdu haut Moyen Âge, même si elles ̂  (comme 1'Aca , ̂ ĵ gj
tttanent et pourvues de ressources p jĵ ique (comme
tonicienne) ou soutenues par l̂titorue pohĵq d vant̂Ŝciviques ou impériales dans 1 transmission j „s 1'Uni-dc 1'éducation traditionnelle, de j ghose de ce a ̂ ..̂ ^̂ ĵ tion
^aítre à ses disciples. Il est reste q . (universi-
^crsité médiévale, mais il y ,Tf iuridiqne l̂  g fédéra-^ tine communauté intellectuelle e ) ville, ■ à Ia

des étudiants et maitres P̂^̂T «om sujet de droítion d̂ écoles, d* une sorte de dotée de ses jun 'C
f>e publique (contre-pouvoir a 1 occa

. . P í i r i s .
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exercices! programmes, des

««»d. («Sco^rr;*, <•" ""
lectuelle^ On ne tronv.ir " d efferves cence intel-terre d'islam ou bvzantL''!!, ailleurs. en
1'essor intellectuel pf K; i> attribuent à cette creationue'' " b.entot 1'avance, que prendra POccident.

1

Rappelons quelques faitq Pt ri. ies origines de cette ím biques caractéristiques essentielles
Eííe est apparue .'"mention médiévale.

Oxford, audébutdu Lm"simultanément à Bologne, Paris et
rupture, mais au contr;ii ̂ PPurition ne constitue pas une^«■e du xir siècle en continuité de Pessor sco-
ctudiants de toutes ^ Paris, oü pullulait une fouleguement en philosophie TrÒ i"'"" réputation de Pensei-

né"̂^ 1̂^ dormes d'organisat-" ®pe'- Cette expansion appelait de
(via 1̂  ""encontre entre d'nn̂ " ̂  conjoncture favorable,traductions importé̂ ^ extension majeure du savoirs du monde arabe et grec), et d'autre

travers lercor P- 82-86 M
innovations du Mot'̂ni avaienT '-'f̂ 'études a longremps éré marque (à
Z ' ^ - d i é v a u x ) p a r c e s
com les P^̂ ^Pédeutiou ̂  '̂ "''sí/s (les « humanités >> succédan^«n^mentaires...). d'enseigne '!""̂  (baccalauréar, licence),
dç cabin ̂  1999 p 73 genres littéraires {dispî tatioftes,
'"7?" d̂ p était aux antipodes de Phommeétaie„; >' Le Goff, ,98c , nombreux exercices et actes officials

v w i n m u n . d e n a r l a x a n t i p o d e s a e i n u . . —«'«n. Xvénts ''85. P 24 "ombreux exercices et acres officiel.
&7te7ist"à*''''®"*''"°̂ ^̂ ^̂  ̂  " '̂ '̂̂ res et étudiants"'«'"Suantaussi biS Population patisienne, u"

Peuple, des bou ̂  prendre conscience de sa spéc'
" V J U r g e o l S n t t c s J . . _ i , ^ j - . r »

« Èfrc licencie en paradis »

part une demande sociale croissante d un enseignement de hau
niveau, liée à Ia densification des structures administratives, civi eset ecciésiastiqucs, sans oublier Ia volonté «lélibéree des acteurs
rol Philippe Auguste, le pape (surtout Innocent III), les
eux-mêmes, bien sCir'. Concernant Paris, les " iccent
d'une universttas, eoiwmwitns, societas, eoHSOitmm, app
entre 1205 et 1210-. P. Micliaud-Quantin a montre
utbain, à cette époque, se développait a^tivité,
fegrouper en associations pour P°"5'o'r P«t'quer uneen se dégageant des contraintes imposees par lc beaucoup
«ux de dépendance personnelie : ce mouvement ̂d aspects de Ia vie politique, économique, re '8'.®" 1̂  en
■neme désir d'autonomie a présidé aux choix 1"' tutelle des
place des structures de PUniversité. Pour s ef"® défavorables aux
^utorités ecciésiastiqucs locales, traditiona is ' habile-
"̂ ouveautés intellectuelles et pédagopques, se ̂ lonopolistique,
"̂ n̂t instauré un système ̂ n̂togéré, coop ̂
Saranti par des autorités extérieiires (a pap même pratiqué

anient acquis une certaine indépen anc niveau, jusqu au
sorte de démocratie interne, puisqu a jemeuraient sous

[̂ cteur, les officiers et représentants etaient ̂  que^ controle des assemblées électives . n

1992, p. 77-96.Voir Verger, 1995, p. 20-30, P. ayons''tonserv« f "puXrsW
e n l e s p l u s a n c i e n , n - p A „ , „ . , , o n , m a t s s e c o m p o r t a i .^15 par le légat pontifical Robert de le chanc scientia-

alors son premier 9). La buUe P»"" íĵ nde Charte >>, en
rtj institution solide » (Verger, 19 ' P" j-onstitué In "(13 avril 1231) a validé son organisation présentait au^ <ine sorte, de I'universite. ,vernenient des ^out cas, de
vm ,.̂ \̂ '̂-ger, 1999, p. 52 : « Au total, le ̂ .̂̂ jiques. H ̂ '̂ ^̂ L̂eures étaient três' siècle des caracteres incontestablement autorités ex préroga-
5on autonome, car les possil bilités ''■'"[""X̂plus grand' P̂aient pas mcore de
""'dos. Évêques et chanceliets, dépouiUos do la ̂  ̂  États n ava.'"'P'̂os, se contemaient de présider certaines oorô^̂^̂ ûaircs- Souls les
""otionnaires spécialement chargés des affa.ros un.

pouvaient jouer un role important (■••)■
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i'enseignement permettnit aux aurori-
s u r l e s c o n t e n u s c o n t r o l e , p a r e x e m p l e
l'Universitéétait grossa drcomrad structures de

Mais il reste aue 1'ér^W potentielles'.
tionale par sa fréquentarin d'une telle Institution, interna-
intérêts et competences ' recrutement, mettant en commun
objectifs et les finalités'd'e"l'"'̂ "̂ -"" '̂ '̂ "̂gcmcnt d'echelle dans les
que les écoles épisconal a et de la recherche. Alorsmière que la formatlL d 1"'avaient pour fonction pre-à I'apparition des trois a '''océsain, une des nouveautés liées
diplome valable univerceÛ " universités est la délivrance d'un
'atine, évidemment): c'est limites de Ia chrétienté
mission) d'enseigner narfr, ̂  '̂ bicjue. Ia licence (per-celui qui I'obtient est nar I ® ' cpoque le diplome supreme :
enseignei). Auparavant Ta r et maltre s'ilecole épiscopale n'avait n accordée par le chancelier de
n̂tenduquelesuniveSsie r r''"*" Désormais, il estone d'autorite, qui s'étend ̂ameuses sont dépositaires d'une

'''̂ .estunevaleTrunlversTll a"'' Chrétienté. bétude, le stu-eut done con!r' sont la réalisation'.
d i t à d < ^ ' a u t o r i t é c o m m e d ' u n l i e u
{ordo dignité voire ^ Être docteur ten-
^xaniens ç ^es énre ^ ^ curtains signes, vestimentai-sage ou I'adouh ̂ *̂'̂Sés d'un symboT°'̂"̂" Proprement dites, les

q u a n t i a ^ i d e n t i t é , d i s -du travail inteTieTrf," T ̂ n revendi-
0 • u s est affirmé comme un

2.' vÕ,>};V̂°g''/S8S.p.80-8t.
i - a p . t 4 4 - t 4 S .

Êt rc l i c c t i c i c cn p a radi

ensemble de professionnels de la pensée'. ar ̂  reconnais-
taires, surtout les juristes, out cherché un françois I"
sance sociale, en s'assimilant à la (petite) n mais
finira par accorder à tous les docteurs ̂ , ̂ don à mar-
I'adage '< doctorat vaut chevalerie » ' aoparait déjà danscher au même rang an moins que les c e\ ̂  ̂  g|̂
les Siete Partidas d'Alpbonse X le . •' professeur à
XiH' siècle. À la même époque, Jacques e d'une che-
Orléans, affirmait que « le juriste est .._ent les légistesValerie sans armes »\ Aux xiv et xv^ siecles seigneur

parent volontiers du titre (inventé e tou e
lois >>, dominus legtwP. 1995, P-28

, 1- Voir l,r- Cioff, 198,5, p. 67-68. II faut84) que cela se faisait non sans " marqucr qu tl s g n̂éditation 'Cordis' Sardait quelque chose de la dignité de asc , nierces est in pres ̂ 927,
ill suntclausrralcsetscolares... ' [Prevostin, i" Scolas-"minatio, in futuro utriusquc hominis glori dans:
P. .^991; Piepre de Blois : « Labor ^colasticus oc.um ^ à' namque hominis labor non est in op̂ i as, ŷ iversitaires n ont)

e, Chateia.,, 1889, n" 26, p. 29). De P leur'"vaU.
'"'t, sur le plan cconomique, la nature et . - pactivité 5 y-ndu (pécbénue de I'Antiquitc paiennc et chrétienne, e pr j P "̂̂ / i professeur

/̂̂•rnilable à une marchandise ; le savoir est un don de ̂  ̂.̂ppele que ̂'̂«̂ onie), et c'est pourquoi les IIIMV̂  de i íèl étaient cen-evait pas so faire payer. Pour résoudre le pr fjctivement, les m jq̂ anmoins,'̂ ur donner des prébendes, des beneficia sine à titre Ŝ î̂ '̂ îî professeur
P̂ofiter des loisirs de cette « sinecure >* Hait distinguer la ̂ '̂̂ '̂ ĵ ŷ ération. Ce

certains uuiversitaires ont développé 1'idée qu i a méritait une re Cepen-
;̂;̂ nce qui ,3, Dieu) de son tr̂ 'a., lui versantlê  ̂done les étudiants qui feraient vivre le par le de son enseigne-le plus souvent on présentait ces offert en ppt de ses élèves. Voir
'ns compromettante, du minerval, du cad arg -

LeP "'®P'"ofesseurpouvait« accepter »,mai ̂ ys, 19 ' *Goff̂  1985, p. 104-108, J. Verger, /« De Rid ĵ i.annis GallU
Voir Verger, 1997, p. 213-214. Quaestiones J

194^' " ^des inermis milicie » (voir M- ' ,p . x c v i u ) . e s t u n a u p r o h t d et. D-OÜ abandon de I'ldee que .''""""'fie rapport'"'ports abbés-n,om«,
m j'̂ tlon aussi du modele corporatiste, u populubepaternalistes empruntés au monde non
•̂gneur-vassaux).



I. tótnn,,,, J„ ̂  ,„i p„.
1 ea valant pour lui-même Ch ' l ^"onime un
influence de l'éthique aristotéli " Philosophes surtout, sousrecherche et l-enseignemem poúvaT"''la

snp '̂T ̂ "'■'nation mais aussi """ Pas seulenienr un
nVm -T" '"'̂ "̂ «nelie consdtua"'r i" désintércssée, la
Diin P r:ertes pas qu'on dénlpi nes souvent, trop d'étud,ants '"'res disci-
'̂ «̂̂ èrerapidementTns Pad P̂ "- P̂ 'î P"'>
les c? " se trouve ^'^'•l^siasriquc ou au
nature'ir̂ "'®"':" '"aítrisées par TJ "f" """''r'eran aiors que
Plus eén̂ t̂"' ̂  P '̂̂ ercice de tâch savoir menaient routx5 sIT^omme en tTm legitimes (...) ..̂
Pégard ti' "ersité était chareé Gerson au début duse mêtírP̂  : '< 1 y en a a"' '"«P̂ nsabllitc morale à"n^ctS' t d'" ^7"' = ''Universiré
pratique fon ^''°P """"'te ; à quoi c ses livres Cestgardien placéT""'' ' ̂ '̂ 'niversité dit t applicationétudes, c?air l itour -> ' ii est « comme unrei, civil et poütló P̂ ance ». Aux tro
aes facultés • m-a"^' ^P^ituel, correcn de Ia vie : corpo-
'»de, PUniverS"".""' " droit th ̂ "aeignement des diver-■■ »«„.ú ' «"■«"oíar,,''' p""

' ' " . V S ' í ■ " " " " ' " "
a personnalité ̂ ésintéL!''̂  Pfédication, Ia ̂ 'í̂ -même était généra-

uels de ce temnc dufp "'^Vant d'aufre. propagation de Iae culture niaij de fo- indivV *̂̂ °'' P°ut lui m" ' cpanouissement de
'<1^ mériter u ' f "'«W p'"T™' «""«ère nux intel-

1 3 8 0 ) : ^ V l I / 1 , p . i H 5
"«e » depuis Charles V (1364-

re Étrc licencie en paradis »

Parler au nom de roure Ia France, de rous les étars [du royaume] » .
Ne représente-t-elle pas tout le royaume ? que dis-je, le mon e

entier d'oü lui viennent - ou pourraient lui venir - des suppots
•"eux d'acquérir science et sagesse. » • i / tin

En outre, en reprenant à son compte le mythe de a trans
studii (transfert du centre des etudes), FUniversité '
ŷite dans une histoire immémoriale dont elle recuei ait en >^ est-à-dire comme une même institution rnultisécu aire

Pfffe des Hébreux aux Égvptiens, des Ég>Ttiens a Athenes,^ Athènes à Rome, et de Rome à Paris. Elle se voyait la'sant Pn plan de Ia Providence, car sa traitslatio avait consiste a s >
f,' des siècles, les déplacements du s.ège du pouvo.r voulus parEs « nouvelle Athènes » était ressuscitée à Paris. ,

Ainsi, 1'université naissante a constitué pour ŝ  me .
°̂"de : un horizon et un milieu de pensée et de v.e, ba fS'y est développée Ia conscience d inteliec-
t ̂'̂dvité. Ia conscience des spécificités de ía pro . £Qj.fgcl'un
7/' identité affirmée et réfléchie, une reven savoir°̂.de particulier de travail et d'existence, une vocat«'nement assumée. de PUniversité de Paris

Oici par exemple ia représentation ^ discours est
[̂«eur de Ia fin du x.n' siècle, Jean de Malmeŝ  Son dj,̂

Un" Eeux communs, mais il témoigne de Ia au .
„ '̂ r̂sitaire se faisait de Ia vocation de l inte ̂  |>f,omme; mais
|. sein de Ia Création, Ia créature Ia plus nobi y„e''«'«me, lorsqu'il vient au monde, ne sait rien, son

, mier aprél'""»"''
con,!' Cf-Verger. 1997. p. 150 : C'es, |S-
naisc™ Université de Paris comme une • » p^evue histortqt[̂ > défíni-p. source d'autorité : TUniversite de 'formuler des avis e '
tive e ' P""*" '"i faire examiner certames j durent ^jes Tem-
en'isoT'"̂ ; la politique royale. Les 1308pliers I f. Je la guerre de Cents p^oment"1® Paris pJble » (soustraction d ^le monarchie
du n 1""^ tm role politique non negligeable /142O), àe la aoapprobation du traité de Troyes d^ ""ançaise, condamnation de Jeanne d Arc •
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c o n n u e d e I a p r e m i e r e p h r a s e b i e nsaTir/et [d'Aristote], .. un désir naturel deinné de science et ! 1",'. diargera de satisfaire ce besoin
cation humaine est excellence de l'édu-
institution particulièrp W non seulement comme unemaiscolria pa^ ''Université de Paris,
etdePétude. La structure intemporelle, du savoirce savoir dont elle p<;f ̂  ̂ "jversité figure Ia structure mêine de
Quatre fleuves en «r^rfr source, la fontaine jaillissante.
d̂ oúsedétachentlestror' Paradis terrestre. Le premier,les trois philosophies qui don'n 1^ ̂  enseigne
nes supérieures Ia méd ^ naissance aux discipH'
losophie naturelie U découle particulièrement de ia phi-
enfin,àlaquelleDréDíirí-T'̂ '̂ ĵ"̂ "' dialectique. Ia théoiogieq elte preparei etude de Péthique et de Ia métaphysique .>'•

I I

niodèle scola (®uparavant, un autre'̂ Ll,.̂ "̂""̂  «u point qu'un peucr ses auditeurs à se orén í̂ obert de Sorbon, pour exhor-
roodahtés d'un examen Jugement dernier, le compare auX

'̂ '̂ cc et faínil/ ardennais, devenu maítre en
l e s « ( 1 ' a s c e n s i o n s o c i a l e
aux/ -se tient u 1257 le fondateur, sur" • ' T ' f í• Le nom de 1'ohc,-. desiraient faire des études de

, i e " a S o r b o n , d e v a t t"" S15, 'itroduáio™"® i ̂"8«,™995'P «"'íp f'̂ "̂relier de Notre-Dame, Phj-
2. Sur Ia vie Hp d Denifle et Chatelain, 1889,

9 octobre 1201 m,. , ̂ ot>ert de <;r,.u
qu'un Thomas d'Aq̂'̂'®Ptembrel2°74 1°!' '̂'oneux, 1965, p. 11-67. Héun Sonaventure di, * remps un maítre aussi r̂ pu' uioins selon le témoignage, un peu surpr

.. Êtrc llcciieié eu paradif •>

ainsi devenir iiiusrrc. à cause de Ia place que. dan̂  "U avemr lô^
tain, ce pensionnat pour boursiers prendrait au sein cDans l-un de ses textes, le De cause,cut,a, Robert etaW. donĉun
Parallèle audacieux entre Tadmission au Paradis et 1
icence'. Le couronnement du cursus universitaire ui
P^nr parler de raboutissement du cheminement u

Le fait qifun te! paradigme se soit presente a ^ j.
/ ̂ Tne bien précise d'un examen réglemente, est n voulue
;«tion historique. tn effet, dès lots que '̂Un-vers.te srganisation professionnelle autonome, il lui a ete e satoler elle-même le recnitement de ses membres, a m ponquêtes a
été 'ntcrne'. Ci'est pourquoi une de docendi:reformer les modalités d'attribution de * pévêque," siècle, celie-ci était à Ia discrétion du chanceher de

de tuteiie, avec leque! le corps academique le
Les universitaires ont réussi à imposer q présidé

qu'à des candidats dúment examinés, evan

^560 Ddu Nnngis (in Rcau-il des et d'un pasteut,L1° nous en teste que Pimage d'un ornteut, d "" ̂X<.nfe«ion, I'exam nde co: „e comprend guere que des setmons, des Cambtai à pamde mo'™", la penitence, [•euchatistie (De iupo"h»sb Çh?" Lou's.,dont '1dl n, • ''"î  de Paris .0 partir de 1258, il fur inuudu.t a a com roi. ainsi quede
^^lle Pun des confcsseurs. II a en tout cas ene i premier ^et don bienfaiteurs, pour la fondation de son colleg , postcrieure mais , j_I'et ■ les statuts La devise de I'etablissement et schoter » n ̂  P'tstitution, fut: « Vivere socialiter, et ̂ Cq̂ s bona, jeu de m
le J même, son sceau représentait une roue de a o autres et mues P ̂
tnèíup ̂ <̂ udateur) aux dents égales, engrenées les un ̂  ̂ -̂ çpp quasi jgsil Doté d'une três belle bibliothèque, pffrir un cadre de vie
cotidff que Tétablissement ait été voulu par j jgns des dommicainciscain "If par le modèle des couvents panŝ

bour ̂ 'sposait néanmoins pas de chaires ""J/̂ ^̂ entaires, disputes .̂ jygrnentsiers y pouvaient pratiquer des exercices supp a éte pr \%S^
'«dii ™u éditeut' F. Chambon (p. ix), ̂  (rf-p 5<: forme de sermon, puis remanie sou j-rédaction qui est e ^pgcriti*S'' «̂ "°u, 1988, col. 819). C-est cette Jot no-um̂  du manu.
(bn 1 souvent aux variantes de la premiere re .3218, fol. 162-175), indiquées en notes par Chambon2. Verger, 1995, p. 14.
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ment plus ie droit de"réTl" représentés'. II n'eut égale-
fídélité personnelle Ha I ̂ "̂didats argent ou serment de
versité, dont lei membrí''"'' '"Uni". Robert a éí g'̂tdation biblique qui fourni • f ^ comparaison, par la cita-

« l e m e q u i j u g e » { j o b X X X I c e l u i - l a
comparaison avec iWamo J ^ phrase qui justifie lanier on est interrogé sur h" ̂  * de même que lors de ce der-
rogé sur un liv/e du Jugement on est inter-

ce hvre ? Selon une symbolique bien attestée dans la

mam suHa S?/. t'unlvètZf.est'„rr''" de récupércr la haute
Lli a ' Avant la £« u„ .1 Verger, 1995.

candida'ts • Ie h ̂  a été mis en place afin de, pour
deva> ̂ evenait en quelque sorte assista ̂ -etudiant qui en avait rcussitZT aux queX " H A"x arts à Par.s, ilSre r""' p" 'e programme nur-i ^'" " ''""'I P°«édair les
"atioj. .''^.'"^PaWed'argumenter era P™"*"' ''evanr un jury de
d'interven' " .^ai' capable de n'etre nl ' '"même un cours (determi-
licence ell" riisputes er d'assurer cerraiiíè̂ t seuleTOnt auditeur passif, maisque ra>T "" à PropreierZuV P"""' ' aP-a >aWnsSri a«e celui qui seraTr SssYA,? Pliversltaires onr décidé
dans cette rnouveau licencié à commencer son ""P inaugurale, qui
de vaiidpr chancelier n'intervenait pas et cp devant ses pairs :alider u postenori la licence conférée, par Js a'rbitr "" P°"̂  '̂a mairres
car / url̂  h '=■ Vulgate donnl !, Par Ie chancelier.35 'sél • { portem ilium, et circumdem i '''"'"m scribat ipse qui judi-

J que je ie mette comme une couronn ' ̂  "̂ on épaule ie porte
SnTÍ r = -"ala darr de ma rêre ». La compréhensionam de Job qui est présenté comme un accuc f "joderne, c'est plutôt I'interlocuteur

4. De consctentia, § 3, p. 3 : Job dêanH "
ironhS"1^ scolarisT!" "" prévoyant et avisérout el ^éponT I Anl il seralxammé. C'est le
p a r t e v e l G l o s e • « C o n c ' ^ " " ^ ^ p e r t i s u n t » ,parte, vel bona vel mala revelantur » " et opera singulorum in utraque

<c Etrc liccncic cn paradis »

Bible, c'est le livre de la conscience, celui sur lequel .
toutes nos actions, bonnes et mauvaises, et dans eque 1
pages que de jours que Ton a vécus'. Ce livre est tenu
sence du Juge, qui nous demande de répondre ( e nos '

Robert de Sorbon n'est évidemment pas le
thème. Le topos est courant au xir siècle, ans es
ctefitia ou les sermons- : la et au « Hvre de
s'ajoute au « livre de science » qu est exemple
1'expérlence » qu'est le corps. Le
Alain de Lille, se lit dans le cceur, ou effacées par la
lettres hideuses, dont elles peuvent tep . ̂  j Mais lã oü
confession, la contrition et i'oeuvre de sat.sfacno

• k' <-0 1954) : des documents babylo-
1. Le symbolismc du livre est ancien . arrivent dans le monde sentmens arresrenr de In cruy-mcc que les """̂""""JJÚablemenr fi.xés. La Bible a mflech,n I'avance sur les rablerres du cicl, "'.J"?'. décrcrs de Dieu {)ér. 22, 30 ; Ez. 9-1 ,

cerre idee dans le sens de I'irrcvocabdite des 3ussi la notion de - registre
Omi. 10, 21 ; Apoc. 5, 1-5 er 10, " ,̂ s bonnes er mauvaises, sent "orees, endes muvrcs ou routes les actions des g . Dan. 7, 10 ; Apoc. 20, 12 .
"oe du jugement dc Dieu (Ps- '39/8, ' ̂ „r peut crrc le livre ou sonr notes les
cf. Col. 2, 14) ; ce sonr les archives du cieL _ i„s„„c dans le cceur
Pêchés de I'homme «er. 17, 1), de menae que fi re pas ailleurs dans(Rom. 2. 15). On rrouve de plus, dans la B̂ We „ux qu vomI'Orienr anc en : celle que Dieu rjenr de ciroyens ou de su,e s, indisp̂ -
mourir, le .. Livre de vie ». Ue modele en esj , les morrs en «a.enr raye4̂
sables à radminisrrarion pour les impo 28-29 : seul le pecheur est e ace u 'Voir par exemple fx. 32, 32"".éius; de même Mui. 3-3.
Dieu et livre à la morr ; Ez. 13» •. g5t assimile au Livre des )usres. . e
Ps. 86. 6, Dan. 12, 1 : le Livre de» ̂  23, L«e lO- 3®' ̂ P°'- ' 1 ,' è .'veau Testament, voir Phil. 4, 3 Hebr 12, célesre une lisre qu. n est f.xee
20 12 et IS • 2 27 • il y a un erar civil <K J ̂ 0, 12). Cesr la raison pour
définUivemerlr qi'au vu du « Liv- es «"vres ̂  ̂
laquelle les deux Livres sonr V ritae mimscmsque conrme eranr une ce -parle du livre de vie de rout un ,oures les actions qu il a faires. Cjst poartaine puissance divine "PP̂ '""', qqe tons ceux qui parvieridront au P̂radis eronquoi Robert de Sorbon dit „„ grand livre, le livre divin de la vie, dans leĉuelmairres en théologie, er « '''fL Mpoculypse : « Vidi librum scriprum inrus er fons
toute chose est consignee, d ap
(5, 1).2. Voir Leclercq, 1904. P ,,, d'Alverny, 1965, p. 267-268, 27 .

3. Sermon Memorure «O'"""""
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R ' antique thème du •< connais-toi toi-mênie »,
éyeloppe Ia même comparalson dans Ia direction, plusmo erne, un releve des ressemblances entre Pexamen de licence à

ans et 1 examen d'entrée au Paradis, et aussi de leurs differences,
ui ren ent Ia seconde de ces épreuves bien plus difficile que la

p r e m i e r e . « - h

^ voici quelques exemples :
ou de I'll aimeraient bien savoir du chancelier'
Pun dViiv 1»̂  conseillers sur quel texte ils seront interrogés. Et si
d e d e n e p a s P é t u d i e r à f o n d e t
nier nous «ía efforts à d'autres écritŝ  Pour le Jugement der-
qu Wd rn'"' examinés ; et « si quel-
cela veut dirp ̂  autres livres que le livre de sa conscience,

En un s '^ ^ - Paradis »
puisque I'on rnJ ^ examen-là soit plus facile»~ LorsqueTT ̂ ais, en contrepLtie :

«Im-ci rénonHe un candidat, il suffix
lui^ voudra 1'̂  passages (lectiones), alors queEn, dans tous les détal̂ s" début jusqu'a

autre nart r\/> c • ■
^n personne les ca'nri J chancelier parisien n'auditionne p^̂1 examen à beaucoun̂  délègue cette tache. Cela faciüf
jes, alors qu'iis seraiPt!!̂ ' ̂ epondent bien devant de simples mai-
exam— Eu'est le chancpP̂ 'T"̂ ' Paralysés devant le haut per-Sr- ̂ ^̂ ^̂ iEuelleSr'■ f
universT̂ "̂̂  Personne a ' Chancelier » (magnt̂ ^"̂ ^̂ rsitate »)5 p "̂e, et ce devant tout le monde (« in plen̂
Geneviève pour̂jí

2 . d e I ' a b b a y e d e S a i n t e -
3 . Loc . c i t . p . 4 , n . 18 ' P -
4. Ibid., § 9, p_ J2
5. ibid.,§13,p.i8.R .

révêque Guiard de CambraiT donnp p . Antitfm pem-- exemple d'un moine, élu abbe, d
s o n p r o D r p v p r i fi e r

r v t i i i i i w i i i u . ) V 1 V »

propre maitre) voulait vérifí̂ '̂
5 6

De plus, toute mauvaise réponse sera- À Paris, même si un clerc ne répond b.en qu ̂
sur quatre, il est déciaré reçu à la q̂úestton sur mille suf-
nient, être pris en défaut ne serait-ce qu a q
f i t p o u r ê t r e r e f u s e ' . < A r i \ \ t àht pour être refusé' . . . . „ '^ , , r í i nas droi t à

Plus terrible encore, 1'échec sera défimtit, on
n n e s e c o n d e c h a n c e : ^ u r h a n c e l i e r , o n

— À Paris, lorsqu'on est recale „ encore, ajoute
Peut se présenter de nouveau au bou jnversée par les
Robert, la première sentence, négative, est p rendus à
suppliques, ou par des cadeaux, ou . En revanche,I entourage du Chancelier ou aux autres ex , , ̂  ponr tou-
lorsqu'on échoue à Eexamen d'entree au Paradis,
jours, et la décision est irrévocable-. d'échec à cet

Plusieurs circonstances sont aggravan ,
cxamen d'entrée au Paradis : ̂  Paris cela n'est su que de— Si Pon est refusé par le chance jugement la sentence
quelques personnes. En revanche, au jo ĝ -jerur ab omnibus desera rendue à la face du monde ̂  ĵ us » )Mnfinie sera la
mundo, quia in plena universitate g effacée par le temps'*,confusion des recalés, et leur honte ne j t de choisir un pas-
connaissance du latin. L'evequa lui TdSe"
«ge et de le ttaduite. Le moine "embla. cmnmepeine tenitlelivte en main. L-évêque:allons.ce ne souvent Im L autre
le Décret de Gtatien, ce n'est qu'un serait-ce que le Paster
tépondit qu'il se sentait incapable de re grands clercs au ' jimptessionne par la science de 1'évêque. un deŝP _ ̂  Péveque consent,t.plia de le faire interroger par un de ses p rréristiaue de la

, 2: rd.ilî pi's.̂ Lons .uêculture médiévale, étaye cette idee a
d 'Ar is tote et d 'Horace. deshonneut et un

•ogie, qui ne veulent pas maintenant etud.ej-le monde Ubtd.,
répondre : au jour du Jugement, i
S 19. n 7<;\S 19, p. 25).
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t i on ® Pa r i s ne reço l t pas d 'au t re pun i -
dernier sera tandis que celul qui échoue au jugement
et fustigé iusn de fer, et continuera d'etre poursuivi
pourrons rén T '' P^ine éternelle'. Et noiis ne
qu'on les mer '""'aase de granimaire. Lors-Kons LTi" f s'ils n'unf pas appris ieurstant pis si je suis battû ' retorquent: « Non, je jouerai. Et
je me sauverai ri- ' survivrai bien à une correction ; ou bien
malade. 'manche ; ou encore, je ferai semblant d'être

inéSê dW épreuve, elle est le terme
licence, au contra'ire n'oblige personne à postuier à laceux qui veulent ^rop surchargé par le nombre de

même ceux ani n i Mais Dieu convoque à son exa-
- Chacun

nous devrons toul gagner le Paradis. Mais
iscrimination, devant-T ̂ ^̂ rnen d entrée, sans exception et sansqu à Paris, on confère Chancelier en personne''; alors

sans les soumettre à nn licence à de grands personnage®
quelle école se (honoris causa, dirions-nous)'.

mieux ? à examen, e t comment
de de se dema dans les propres termes de
tout à i'h" ' d'etre I'' ' "='«r-à-dire « étudier »•® "'««te, est la matérielle que nous avons vue

f°« donnée par k maitre. Héritée de

It'3. Ibid I 7'̂ -I-

I ''' «"fe'c administrative, en"l» Wisreiib, enseignant. Cf. Verger, 1995,
'•'""oaudiendusen^.,. ,,)• {Oe conscientia, § 16, p. 22)-

« Étre licencié eu paradis »

l'Antiquité, elle est un des piliers de la pedagogic jg
laquelle la formation intellectuelle doit passer par exp
textes de référence. La première tache du ma.tre
était de lire (d'oii les mots lectio, lectura, lector, c ' , ®
ture) devant des élèves le texte a voix haute, pour e th.n.ib,. „ p., I« «"iSSuZ»
debit la ponctuation — laquelle n a gue
notée avant I'imprimerie. • u „ lecon » au cours de

Pour ce qui est du livre de conscienc , k
laquelle il est étudié est la confession i « . g Pon se pré-
confesseur'. C'est done par I'examen de consci
pare à I'examen final. comparaison avec le

Toujours selon le meme proced développe alors des
ronctionnement scoiaire, Robert ae frénuente et soigneuse
considérations sur la nécessité d une
c o n f e s s i o n : é t u d i a n t ( s c o l a r i s ) q u e l -- À Paris, on ne considère pas cornm̂^
qu'un qui n'irait pas suivre des co Paradis des genssemaine. Et pourtant, prétendent se prepâ ^̂ ^ ̂
qui ne se confessent qu'une seu e comme étudiant quelqu un- De même, ne serait pas „,s„rées par le maitre),
qui n'assisterait pas aux leçons o /-vct-à-dire aux leçons prepa
r a i s s e u l e m e n t a u x l e c t u r e s n o m b r e u x s e n t c e u x
ratoires, faites par des assistants). gjjg que cursorie, cursive-
qui ne font kur unique confessio ,g plus vite possible,
ment, « c'est-à-dire en courant, . jjs omettent de nom-
comme un coq sur des char ons
breux et graves péchéŝ  intérêt à fréquenter assidument

L'étudiant a d'ailleurs tout mt Car si, pour une
Pécok de son maitre et à en Ia prison du Charekr,
raison quelconque, il est jete p

1. Ibid., § 16, p. 22-23.
2. Ibid., § 17, p. 23.
3. Ibid., § 18, p. 23.



Histoire et définitíons de la culture scolaire

remamurfnrín reconnaítre et le réclamer'. Cette
rique sur Pune H ̂  Robert est une indication de portée histo-les étudiants de Ia formation des universités : soustraire
c i v i l o u 3 ' à i ' a r b i t r a i r e d u p o u v o i r
Oxford ou BoIogL
des privilèees iudiri'' ""̂ versitaires ont obtenu des garanties et
vaient que du trih ootamment: en tant que clercs, ils ne rele-
historique : le m̂ iít ccclesiastique de 1'Université-. Autre élémentsur ses étudianK iVu ĝ rdé une autorité directe et personnelleétait le garanti "ne fédération dkcoles), et il en
confession ne semlr"̂  ̂cquentent pas assidüment Pécole de Ia
aura incarcérés et au prévôt de Penfer lorsqu'il les
fPpelleront le Seienei/ ̂ "̂̂ ^̂ "̂ r̂ont dans cette geôle. Lorsqu'ilsjc ne sache pas gup ̂  répondra : « Je ne vous connais pas,que vous soyez mes disciples, je ne vous ai pas vus

<*« « ar̂ l'n'"' unê latós-n""' ̂ lors que Ia tendance des écoles
essayant de se d'" »), ont filíll' même s'ils étaient spéciahstes

d a n s u n e l e s t a t u t d e c l e r c s ( t o u t e "
ia mort M 1 après une ̂ '̂ cordait 1'Église et qu'a valide leseule justice ecclé ̂ ^̂ '̂ oyait le privi]̂ ^ police oü plusieurs étudiants avaientà Ia ̂ andí?!̂ <l"e. La bulKS' ̂ "̂̂ ait justiciables devant Ia

d'etudiants) y aioií̂ T ans nm'̂ ^ ̂  {Parens sáentiarum, qui mettaiPotte Ia main sur ün 1 du canonT̂ "̂ '̂ nouveau, par Ia mort violente; 11 semble que l nn „ !̂ *̂ °"̂ "̂ "nication majeure pour quiconqn
communauté ét2dian?"™ étaient leq̂  protégeait physique'^ types de tlT évî mm. population et Ia turbulente
îlait hmiter 1'autono*̂ '̂ impliqu"̂ ' situation juridique était gf̂ sseVerger, 1995, p ,7'̂  '"tellectueHe ̂  7 ̂épendance à 1'égard de l'Église et

De a.dd

bZ^mT°'" 9"i 'êwlvent ^ vnleur égalc, 'h'"ter. 7®' facilius et 1} ̂ loutes et inr ̂ entent plus à 1'aise pour leur poŝ ^" (De conscientià, % Possunt ad ̂ luia de suis dubitahih'
^ 26, p. 31J ad s,b. familiares et amicos magistros recuf

« Étre licencié en par adis »

dans mon école, si ce n'est peut-être une fois dans 1 année, et
rapidement. »'— Enfin, serait bien stupide un clerc de Paris qui, pour étudier e
livre sur lequel il sera examiné, irait entendre les leçons es metres
ies moins compétents, en négligeant sciemment les mei eurs. est
pourtant ce que font beaucoup, qui se choisissent les pires con es
seurs qu'ils peuvent trouver. Par exemple, un tel qui a ormque s en
va chercher un prêtre qui, entretenant lui-même une concu me, sera
plus indulgent. Ou s'il skst enivré, il ŝ adresse à un Pretre qm aime
frequenter les tavernes et qui ne lui donnera à reciter qu un
n o s i e r - , .

Si, dans sa comparaison de Ia vie spirituelle avec
sitaire, Robert se place essentiellement du pom ̂ „rtant oas
Plants qui ont à préparer un examen, il ne "tanq p
rle livrer quelques notations historiques
gnants (ou les confesseurs) et leursDl« p.. 6-en^ip^- ^ Ts"p.X " -Ste maltrra pt d«! ̂ ppi, d'iudiaar.. Ou mcote,
lire ou prêcher si ce n est devant un ̂  ̂ j,írre ialoux, présomp-
serait diabolique, digne d'etre ignorance, qui ne
tueux ou craignant qu on s ap Ç
voudrait pas que ses etudiants P p,utôt que de rester
leçons ou les disputes d autr
O ' s i f s ; c ' e s t p o u r t a n t a i n s i q u c o n f e s s e r
s irritent que ceux qui se son
aussi à d'autres^ exhortations de Robert de Sor-

Comme on vient de le vo , .jj^^ggque ; le Jugementbon ne manquaient pas de bo j'études, Dieu comme Grand
dernier vu comme V gomme tê e au programme, le
Chancelier, Ia conscience m

1. De conscientià, § 18, P* 23 24.
2. Ibid., S 22, p. 27-28. solitudinem, et loquar ad cor ejus » {ibid.
3. D'après Osée, II, H : « Ducam ea

S 21, p. 27).
4. Ibid., S 23, p. 29.
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Bibliographic
confesseur comme directeur d'études, des détails amusants sur Ia vie

j ^ 1'orateur ou le prédicateur font toujours
ê m̂ples ou des cadres de référence famiiiers à leurs

vercír/T̂  ̂  s adressait done à un public pour leque! PUni-
seulempnf̂ '̂  íî sta ee, faisait partie du paysage mental, non point
físammenrT"̂ ^̂ ^ j et son fonctionnement étaient suf-
terme de culture, pour servir de modèle, de
mettre de rrí pieuses exhortations, sans corn-
Qu'il était cJÜq' ̂  ese-majesté divine. II est vrai que le savoir, parce
sacré • Pécnip f de Dieu, avait quelque chose de
pas, déià à rptt - ^ culture scoiaire n etait
''U^ive^é P—- de crises. La naissance de
Chancel ier nar monde. Phi l ippe le
accusait cette fonctions de 1218 à 1236),dence de Ia rechercĥ  ̂"stitutionnelle d̂être à Porigine de Ia déca-lui aussi dans un se ̂  ̂  ̂ "seignement. Ses raisons, qu'il expose
aujourd'hui • « Tadic"̂ "̂' peut-être encore quelque echole nom même %?!' enseignait de son côté et
étaient freqüentes • n ""̂ t̂sité était inconnu, lectures et dispute®
que VQus vous êtes iini Pétude. Mais maintenanf
evenues rares, tout Université, les leçons sonte choses ; le temos n ̂  ̂  ̂ ^̂ "ŝ íguement est réduit à pê
discussions »2. leçons est gaspillé en réunions et

1 ' L n i v p e u t - ê t rn avons pas d'indica"io à collègues ; mais les
r̂aue. Toutefois, iu' le lieu et L ̂ lorieux, 1965, p. 49).ise ancienne. ̂  P^^ononcé en latin sermon qui est à I'origin^ ,

Schneyer, 1967 -, il ne semble pas y avoir de versiô ^' c i t é e t t r a ^

30-31.

Textes
H. Denifle et H. C:hatclain (cd.), CharíuLirium Unwersitatis Pansiensis, r. 1
^ ( 1 2 0 0 - 1 2 8 6 ) , P a r i s , 1 8 8 9 . . , 9 ^ 5(̂ .-Th. d'Alvcrny, Alain de Lillc. Textes inédita, .'̂ V̂ 'vil/1 Varis 1968.
Jean Gerson, CF.urrcs completes, cd. P. Gloneux, \ o . , Chambon,
l̂ obert de Sorbon : De conscicntia et de tribus dietis, e . p

Paris, Alphonse Picard et Fils, 190j>.

^ i t t é r a t i i r e s e c o n d a i r e i - 1 í
N- Bcriou, .. Robert de Sorbon », Dicúowmire de SpiritM >te.

(1988), col. 8 16-824. . ;u.vy^/^ A çe5, Cambridge,De Ridder-Symoens (éd.). Universities in University in Europe,
Cambridge University Press (A Histoo' of the Una

^ sous dir. de W. Riiegg, vol. 1), 1992. Sorbon.• Glorieux, Aux origines de la Sorbonne,
Hbomme, le college, les documents, lari , ̂  et méthodesP- Clorieux, « L'cnseignement au Moyen g • de Pans, au
d'enseignement en usage à la facu te Uft̂ raire du Moyen Age,XIU' Siècle ... Arclures d-histoire doctrmak et httera
35 (1968), p. 65-186. r Wieland (éd.),
}■ F. M. Hoenen, J. H. J. Schneider, G. ̂ ^95
Learning. Universities in Middle ^ Qhristentnm, Stutt-L- Koep, « Buch », dans Reallexikon fur̂
gart, Anton Hiersermann, 1954, Bd ' Saulchoir, « Biblio-G. Lacombe, La me et les ceuures de Prcvostm, i-

^ 1 . 1 1 1 Q 9 7 . . J o I ' T T n i v e r s i t e
L ^ U l y i c ^ ^

thèque Thomiste », t. 11, 1937. faculte des arts de I UniversiteG. Lafleur, « Les guides de I'etudiant e , J995, p. 337-199.
de Paris au xiir siècle », dans éd , Paris, Le Seuil, 1 •J- Le Goff, Les intellectuels au Moyen Ag . ̂ -jĵ vale a-t-elle eu d elle-

•I- Le Goff, « Quelle conscience Moyen Age, Pans, Galli-
m ê m e ? . . ( 1 9 6 4 ) , r é i m p r . i n „ ,mard ( . Quarto » ), 1999 P. ̂̂ tolique du Hvre au xn' s.ecle »,

J- Leclercq, « Aspects spirituels de la 7 63-72.
in Mélanges de Lubac, Paris, 19 » •
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1979. ̂'"̂'g''ement dans le Ham Moyen Âc. Paris, PUF>

J* o. Schneyer, « £)iV Q* i • .

I Predigten Philipps dcs Kanzlcrs »,dT' Privamm evt 39/4 d 963).
^^^""ges dè la IMr origines médiévalesí Ve bMrntheqae de la SorbL.e, 12 (1993),>■ Verger, . À propor H, I, •

i'̂"celier et l-Université à"paru"M ''r ''""'̂ "̂•sité de Paris .., et «

I. vl2'"' """'=•'■■'• ^ i'l P.H.. ™-.
'■

»*» ?; "■"» «• M. mi, «'• ■■""• PUF, nouvelle éd., coll-« «/., 1995, p. 20T.223'"'-édiévales », dans

Des humanités à la culture générale,
les finalités de I'enseignement secondaire

en perspective historique
Marie-Madeleine Compère'

II est présomptueux d'aborder en quelqu | programma-
onne lieu à une surabondance de discours, de

ou idéologique. Ces discours peuvent e
p^^egories symétriques : à ceux qui prescriven ̂  ̂ eux,mstruction publique de niveau secon aire £Qrinuient des^ ailleurs aussi surabondants que les premier , ̂  I'ensei-
^fitiques à Pencontre des projets comme fournissent à
gnement qui s'offre alors. Les uns comme diversité

iecteurs des citations dont le nombre, a p^^j.sont des tentations permanentes quand on a jsujctorien, je cher-
eviter ce piège, et conformément à ma Penseignement à ses
Onerai à associer les finalités proclamees P r̂gumentaire des
Procédés réels. Autrement dit, ce n*est pas pinscription des
n̂s et des autres que je voudrais exposer

inrPj Service d'histoire de Téducation.



Histoire et définitions dc la culture s
c o l a i r c

périodrconcerné̂vIT' ii'spositifs scolaires concrets. Lanition, lesTumanll! T'' í"" 'i" = da.s ma défi-d'ailleurs dans les anr**^ i três largemeiit traitée
sur rhistoire. contributions de cette rencontre portant
qui constituenHes J cxposerai le projet et les pratiquesété laminées du fai t f quoi el les ont
m'interrogerai sur Io ̂  ̂  ̂ versification disciplinaire ; enfin jeexprimée même par ceuv'̂ '̂̂ 'T" nostalgic des humanités,par ceux qui les avaient combattues.

Dcs li II mau it cs à Ia culture gcnéralc

Les humanités sont universelles : indépendamment de 1 univer-
salité de leur projet éducatif, qui vise Téducation de 1 homme - du
tnoins de 1'homme libre — précisément à Ia iiberté, elles se rappor
tent à îAntiquité, qui est une sorte de non-lieu pour les jeunes Euro-
Péens de 1'époque moderne. Le fondement des humanités, c est e
texte : ia connaissance approfondie d'une littérature jugée éminente^ nne part et, de 1'autre, ia capacité de production de texte, capacite
?ti'on ne peut pas acquérir sans Ia première. Pour désigner ce texte
? Produire, Ia ratio des jésuites emploie le terme « discours », en

sermo, oratio. La compétence qu'on inculque, facultas orato-est done théoriquement orale. II reste que 1'assistance am
Ç̂ons publiques du collège exige de Ia part de 1 élève a posses
^ nn matériau écrit, imprimé même, et que les textes composes pa^èves sont rédigés par écrit. .Chaque classe, dont le niveau, prédéfini, est homogene s
jŷ aitre, se réunit deux fois par jour pour une séance
I heures à deux heures et demi. Le professeur cxP̂ ^ ,eçon (grammaire, poétique ou rhétorique) ou un , j.
Í"erature antiqû  et complète cette explication ex cfedra P̂interrogations individueiies, tandis que les ̂ondisapleŝ  de

nterrogé travaillent en groupe sous Pautorite un
^signé par le professeur. , • Ip rexte etu-

L)'une séance à 1'autre, les élèves doivent memons j'gxercices.en classe et se livrer à un certain rrombre deseĵ c
^Pprentissage est lent, progressif, méthodique . doitonnaitre la grammaire dans des règles apprises P lancé à son

^ ®ire imprégné profondément de textes • sont classésdans la composition. Les exercices, f J„«néité: au
P^r ordre de difficulté croissante. On se mene La rigueur
contraire, c'est Limitation qui sert de principe o ̂ ĵ cative, c'est^ns Lécriture revêt en soi une valeur proprem Lexprime
^rie image, une anticipation de la rigueur les fautes de
P^r exemple dans une lettre au dauphin ou i c maintenant
Srammaire aux fautes de raisonnement. « vo mépriserez lesCentre les lois de la grammaire, lui dit-il, a o

sans solution de conrinn̂ -̂"̂  rnodèle de formation qui remonte,
^xe par Isocrate à Athèn libéraux » antiques, modelshérité par les Romains' O Jésus-Christ, et qui a
Va première renv • " distinguer deux filiations dansL̂ icéron traduisentl "cologisme humanitas, par lequel
senŝ T à son role d'K̂  P<̂ ideia : Léducation vise à pré-
^ingue ? filiation toute la plénitude de sonPr 'ser, 'f J ^^^dition chrétienne, qui dis-

u divinae ou sacrae. Bileterme d' « au sein d'une revendiqué par Saint
pas n<» "tanités dote p r ̂ ^̂ t̂ion à finalité religieuse. Be

^'époque oíi^^^^í^^^^ttient pour lequel je'""̂ ^défiuisseu ̂  apparait au xvr siècle, a

^ 2 - r e v u e H i s t o i r e d e l ' é d U '""-Lénée Marr ^'^rnanités classiques, mai

. r í'"d l97s"̂ "ll°fIsocrate3. The Use and Ab"̂ "
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Htstoire et définitions de la cultur,
s c o l a i r c Des humauitcs à Ia culture gcuérale

composer en ktíT°dès I ̂  commence à
à-dire qu'on mecourt texte que le maítrê a ? ̂  '® Prosodie les mots du
l'élève, muni de son H 1 ^ ''«tape suivante,
Gradus\ choisít ses oron"""̂ "̂  synonymes appelé vulgairement
periphrases et en raio "'otSj en jouant sur les synonymes et lesPlus tard encore":inr au canevas initial-
compositions d'hémistích« ® '"cmorisés il parsème sesPoètes antiques. De Ia ooíl i '""̂ nures empruntés aux grandsde composkirn SlS!'!'* P™«c : les divers exercices
classe de rhétorique, classe ann'̂1-̂  discours, que l'élève rédige en

Mise à part ia lancue ~ PP®f̂Ç uussi première.
dans une écrasante DronAwî ^̂ '̂ "̂  le latin, qui occupe les coilégiens
I'univers contemporain de T' s'intègre bien dans
apprécie lediscourssousA« ""oderne. La bonne sociéte
' iciairè, sermon) elle a i reuses formes (discours politique,
seuleraent de cette cultiir,> ̂  conversation. Ce n'est pasUque religieuse repose aussf̂  iv"® c®' Ic support: Ia pra-''««gie en Uturgiê  sô  d ' ' .""P-̂ Ŝ̂ îon de textes, répétés de■ers textes sont en latin comm̂ /̂ *̂̂ '"" sagesse ; et ces der-

Lenseignement des hur̂ r̂  - '•c 1'école.
etudSr̂ i °u on I'entenH^ " P""*̂  autant purement^ partir des textes
gfaphie d'histoire de^^ '̂ 1"' ̂ uSS^re des expb'enĉ cíLí des peunlí P°'"'que, d'institutions, de géo-
Propre. le professeuf'^' d'"" véritable^st garant du fait de sa cultura

Ran Hal' • m-
t o u t e s M o y e r t Â g ^

^ ^'"'ortcum Societal''/ ^ eal hS'"i sont habituellement
juill..déc Í9«7 Parnassutn ».87, an. LVI, p. 233-261.

LA diversification disciplinaire

Alors même qu'elles occupent une position
formation des élites, les humanites sont ' mortes, répu-
pale des critiques tient à leur association aux an Montaigne
tées difficiles d'accès et andes. On peut citer à i,
qui, pourtant, s'enorgueillissait de padet g|. grand
suite il est vrai d^un apprentissage ^ Pachète trop
agencement sans doute que le grec et .épètent àcher. »' Tous les pedagogues, de .sĵ iorégnant des textes plu-1 envi que les langues s'apprennent P ̂ is si cet avertisse-
íôt qu'en apprenant les règles de Ia gra ̂ ĉisément parce qu'un
uient est répété comme un leitmotiv, c rJe Ia facilité en se
Professeur avait Ia tentation de suivre ia p gt de faire
référant à un manuel, en Toccurrence jg renouveler le
ingurgiter les règles de gré ou de orce p d'exercice,
çhoix des textes étudiés et d l„g coüteux et exigeant.investissement personnel beaucoup P ĵ ĝ ygu, à partir de Ia
S'ajoute à ces arguments permanents, anciennes, jugées désor-
seconde moitié du xviiF" siècle, des
mais sans intérêt, ni culturel ni P''®".'' ' ̂ ênt plutôt sur les lan-

Les critiques qui se multiplient ®'°7f f̂ j.̂ ame. N'aurait-on pas
gues anciennes que sur le projet e u texte aurait
Pu le préserver en changeant seu e gppartenu à une litterature
gardé sa place centrale, mais il aurait étrangeres ?
moderne : littérature française, httc . pgtte perspective.
P>e fait, des projets pédagogiquÇ® g les humanités ont ete

Ce n'est cependant pas de projet antagoniste, ne
condamnées : elles ont été diversification discipli-du mouvement des Lumières, qui a P,„imeris« H. Barckhau-

1. Essais. t. I. chap. 2é,consulté varian.es des Iditions de 1582
s e n , 1 8 7 0 , c o m p o r t a n t « 1 2 4 -et 1587 (numérisation GalHca 20 )> P*
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opposée la vertu émarf ' ̂  d'être creuse et mensongère, a été
plus sur le texte maic des sciences exactes qui ne se fondent
mentetd̂ unedémonstraH ̂  ̂ cientifique, produit d'un raisonne-la culture contemporaine m"* imprègnent simultanément
académique au moine a r ̂  diffuse dans le mouvementtéraires. Par ailleurs la"ê "l' <̂ âvantage, que dans les salons lit-
majoritédesenfants 'd'aK°̂ "̂ ^ collège laisse de côté Ia grandevail manuel, mais aueei les classes sociales vouées au tra-
légiée, qui fréquente Pacad̂ m̂ ""̂  um—noblesse, classe privi-
uiilitaires, fondés sur I'p • ̂ l̂̂ l̂̂ aire ou ses avatars des écolesques et s; appSL'es mathémati-
'''âge dans une éducation ̂  Inclure 1'ensembie d'une ciasseau moins pour une nartiV hante les égalitaristes que sont,La pensée utKrTste ̂
eyeloppement de tourpc 1des Lumières préconise lepublique doit done nrpnH ̂ ^̂ ûces utiles à 1'état : 1'éducation
iversifiés des enfants. SvmK̂ -̂ devenirs professionnels

^ue Condorcet présente en ^ d'esprit est le pia"í̂:̂ ;̂ lviseà:/dir5riW^̂ ^̂ ^̂  1'Assemblée législa-^^guiente les iouis<: manière que Ia perfection
dS" "• "« d.i fe '• ê"í'.li.í citoyen, «
í a c u l t é s C u l t i v e r e n f f o n c t i o n s n e c e s -

perfect- l^^ellectuellp chaque génération, lesb.nS'r""". eídS 'í'■ 7"lf par 11, eonmburr 1
encore '"stitution , , ''"P^« humaine, dernier

publique, un Jev ''wstructiô ncelui de 1'huma ''"Posé par I'inf-' P°ur Ia puissance
seientiste qui ®ntière »i [_ '̂ '̂"niun de Ia société, par<!•« ammera les posit̂ «t évidente avec Ia fc

,. . „ ® 'a fin du xix» siècle.
°̂ndorcet 20

ocumentation f ' réunis par Martine Allaf®française, 1995. p. 25.

Des humanités à Ia culture gcnerale

Comme il Ta été en matière de
est partagé entre Ia fidélité aux humanités qui
Regime, d'une part, et des formules inspirees u m ̂Lumières, qu'on qualifie d̂encyclopédique, J
Pautre, qui repose sur la diversification des comp j ̂au cours de ia scolarité, done de Ia diversification disâ^̂^̂^
première de ces formules, les écoles centra es, établis-
Directoire, proposaient neuf cours étaient égaux'.
sements sans administration ou teus P c à Ia loi et,
Pratiquement aucune école ̂ "̂'̂ '̂̂ "̂ /pédagogiques, le lycée a
pour des raisons aussi bien pohtiqu q relatif lors de sa
luarqué un retour des v étaient au pair des
çréation en 1802 puisque leslangues, française et anciennes. Ap grienotées ensuite pro-sous ia Restauration, les humanités on supplémentaires par
gressivement par I'ajout de cours et e détails qui dépas-
rapport au trone principal. Sans ue Pétouffement pro-
sent le cadre de cet exposé, on pent a j902 qui met en
gressif des humanités se clôt avec a ̂  longue vie : la diyi-
ceuvre trois príncipes nouveaux, ̂ PP , jg part et d'autre de la
sion des études secondaires en eux ggjions parallèles censées
classe de troisième ; l - i n s t a u r a t o n a e i ^ t i n ; l e
toute égales en dignité, y compr s ia sem
cours d'une heure à Ia place de a discours Ia finalité de a

Louis Liard exprime au r"'®"* progressivement, au coursréforme de 1902 : « Nous 7"'° ̂tis peu à peu de ce qui est;
de leurs études, ils [les élèves] • ppnibre de notions justes sur
qu'ils emportent du collèp ̂  temps dans les tenips, eurce qu'est I'homme dans la na u > ̂  tnonde et le monde entiet
nation dans les nations, leur pay paŝ  comme des oiseaux
autour de leur pays, et qu ds n en ̂ ^p^^gs mconnus.
effarés et incertains d'une vohere clo ,

ungues anciennes. his.oire nanirelle, physique e.1. Dessin, mathématiques, lang législation.
chimie, belles-lettres, histoire, grammair s



Histoire et définitions de la culture scolairc

mnni^ provision d'idées sans chimère, ils soient
rnmn T ̂ ®""3*ssances positives et quails n'aient pas appris à^ m a i s s u r t o u t p o u r a g i r . » '
Drodiiif̂  inition condamne clairement ies humanités qui auraient
leurs effarés et incertains », projetés à Tissue de
rejette tonr̂  • espaces inconnus ». La nouvelle éducationfique ; elle sTnJcrTda*"̂ '! ̂  ''î " progrès scienti-
exaltant en l'r>r ®'usularité d'une époque et d'un lieu,

ParmM. •« culture nationale.classe au courŝZvír"' reforme de 1902, ie passage de la
prentissage scolaire / les conditions de Tap-

nombreuses nlaê <̂ es humanistes laissait disponiblesentre les deux séanrp̂^ e temps vouées aux exercices personnels
P-j'exposé ex cS d'une heure est dominesupérieur. Désormai. comme dans Tenseignementest déterminé parle no élèves, le temps de présence en classe
raison de la consider..? attribué à chaque professeur en' 'cre choisie. Les iourn°" ?"*■ discipline en fonction de la
sonnel, diversifié en fonr̂ ^ " d'homogénéité. Le travail per-
Jont la codification mo?°" ' «nadères, donne lieu à des exerciceswmative - ou à la " explicite, laisse plus de place a

S"gence-du maitre.

•-̂̂OSTALOIE DES HUMANITÉS
J Principe de la
4ou5h. un?Sr.̂ " '•'̂ "Pfines qui fonde la réform̂toujours présen;̂^« •« pro et ensei''̂ -' des savoirs, s'ils sont

^ P d enseig„em,̂®'Snes, y s a v o i r s«"«n (dir i P""'' ? Compte tellU d
' «'"«ments, Paris, PresL universitaire»

Des humanités à la culture générale

Pexpansion irrépressible des connaissances, de nouvelles matières
alourdissent sans cesse la barque des prograrnmes communs et
nouvelles filières sont créées, I'estime égale dont jouissen
quement toutes les matières dissimulant mal, d ailleurs, la preemi
nence de fait du français et des mathématiques. , .•

Sans m'appesantir sur la question, je vou rais seu . ̂
gner ici que cette difficulté a surgi dès 1 origine . eénérale
Condorcet, la balance était tenue égale entre ̂ ppeiait.. I. p,ofc..lonn* P0„, l«
mstituts, de niveau analogue a nos ^795) prévoyaittuant les écoles centrales (ventose, an 11 , fnrmation pro-
quatorze cours parmi lesquels cinq et commerce,
fessionnelle (dessin, economic, hygien , g définitive
; m „ . e „ l I . t o » f t o(3 brumaire, an IV, 25 octobre ont done refusé
cours'. Les idéologues inspirateurs disciplines scolaires1 inscription des savoirs techniques ̂ luHon.
dans Técole secondaire produite par a ev disciplines

Même supposée acquise la
scolaires, le projet éducatif dans sode sa cohérence. Durkheim ' reconnait la difficulté dans
des promoteurs de la réforme de » Vrance en constatant
la préface à Uévolution pédagogtcitie même du corps
qu'aucune nouvelle « foi d̂ ns ja vertu des lettres clas-
enseignant, ne rempiace celle placee p̂ seignement, qu'il s'ap-siques » ; il met d'ailleurs I'h.stoire dede ,3
prête à exposer, comme un des ou P
culture secondaire dans sa totalite » • s'impose pour désigner

C'est Texpression de culture gene dictionnaires de Ia
lobjectif à atteindre désormais. L exame

• A., disciplines scolaires dans les écoles cen-
1. Cf. M. M. Compère, « La Véducation, mai 1989, n" 42, p. 139-

trales. Le cas des langues anciennes »,
1 8 1 . ' A 1 9 é í 9 D . 1 5 .

2. Uévolution pédagogique en France,

r
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o i n i r c Des hiimanités à Ia culture gétiérale

IXcultuír^I '-emploi absoiu du2sodée?r de Littré, In culture est« des arts » ou " " *̂ "'ture de Tesprit », « des mceurs »,
çaise. Ia culture a' "• Dans le Trésor de hi langtie fran-
dans'les domainf ̂ 'ensemble de connaissances de basesociété en place gû D déré comme important par Ia
niveau d'instruction j specialisation et correspond à unest done rácen̂ r ''̂ "da.re ... L'expression de culture généraleà 1'instauration de pL de Ia langue française et est associée
tionnée en 1902 M i- secondaire dans la formule sanc-
refuse de fixer son définition de Ia culture généraletésultat attendu des énídeŝ^̂í̂"̂  ̂  consensus d'opinion sur un

p0Llt SO 1*qualifierais de «̂ ost'f ele ce que, faute de mieux, je"otíon politique " T ^umanités, sans y mettre une
regret de l'unité de retour en arrière, simplement leen disciplines. La secondaire brisée par Ia division
d ique, hostiles aux bn», P̂ P̂̂ Ŝ '̂ curs de I'enseignement scien-

ambition et le r ^^^ditionnelles, ont revendiqué U
^ement qui hnmaniste des contenus d'ensei-modernes », d' « huríTaÍrr̂  expressions d' « humanités
emnr^'^^fleuH même d' « humanites
r a f i r e r m e h u m a n i t é s s o i t o u n o n
valem T f"' ^ ^ abondante litté-rieup, \̂ es lettres : le ef ̂  éducateur des sciences, équi-
dans 1'̂  " ̂ ^̂ .̂ ^̂ nement ie j ̂ ^̂ êrvation, Ia justesse et 1̂

expression sont ainsi m" Pefficacité et de Ia précisionSur le pendam des d! c nl ' ^mannse de Pexpressionfĉ"''''̂^̂ '̂ ̂importance accordée à
1. Voir les deux ^Pparaitre aussi comme une

« o » á ^ ' r L e r , ? ' " ^ " ' ' ' " " " " t
P«is.

Sepeentrion. àe 1902, études et documents.

forme de nostalgie des humanités, remplacées par I histoire de
térature depuis Gustave Lanson. Le jugement d un [?P° .
gement sur des critères de composition et d'exposition, in P
mem des connaissances dont son auteur térnoigî - e pa
précisément que les études de français accordent
temps et d'importance à 1'apprentissage technique de I ̂ne le faisaient les humanités - qui, il est vrai, initiaien dénoncerce titre, c'est avec raison que Bourdieu et Passeron ont pu denoncer
1'imposture d'une évaluation scolaire reposant en r̂ ĵ iPe'.
Ploitation d'un capital linguistique accumule au sem ̂ latéria-
. On peut aussi avancer une interpretation somme toutem«
Ijste de cette nostalgie : Ia puissance profondeur dans ledrait moins à son ambition educative -rahle constitué par
temps qu'à sa faisabilitié concrète. Le £-^g procédu-un corpus de textes « classiques » donne un ca ̂  jes mai-res scolaires, même si André Chervel a monĵ̂
tres en la matière. La multiplication p îx̂ e à travailler par lui-
dehors de la classe, obligeait d une part gp̂ utre part, un outil
même et procurait au maitre en perrnane centralité du texte
pour mesurer ses progrès. L'équiva en Uneues, le français en
n'existe pas dans les disciplines autres ̂ ^̂  humanités. Les
premier lieu, qui a d'ailleurs hente J> . jnventivité bien
maitres des autres disciplines sont co nature de Pexposé
supérieure : la base documentaire éléments constitutifs de
magistral, les travaux des élèves, -ĵ jgg j'un renouveliement
|eur enseignement sont pour eux su p ĝ aque matière est sansincessant. La définition du des revendications et des
cesse remise sur ie métier et s •
exigences opposées, sinon thème générai de ce col-

Rapprochons-nous en î m-e qui reste aux élèves quanioque en nous interrogeant sur la estiment les résuitats deils ont tout oublié. À lire les discours qu
n La reproduction. Éléments pour une

1 . P ie r re Bou rd ieu , de M inu i t , 1970 .
théorie du système d'enseignement,

75
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demander'ŝ is question devrait plutôt consister à seauTínérÍr?r'- Les appréciations sentsent enthousiastls SeXtin̂ -̂ r programmatifs
de façon satisfa «n. i d'élèves aurait acquis

de Port-Royal à Particle « ír"̂® de {'education. Des pédagogues
Parait unanime sur Pipnn l'Encyclopédie, le constat
années d'humanites no - . langues anciennes après les
"'est guère logée à eollège. Mais ia culture générale
Sorbonne en mai 200^ Un colloque récent, tenu en
exprimait ainsi Ia ^ Mettre les savoirs en culture »>la réfiexion : « Le foiW ̂ "<í"elle il engageait les participants à
domainedeshumanitéslplm̂? en culture générale, tant dans jedans ce contexte - nu a ̂  terme apparaít un peu décale
J"ajeure des difficulté<i n? sciences, est une causel Université. » ̂  rencontrent les étudiants à leur entrée à

âis au liê j j**
du niveau, ne faibiesse des connaissances, voire Iant, de se refuser à évaluer ludicieux, et tnoins démorali'

J quantité de connaissa„L 'a Penseignernent en ternies
ob^".f'°ndaire est de s '̂ but visé par ia scolari-°Wq„,atatifs.Hut3̂ ^̂ ^ et de civiiiser, qui restent des
PexDrim̂ n̂ L̂ ^̂ don que se 'culture générale ne seraient alorslS„, ,rt " li' obi.e,ifc, con..ne
Sonne ou ^royait an \a^ bien élevé n'est pas seU
parle et qui éc"^"íf Pensait dialecticien qui râi'^ l̂airé erdur = il est, et H rhétoricien qu>
science huma'̂ ^ '̂ ̂ "quel rien nV Pl"̂  Pl"̂ '

ter Ia définkkrck ®"raitTp"T® occupe aujourd'hui n'est-1' « honnête ĥ r °"8er Phrase pour expUC'
1- Article . Humanisme K " '̂ '®"i°"rd'hui

' """ianité » de r ^
Encyclopedic.

En quoi une culture
peut-elle être scolaire?

_ - A .

A n d r é C h e r v e l

T . • n r a t i q u é e d e p u i s t r e n t e o uLa notion de « culture scolaire », P ĝ ĉès qu'elle doit en
quarante ans, a connu ces dernières -̂ oques qu'elle permet
Partie, comme c'est souvent le cas, . façons au moins :
d'entretenir. Elle peut être entendue e éducatif sur une jeu-

1 / Elle désigne le produit d un P̂ °̂  g 1'enfant acquiert à
nesse qui y a été soumise : c'est la j. jg produit de cette
1 école. L'accent est mis sur I'acculturation ligu à des compa-
acculturation. Dans ce sens, elle peu ^ Tautre.
raisons chiffrées, ou chiffrables, d une adultes que 1 ̂

2 / Elle désigne cette partie de Ia cu pnx de
est chargée de communiquer aux e ev * ̂ ĝg ̂  un public
quelques vulgarisations indispensa ̂ gidérée comme un lu ri(c'est ce qu'on appelle Ia péciagogiê  jg la « societe g o-
Èant), qu'une variante passagère e pour designer la cu turebale », notion floue mais que je J, en dehors des murs de
ambiante, celle des adultes, celle qui
Pécole.

* INRP, Service d'histoire de 1 éducatio

W
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3 / C est une « culture » au sens fort du terme (aussi galvaudé
soit-il aujourd'hui), qui prend sa source et trouve ses caractéristi-
ques essentielles dans le milieu scolaire. L'accent est mis alors sur Ia
nature même de cette culture dont on présume qu'elle présente une
originalité foncière par rapport à Ia culture de Ia « société globale »•
Je vais essayer de montrer que c'est bien dans ce troisième sens qu'il
est préférable d'entendre le concept.

Première interprétation : j'utiliserai, pour illustrer mon propos,
exemp e de Ia recherche (menée par Danièle Manesse et moi-

meme) qui a abouti à Pouvrage La Dictée, Les Français et I'or-
ograp e, 1873-1987 (Calmann-Lévy, 1989). II ouvre en effet

anneê î̂ -̂?̂  culture scolaire (au sens indifférencié) des
j j" matière de connaissance de I'orthographe.

mêm#» onnées: 3 000 dictées datant de cette période (sur Ic
nationâ p̂ ^̂  Fénelon) ont été découvertes aux Archivespassei? ' été comparées (en 1986-1987) à 3 000 dictées
Après echantillon représentatif d̂ écoles et de colleges-
1'époque nar̂  p ̂ ŝ̂ orique précise des 190 écoles visitées a
p̂rès classifirat"̂ ^̂ j*̂ "̂̂  Beuvain, après redressement des bíais,de fautes, etc., les résultats chiffres

une Francrqun'itl̂  I'orthographe à l'époque dans
plus tot • ignorait encore três largement quarante an

2 j

phique) (j'allais dire une culture ortho^a
graphe ne porten.̂ "®'ècle (les faiblesses en ortho-' ' b i lan cZZST '
"̂ ent favorable à ® ̂ onnaissances orthographiques nette

qu'en est-il H
aff̂ f 'lans ce travai scolaire » telle qu'elle pc"w a deux « culture,- "i Â ®us-nous à proprement parler e
le" et 1986'i9o7> " '̂ '̂ ĉrentes dans la comparaiso"P'oduKsde deux cut : nous n'avons compare q"cs scolaires. L'école française avait reÇ

E„ quoi une culture peut-elle êfre scolaire?

pour mission, depuis la loi Guizot (1833) et rneme un peu plus tot,
d'enseigner Torthographe (les « éléments de la angue /et, à dLx dates dTfférentes, séparées par cent d.x «"s, commHe
géologue, on avait extrait de son sol des « carottestaient de confronter à deux reprises les ob,ect.fs vises et le resultat
""'SVi « P..S. e.„. les talLíset le produit brut et chiffre degage par ces ̂  d'analyse. Or
une boite noire qui échappe, pour es ' que nous avionsune culture ne se réduit pas à I'aspect qû
s e u l r e t e n u . S i o n u t i l i s e i c i l e t e r m e < I _6 000 dictées, c'est qu'on sous-entend bien autre chose q
formances chiffrées. . ^^ ,.^c,ilrats aue s'installe

C'est précisément entre les et les fautesune culture. Derrière lu compétence orthô^
d'orthographe comptabilisées par jg I'inrp à la fin

siècle et recomptées par eux
d u x x % i l y a : . •

miiire et de I'orthographe qui, pre-—- une didactique de la gram . ̂ jnent élaborée au cours du
parée dês le xviir' siècle, a e
XIX' siècle ; fruste certes, qui fonctionne— une théorie de la langue, catéeories grammaticales, des
avec des parties du discours, -jj ̂  conceptuel qui forme
règles syntaxiques, tout un appareii g
(ou déforme) les esprits, . g (souvent classiques) sous la— une pratique d'écriture ̂  formation à la phrase litte-
dictée du maitre, et par a ,1^ langue française (si impor-raire française, ̂  ̂ ânts que traversent souvent les itme-
tante dans les milieux f
raires de I'inspecteur euv ? ̂  assimiler à 1 enfant les

— une formation religieuse, qu arbres s'enfoncent
preuves tangibles de comme leurs branches s'élèvent
dans la terre par leurs .-fg„dent contre les vents et vont
v e r s le ciel, leurs racines les ee
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destinéTà de petits tuyaux souterrains, tous les sues

Toutes ces entités cukuren'̂  ' expression « culture scoiaire »•
place dans le simnle „r̂  enumerées ci-dessus, qui trouvent leur

y en aurait d'autresi ̂ ŝsus d apprentissage de Torthographe (et
Oui, incontestablemenr'culture scoiaire » ?

à i'enfant. Mais alo 'li
on appelie « livresaue scoiaire » exactement comme
serait « télévisuelle » acquise par les livres ; et elle
t̂te optique, 1'école n' ̂  ̂ ransmise par la télévision. Dans
ebray)parleque|i ie médium (comme dirait Regis"messages qu'elle veut Ini ! ̂ "̂̂ n̂ nnique à I'enfant Tensemble des

pratique et la connaissance l^ngue, la
1 oatholique etc Le hr» Cangue française classique, la reli-

.» (les autres ne nous in^ ̂ t̂te culture « sco-
^ 0 1 r é u s s i t ) s u p p o s o n s u ner iinprégné jusqu'à ^ suffisamment pour en

V/ globaii ' culturellement: la cubqui revient à H*
n existe p̂ ên̂r culture scoiaire (entendue dans ce

aduites Routes ses varianT^ "'existe qu'une seule
['observer cheL'̂  ̂ «aWierait de f sous-cultures), celle desles élèves (m ? enfants nni c " scoiaire » juste le temps de" scoiaire » ne"d-® soiemd' ' '"f
culture qui . ® ̂««gnerait qu'i n dcvenus des aduites. L'adjectii

Et pourtant̂ n'' °'® "O de scok"̂ ''̂  I'acquisition d'une
®ent de I, *' existe bien
''analyse ou Sv ' vie" », indépendam-

P^nons un on Pobserve chez les sujets deet secondS ,.^extri •-
rançaise pratiques Han éducatif (pri"^ la ciasse de "modeles de la composition

Première (ou de « rhétorique »»
Q f \

En quoi une culture peut-elle être scoiaire?

comme on disait avant 1902). Ce que je cherche à prouver c'est qu il
y a un complément indispensable de la notion de
laire » : Ia notion de « discipline scoiaire », ce sur quoi
cultures scolaires. On se contentera pour cela de niontrer q
cipline est un système organisé, que Ia mise en p ace ̂  .
demande du temps, et surtout que ce temps " ,.
1'élaboration à Tintérleur des murs de récole d une verL'histoite de Ia composition française du "̂ 'Ĉ ^̂ ttos
iouts, c'est celle du passage du discours ,o„couts
teraire. Premier modèle, le discours franç , P , -p ̂  dansgíné„l 1747 lda.7 de Ia eréa.ion d. c. ■J i.»,I. scol.„.é d. l'élè,e. Visai, à a prmd"' S"s.tio„ d„
tlepuis le discours latin jusqu a Ia lect Fléchier, Bour-grands modeles d'éloquence qu'étaient Massi , ̂ nt par le
daloue, Bossuet et quelques orateurs pro an ,cours de rhétorique (dicté en latin, jusque üttérature
apprendre par cceur), en passant par une p ĵ. ig ciassi-
fondée sur l'idée que Ia perfection avai , possible
cisme français du xvii*̂  siècle et que done a grands ancêtres ;
cn matière de composition était 1 ĵ rée, dans les classes
ajoutons toute une formation humaniste o ^ seconde),

« grammaire » et d' « humanités » ( c
Vers ces productions terminales. basculement: on passe

Entre 1850 et 1880 se produit le transforme dans
ti un modèle à un autre ; peu à peu classes élémentai-
1'enseignement du français et du latin, ep ̂  bouleversement géné-tes jusqu'aux classes terminales. Pourqu j.̂ jsons historiques de
ralisé ? La question porte ici non pas sur proprement
cctte modernisation, mais seuiement s décréter le remplace-
Pédagogique. Ne pouvait-on se „_ration ? Question naiVe,"̂ ent en rhétorique du discours par Ia enseignement est force-
bien entendu, mais elle vise à rappe er q scoiaire a besoin de
luent « disciplinaire », et qu'une is (date oú le dis-
tcmps pour être formée. Inutile de française au baccalau-cours latin cède Ia place à la composition

W
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discipline n'est pas encore au point et qu'elle met-tra des decennies à se former eile-même. Tour cela se passe à
enreiiT^^ri " à Técnt du baccalauréat, dans les
article<f̂  . concours de recrutement, avec I'aide des manuels, desarticles pedagogiques, etc.

donnenf̂ dp̂ ^̂ "̂̂ ^ forgent cette culture scolaire lui
p l a c e d e s p r e m i e r e s t d e m e t t r e e ndes classes entil̂  ' ̂  ̂ntellectuels susceptibles de la faire partager par
formation de/ T' généralement le role de 1'école à laau cours du i- adolescents. En réalité, récole se livre
PourT/re oénr'' '• Premier sur les élèves,
1'orthogranhe elements précis d'une culture, par exempletel type de comn ̂  ̂ °"̂ P̂ ^̂ "ee nécessaire à Ia pratique de tel ou
"̂ent inaperçu suT/1?/ ̂^̂"Ç̂lse ; le second, qui passe générale-
lable. L'histori'en • v elle-même pour la rendre assimi-

processus de for-scolaires », commê ^̂  ̂  elaboration de « disciplinesSur chacun des /p ̂  enomène essentiellement propre à Tecole.
fies disciplines scoiair̂ /̂ ^̂ ^̂ j'̂ "' rendent compre de Ia constitution^i^e, on pent certes formation de Ia culture sco-en défendant l'idée eontre le point de vue ici présenté,

n'ont pas pour liei '""̂ ^̂ tions introduites par les discipl»;
entoure Pécole. P. de classe, mais Ia sociéte

sre^^^^ commn on peut argumenter que les
diss/t̂  Pas de/ d'adjectif remontent à TAntiquife
XVP Sièrl / savants et i 1 apparait chez les érudits, 1
f i lb l iothèq/rr l^^ ' ' ' : \ l x \ ltiana » en i est r^ii 1^ « dissertatio » entree a
a u L u t h e r , . d e U b e r t a t e c h r . s -
entrees à Ia rI'̂  '̂ "«'ques ̂ '̂.'̂ "''̂ '■enient bien attesté au XVH' etÍOOO -íi'""' ''!™ í" "'-"-..ion."...nx dSr? • " <-»«. , " ^ "T 'Zl» des ouvraeeç * Routes étant, bien entendu,

''Ses publiés).

En quoi une culture peut-elle être scolaire?

Mais rhistorien des disciplines montrera que, en revanche, les
notions grammaticales de complément circonstanciel, de proposi
tion subordonnée, et d'une façon générale route la Ŝ ^̂ niaire
fonctions qui est aujourd'hui la nôtre, sortent bien de 1 ecole tran-
Çaise du xix̂  siècle, et qu'il en va de même de certaines pratiques
scolaires comme I'analyse grammaticale ou la T •
tale des formes lexicales qui permet de retrouver es i .
cologiques et Torthographe des finales des mots. IItine I'adaptation du genre littéraire « dissertation » disci-
classes de rhétorique a nécessité pour la mise en p
pline une activité éminemment créative : je n en re i . . j
-.Ux™p,0'ln..n„on d-nn .n;-« qu. s est avéré, dans les annees 1880-191
pratique de ia dissertation litteraire. I H^venir « Pex-« 1'explication d'auteur français » (1840) Ouand on étudie
plication de texte » ou « rexphcation , * exercice (qu'on
dans le détail les modalités de ia mise en p ace constate
fait abusivement remonter à Ia praelectio iĵ éraires met entre
que cette toute nouvelle approche des j généraliser
Înquante et soixante ans à s'elaborer, avant memedans routes les classes du secondaire. pidée que, à par-

Je n'ai retenu que deux exemples pour i " d'une culturetir des disciplines scolaires, 1'école cree es i ggg jeunes de Ia
qui lui est propre, qu'elle les d'®"®® g„t, mais profondé-
Population, et qu'elle influence amsi disc ou^ait en ajouter
ment, Ia culture de Ia société des adultes. français. Maisuien d'autres, pour s'en tenir à I ;_|jf,es scolaires permet
seule 1'étude concrète de I'histoire des jg pimportation et
^celiement de faire le depart entre distinguer ce qui,

qui relève de 1'innovation discip m̂  culture de Ia société glo-
âns Ia culture scolaire, est emprunte ai°ale, et ce qui est création originale. qui n'a été traitée

Pour terminer, essayons d'élargir Ia question, q
que sur Ia base de deux exemples. „olaire » qui serait ainsi

Que peut-on dire de cette « culture scolair
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r o d u i rdéfinie comme une culture spécifique, originale, comnie p
authennque sécrété par I'ecole ?1 / Qu elle ne manque pas d'investir à son tour, hien enteiidii. Ia
cu ture de Ia société globale. Teus les élèves ont vocation à devenir

anciens élèves, et n'ont à ce moment-là aucune raison de se
epoui er e cette partie de leur bagage culturel qui serair spécid-
uement sco aire puísque de toute façon íls ne sont pas en niesure
meme les meilleurs) d'operer des distinctions entre les diverses

rces e ce qu ils ont appris sur les banes de I'ecole.

s'incp culture n'est pas une culture « globale ». Elle vient
ta in soc ié té g lobale e t lu i appor ter un cer -
pléments vi" ̂ exions, de modifications, mais parfois des com-ent.ers. Un exemple : Ia pre-
Par leíot. 'o"'*' »^tins pubbé en 1727
s'impose dans^^U ' ^ profanis scriptorihus, qti'
jusque vers de Paris, puis dans PUniversité frança'se
dominem quodb suivante ; «Nullum animal est praetermal à Pexcentinn aliquam Dei », « il n'y a aucun ani-
Cicéron, à qui U nV.̂  omme qui ait la moindre idée de Dieu »•
divinité » en eé ̂ "̂ Pruntée {le De legibus), parlait de Ia

transforme 1'oratei?̂ ^̂  ̂  ajoutant Ia majuscule, Heuzet'̂  culture nntiquc a précurseur du monorhéisme. Toute
chrétien par les colPdélibércment détournéc dans íc sens
, ̂  ̂  Que les effet?" ̂  Ancien Régime et du xix̂  siècle.

entendue peuven, ^ Ia « culture scolaire »
ŝte que sept piè^gs A. autre ampleur. II ne nous

Wilamowitz a m ̂ ^̂ ^hyle. Le philologue aile-
r e c T e r r é u n t e s à d a t e
d'Esch ^ P"^^tégées recueil collectif : c'est ce
ont disn '"̂ tvivaient alors que les 80 autres piecesde bÍnT grande --les après sa mort)
a n j o u r d ' b Â g e . D ' E s c h y l e e ttrês probabl'̂ ''̂  " ̂ orceau nous ne connaissons pl̂ sement Ia raison pô  ̂  usage scolaire ». Telle est
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alors que nous connais

sons bicMi lanivre dc Platon, nous ignorons totaiement celle de son
contemporain Démocrire, dont Ia theorie atomiste n aIa barricre scolaire imposée par le cbrisnanisme. e ' j_
1'école des muvres de Ia littérature antique est un e\cnemei
dérable de Phistoire de Ia culture occidentale. ̂

4/Que les effets de cette culture scolaire ^ ^ment sur les .nentaUtés, .nais sur les 'f Ídonc d
française n'a ccssé, entre 1660 et 1830, de -se simplifier à raison d'une amelioration êŝ^ ̂q̂jtablement espa-
qu.nze ans à pen près () en ai leperê^ ,;o„vement s'arrete immé-cees entre ces deux dates/. En̂  183 , plurieis les enfans,
diatement et définitivement (c est ann uionué par Ia généra-ês parens, deviennent les cnfants, ' ̂ ûtive à Ia loi Gui-
lisation de 1'enseignemenr ortbographique cô
zot. LMnstitution orthographique, oH-ivérique avec 1'accultu-
Principe, sc fige dans une immobihte c-ration orthographique géneralisee. ̂ istoriens de I'enseigne-

C'esr une tâcbe importante pour différentes disciplines,
ment, et en particulier pour les culture scolaire, au
que de repérer et d'etudier tons es asp
sens spécifique qui a été présenre ici.



Culture scolaire, culture orale"
Françoise Waquet''

« Qu'est-ce que je fais Í5 Mon réeí et
est mon travail ; la parole est mo y », déciarait Paul
c'est I'empire des mots, PjV®'® ijé par une énième réforme de
Ricoeur dans un article de 1955 champ des matières
1'enseignement. Puis, parcouran < , .j |̂ j £„ passant par les. . d , . « ' « " "■ " ' í " "
langues vrvantes et I h'Stoire, P Particule en elle-même, 1'exprime
suscitée une manière de par 9 ,n autre ». D'oü une double con-
pour moi-même et: po.,.. ;2i°rd. laSA"'."'
etait « reforme a 1 mterieur mouvement de sa cul-
1'autre pour lui Ia yig de 1'école était « entièrement
t u r e » ; d e f a ç o n g e n e r a t e , q u , a
régiée par Ia tache majeure de Ia parole

K- „ de ses elements à mon onvrage Parkr comme un livre.• Cet article en>P™"te b̂",t/e Paris, Albin Michel, 2003.
lr'oralité et le savoir, XVI -XX" CNRS. , poyaume •, dans Esprit. 223 (févtier 1955),

1. Paul Ricoeur, « La parole est mon roya
P. 1 9 2 - 1 9 3 .
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dimension orale de Ia culture scolaire ressort avec une evidence que
n'a p,,"»®""" contenus, des valeurs, des nonnes,
consarrp ̂  evidence que les paqes qui siiivent sont
mission d ' ' '■««'■•tir un mod; essennel de rrans-mission du savoir dans le monde scolaire : Ia parole.

UN UNIVERS DF. PAROLES

de langaee » et, peur-érre d'abord, un •< univeis
que j'emprunte quelques elements de descnpnu'"»'
cies, ainsi qu'auv A ̂  supérieures des lycées des XiX' et XX' SJC-La leçon mat̂ istralp̂ ^ 'sciplines de I'histoire et de ía philosopbie-
qui se mit en njacp̂ î̂  cours magistral, suivant Ia terininologie
contemporaine et in ̂  ̂  ̂ '̂ cle, demeura, à Pepoqu^
P^dagogique nr^i1^60 pour le moins, Ia f-orme

- • w M i p u r a i n e e t i n c ' u c m c u i t i , n «

P^dagogique prédnr^ Pour le moins, ia forme'lans les classes termi'̂ T*̂ ^ lycées, tout particulièremei'''̂
«■ ŵtes consacrées à I'l!'' nettement de deiix étud*̂ ^urent enseignées-. Ta « '̂ ûire et à Ia philosopbie telles qn ̂
orte que par le Position de Ia leçon semblcrait même plus

aussi de fact-̂ ^ données anciennes qui perdu'
Ses3.'Fn''"''"̂ment teS" qm apparurent. Les classessecond Heu i„ , demeurèrent longtenips surcha

1 ̂  ̂  ' "ccessité de boucler le programme - uu
mOKC''''̂ '̂°̂ v̂Cè'l'' Chervel, U ailtnre scoloi'-'̂ -
C, 'h second'̂ '"'>'"««0 ;̂™"' Poucet, linsemnert̂ j'"Grand con,ptaie„, <•" xix- sTl l ̂ a ris, CNKS Kdirions, 1999-neures d'un établisse,!,""' f «'«es sf«rique et Ia philosophic de LoU.s-l̂_
fesseurs avaient cependa 5 ' qui portent sur des classes supannées 1930 les <aite I deT ̂-'t ex'cepro'nnds, ailleuts les pr-
nombre de 40 élèves (Gus,, d» grander o, dlèves et, jusqu'd Ia f>n
le-Grand (1563-1920), T n "P®̂t-Ferri n lie province dépassèrent souvcnt '"• Prytl r;fCo%e t/e ClernLt au Lycée ;

"" í-ycée Lonis-te.Cmnd (LorgamsnU""

impératií que les colleges jésuites n'avaient pas ignore' faisait
encore Ic jeti de la parole magistralc. À ces tacteurs anciens,
s'ajoiiterent deux impérarifs nouveaiix qui pesèrent dans le même
sens : d'une part, la necessite de mener les élèves au baccalaurear,
couri)nnement des etudes secondaires, d'autre part, la reduction de
la durée de la classe de deux heures à une heure et demie (1S90),
puis à une heure (1902). L'importancc des effecrits, 1 obligation de
distribuer un savoir oTficiellement programme dans la vue ultime
d'un d.plòme, la necessite de se tenir dans un temps limite, tour cela
consolida la leçon magistrale au sein du disposint pedagogique.

Pour autant, la parole des élèves se fit aussi entendre dans la
classe : avec les récitations, peut-être machinales, mais tort longues
avant la réforme de 1890, avec les repouses aiix questions que le
professeur posait. L'inrerrogation des élèves fur cxpressement men-
tionnée dans les Instruct,ous de 1890, le premier te.vte qu> 'at
officiellement la doctrine pédagogique en P'̂ dosophie. « II taut ,
disposa.t-on, .. que 1'élève intervienne d'une man.ere act. e dans la
classe; le mettre en scene et le forcer de P-'-; ̂
I'interrogateur. C'est une des tâcnes les p us P̂seur ... On envisageait même, pour les ̂" la liberré d'une conversation '""'̂ Vhoh d s devô s et
philosopliique devait aussi ̂ tées" fo première commeI explication de textes 0"' «aî  ̂  ̂  p̂ iève dans la classe ;
'< un moyen tres ̂ f̂ cace de fa.re discussion, de
y, c est une occasioi occasion de faire parlerconversation », la seconde comme

J 1977 n '̂ 31; P- P" " Hatzteld », dans
'"Oiierne, 1800-1910), Paris, E. de .̂ 'oenri N4anon, L'cduaUion dvis
^evuc iiiiii'crsitcun', XXIII (1914-1), P- riRQO l̂ o. 330 et 332 ; É. Hery, L/"
I Unii'ersite, Paris, Arniand Colin &
S'ecle de leçons d'histoire.... op. fit., p. etudes duns lu Conipugnie de

1. Ratio stiidionon. Plan raisonne et inst ̂ ĵpen Dcmoustier et Dominique
-t̂ sus. edition bilingüe latin-français, ̂ 'iĵ n-lulia, annotée et commenrée par
bdia, traduite par Leone Albricux et E)"'"''" ',05]. « Les professeurs ter-
Maric-Madeleine Compere, Paris, Bclin, 1997, p- ? L
iriineront leur programme ».
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1 élève». En 1925, les Instructions ajoutaienr des « exposes
délèves », mais à « une place discrète ». De sorre que jiisque les
années 1960, le format de Ia classe ne changea guère, restant prind-
palement fondé sur le cours du professeur et rinterrogation des eleves , et, dans ce dispositif, le cours magistral était officiellenient Ia
piece maítresse : vivement défendu par 1'Inspection génerale, ü était
presente comme « Ia forme d'enseignement la plus souhaitable » •

' histoire offre une évolution similaire. Dès lesnees 1880-1890, les réformateurs, défendant l'idée d'une <• leÇ""
pn f, j ̂  prononcés contre une parole à sens unique e
nw" d'exercices pratiques. Ces efforts
raonelèrenr*̂ ^ traduction concrète, et les Instructions de 19
ows r " r. du maitre ». Cétait tou-
gnement d̂ Pl?" ''̂ "s les années 1950. Le véritable ensei
•'Inspection f" tertninale demeurait, aux yeuxdont Émile '®5t>n magistrale faite par un professeu >
était fait • « Dour lu'il devait faire ce pour quoi
monopole deT 8"̂ '̂ PO"r parler -L Que le professeur eut leélèves voií ̂  P"°l̂.,qu'elle füt au fil du temps partagée par • s
monde d'oralité ^ ^ fut et denieura

LA PAROLE MAGISTRALE

dotinâtdefâçoràcê  "agistrale, il importaitqm, de surcroít fut fia-puissent en conserver une t
««dtévale de Ia dicL ?la persistance de Ia prâ ",
A t̂ mtée survécut" ''ans les lycées de Ia lH'e 902 qui I'interdisajp "sfn(ctio«s jointes aux progra

1 B Pouce, P f̂ mellement, a.nsi qu'à des circuia't̂

157-159. .77, 337.340, op. „o,. p. .00-101. .27 l-' ''
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multiples renouvelant périodiquement cette interdiction. Officielle-
ment classée en 1908 parmi « les procédés malfaisants à pros-
crire », elle poursuivit sa carrière'. En 1973,1'interdiction de dicter
fut encore rappelée pour la philosophie. En histoire, les instruc
tions officielles furent tout aussi longues à s'imposer, et Évelyne
Hery a relevé qu'en 1957 il y avait encore des professeurs qui dic-
ta ient leurs cours- .

Les textes qui interdisaient Ia dictée allaient dans le sens des
réformateurs qui prônaient une parole « parlée ». Ce mode de
transmission des connaissances impliquait chez le professeur un
débit qui permit à Télève de suivre le cours et de prendre des notes,
voire qui indiquât expressément quand prendre des notes, autre-
ment dit quand écrire ce qu'il importait au premier chef de retenir.
Cette nouvelle exigence donnait une acuité plus grande à un défaut
qui existait du temps de Ia dictée : une excessive rapidité. Le profes
seur parle vite, et Télève, incapable de suivre, note des sottises,
voire, désespéré, abandonne. Le cahier d'un jeune Florentin du
XV̂ - siècle en fournit un lointain et splendide témoignage. Mors que
le grand humanista Pomponio Leto énumérait les noms, par ailleurs
complexes, des sept bouches du Nil, cet élève ne parvena.t a noterque cinq noms, par ailleurs, tous estropies; ainsi, le Phatmticum
était devenu Pannicum, révélateur eloquent d un desarroí, d ailleurs
justifié : « Mon maitre parle trop vite pour moi » Lorsque I on
condamna Ia dictée et que 1'on prÔna une leçon parlee, on
s'employa à régier le débit de Ia voix des professeurs. On leur dis
pensa des conseils à cet effet, en leur montrant I interet qu il y avait

1 T J- • rnnrs dictés », dans Revue universitaire, XXXI (1922-2),
P. « C - « confidences -, dnns Wté., XXX ,1921-
1). P 197-198 (circulaite p. 228, 244, 262, 277, 349 (inter-

2. B. Vonctx, Ensetgner p d 'h is to i re . . . , op. c i t . ,
diction encore rappelee en 1^/^; > tL. nc y,

■ A U fe « r-r 1 isa lardine. From Humanism to Humanities. Education
and the ãe"alArl!Í Fifteenth- and Sixteenth-Century Europe, London, Duckworth,
1986, p. 87.
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leçons de voix », en recommandanr, au bcsoin, àes
pos plus lenr '°i" ' " ̂ "̂ géra de mêier iiii discouis libre er un pr"'
qu'il prít é Jem" ''T seiile.neiit ougneJm de k nU ' àc 1925 pour rensc-de Monzie disait' c poiiit, enibíém.uique. Anatolc
desnotes: < pjffir" """ d- '̂leves a prendrey dresse ses élèves et niVT"""'"''' " dd'̂ nt, le professciir
plus libre cettp npt-h^- ̂ ^^ ĵours dans Piniprovisation
variété de débir / cet accent dc Ia parole, cerre
1'importance du dévXnl rapide, sinviint
tliscerner Pessentiel d if Ŝ âce auxqucls raudireur poin'''̂
leçon avec une fidélir' sans srénographier, siiivie
âis non moins effirâ  Jĝ "te. »' De façon plus anecdoriqnc

ce sens: « La parole H?f' ftableau fur aussi prônéc en
oit nécessaireinent se ̂  trhaque fois qu'il toucbe à ciaie,
geographie à ia fin dn vf J ' donné pour iVnseignemcnr de 't
%?11 avertissemenr â .ur une porteemettre au niveau d̂ cen P̂ rok du professeur devait
ôntrasévèreenversles n s'adressait. Ldinspecrion se

5P„f 1? tel Jules Laenê *̂  ̂ ŝeurs qui donnaient un enseignenient
en illf' cours plus * Purler pour lui et non P"tifrdev! ' suÍ^" Ht-on dans son dossier'J "«úí"' "r "-pry...,» - »«hér i .J un par exemple, ces «te imesleçon, termeT "nspecté en 1884 avaitt̂ ertamement incompris de son jeti»""̂
( I ' e d i i d a

"%«, 2- éd., Paris, Vu.bcrt, I
"" '"ersnaire. I de la

P- 566. ̂ "̂Sraphie et les classes d'lme heiire >s
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audiroire La tendance à s'élever hers de portée d'un public sco-
iaire s'expliqiuur aussi par la mode des cours éloquenrs du Collège
de France et de la Sorbonne qui, dans les années 1840, avait gagné
le lycée. Le ton oraroire marqua alors la classe de philosophic qui
tendir à tourner au cours de faculte. Cette pratique fur durable;
maintes fois, dénoncée, elle fut formellement interdite en 1925 par
les bistructions pour hi classe de philosophie : « Jamais [la] leçon ne
devra revêtir la forme d'une conférence. »- Dans ces mêmes années,
les jurys d'agregation blâmaient les candidats qui, au lieu de traiter
le SLijet sous forme de « leçon » er de donner ainsi la preuve de leurs
capacités pédagogiques, faisaienr « une alerte et brillante confé
rence « ou « une communication à une société savante » L

Poiir que Ia trace fut bonne, encore fallait-il que ia parole- dictée ou parlée - se fít ciairement et distinctement entendre. Ce
ne fut pas toujours le cas. Dans les classes de philosophie des lycées
de Ia ÍIL République, les inspecteurs épinglèrent des défauts qui ne
pouvaient pas ne pas retentir sur Pappropriation du savoii magis
tral, voire sur Ia vie de Ia classe. Ainsi, lit-on, dans un dossier:« voix monotone, accompagne les finales d'un tic insipide qui équi-
vaur à ajouter aux mots un son "teu" », dans un autre : " bl̂n P̂n
nuageux. Parole sèche, hachée, pénible, peu nette. Se lait difficile-ment comprendre. S'impatiente de ne pas être compris. » Au nl des
rapports de routes les agrégations littéraires confondues, les rappor
teurs relevaient chez des candidats une parole « monotone »,

I := iV»:y». y. ■» aa D,
uaiij. nr.iLi au y-> fi . uj.ffjire de l eusetsfiement de 1610 a nos

Uoii d histoire modernc et contentporainey 1.1. ti
lours. Paris, Bibliothèque nationale, 1974, p. 166-267. i».,arícrafion3. Pou un exemple de ces deux écueils, Henry Guy « Concours de 1 agregatíon1 u u r u n e x e m p i c u c d H i i n r é s i d e n t d u l u r y » , d a n s K m / e

jeunes filies. Section iitteraire, 1931. Rappo P P-iprépirion de nhi
;'"-ers/A//re, XLI (1932̂1), p. 104 ; André Lalande, « ̂or̂cours de 1l«sophie, 1924. Rapport du président du jury », dan.s Ibi ..

4. B, Poucet, Enseigner In philosophie..., op- cit-, p-
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tcrnc » « incnlorp
encore « triste „ '"different .. sec froui .■ on
t^onjuguaient en hi signc coninuin lIc reniiui, se
o u , c o m m e - - a i n e n n p u i s s a n c c à d e c r . r e
president du jurv dp P ^ " ' pt-'inJre ■. laivisse,
plusieurs années hk d'liistoire et geographic pcnd-iî '̂
deplorables >. - er if concours de 1 S9o, dc » Icçons
seraient assurémenr Préciscinent ic contcini
«Ux-ci les écoutassent̂  comprises par les éièves, à s
déplorables ., - èt ii '̂ ""'̂ "urs tie 1 K9,?, Jc •. lcç<'"S
seraient assurément rf Précisénient Ic contenu - " tjLii ne

les écoutassenr T'"''"'? P""" '« à suppose!' qLlC
Poursuivre: «NW-cp' "'̂ rriverait pas dailleurs ». h>"que trop souvent ne "l^-^ I'enseipnement his"''
unpressions confuses des élèves que des
. ̂ «ra peut-êtrè Han""' " ̂ U' três vite s'effacent ? »'

"ensontpasinoinsup exemples des anecdotes ridicules. US'^ "ansmission du savnl ̂  de saisir I'oralite en acte dans
cahr'2'" "'smbeaux de nĥ ' " ""'"struosités » couchées sur le„ j assurément dec inintelligibles ■> notées dans les
Tout!.?"'"""'̂ ""traire >, dr":'" "̂ "'"ples, à commencer par cefteauss '"appronrii" ? fourni rant de preuves •
nécessa"̂  Parole qui n'°" d"nné par le professeur a"̂ ^̂ '«3.Lesexempllrdur'̂ntraire ne manquent pas, bien sur'-

1 . ^ 0

"""• *. <ians'ReLl̂ "."'=*oderacur'''i"'''''"'''"'''̂ ' " (1893-2), p. 2.SÜ.

a dévelm"?'' ""''àvè 199^ '-""i on fcininre J'""

' " " ' 4 1 ^ 5 ^ J e s '
fesseur. Ses de con ^ naturpll " élevée, surtour dans I f''

il ne diet?' péné? P'us ferme, plus precise.
P^nsée, et j] ^"^^ntion et ^ ^raiment Téloquence du p

-a?: ? K-ril-cfU. . OU en Je : - I-ors.U -1

S O C R A T E

La parole magisrrale cut, dans son économie, un modèle presri-
gieux ; Socrare. Celiii-ci fut aiissi expliciremenr que íréquemment
invoqué dans les lycees à partir du XIX' siècle, et sa maíeurique devinr
un ideal sur lequel calquer la relation entre le maitre et l'élève. Les
critiques qui n'etaienr pas nouvelles, faires à un enseignement fondé
sur la memoire et sur un apprentissage mécanique, se doublèrent
alors de la proposition de méthodes alternatives, donr la méthode
socratique'. Elle Hit tout particulièrement prônée en philosophie ou
régnair un enseignement qiialifié de « dogmatique » et de « catéché-
tique ». Hlle est •< la vraie, la seiile vraie méthode d'enseignement phi-
losophique écrivait en 1862 Charles Bénard, qui Husait alois
figure de pionnier. Les Imtrnctious de 1925 soulignèrent sa « valeur
rhéí)riquc » et ses <• avantages pédagogiques ties certains ». Les con-
traintes de la classe, les impératifs de temps et d'effecrifs, Lécueil du" cours rompu » et de la dispersion, le souci de ne pas laisser les ele
ves dans le doute, tout cela amena à conserver une méthode plus" magistrale ». Toutefois, les professeurs étaient officiellement invi-
rés dans leiir enseignement à « conserver quelque chose des avanta
ges de Ia méthode socratique ». Dans les faits, celle-ci ne hit mise en
pratique que rarement et de façon limitée, dans des interrogations àia suite du cours ou dans des « éclaircissements socratiques » accom-
Pagnanr Ia leçoiv. Elle ne le fut pas toujours a meilleur escient, et on
dénonça « Ia parodie de Ia méthode socratique qu. consiste a faire Ia
demande et Ia réponse » ou ía « contrefaçon de Ia naaieutique sco-
laire » qui transformait Linterrogation d'un eleve bon en repli
ques permettant aii professeur de poursuivre son developpement̂  En

1. A.Chervel,/,,,c,H/,«.coto.
2. B. Poucet, Df Venseignenient de n fil 62 80 104 183 '44

P. 99-100 írir 1 • IH Fnseiener Ia ühilosopbie..., op. at., p. 61 62, 80, 104, 183, _44
4̂5, 324 328* Í92 (cir.) ; H. Marion, L'édncation dam iVnwersite op cit., p. 378.3. ; 354 ; R. Paucor [proviseur du lyccV de Lonenr], - L'art d -nterroger

dans Revue miiversitaire, XXXVI (1927-1), p.
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dépitd un emploi limite et parfoiserroné, la méthode socrariqiie n'enmt pas moms, en tant que pédagogie par le dialogue, un icidal dii
ri V fT'" obligee des professeurs de! nlu aí de sens qui a .nstauré le
qui ^^Pb'losophes », de surcroit, un homme
enseienèrents '■ " des « pliilosophes d'Ét;U •• quio r magistralement à des élèves préférant écouter etqu. a paSuTT I unetprétation
gnement Queiniip " '̂ 'ogue socratique une technique d'ensei-eédé d'investigation dei ÍritÍ" originellement un pro-
'̂onÍíTuírie? "T f "'̂djectif socratique, les mots « d,seus-plume de professeuí«;" ' reviennent réguiièremenr sous la

sant un idéal ou nine' instructions officielles, traclui-
négatifs du cours py tempérant les excès et les effets

on proposa au rour-
des élèves qui nrenH ̂  collaboration du professeurde « conversations libr̂^̂  ̂  ôme d'une « conference dialoguée »■,

ment »3. ̂  oû chacun est « pris à part personnelle-
sophie, tel qu'on le ''cnseignemenr de Ia philo-souha,ta.t, que dialogue ̂  .< causetie », « d,s-

I* Ĵfln-Louis Fab

fépM,q„e. Paris, Éd. dc Minuit,
q u i a u r a i t d é r p p a r u n e r p f i n s p i r e r I a f o r t e o p p " '
^ènon fut à ent programme de philosophie
'"Sprite dans Ia ^ pi^Hosuphia off icüii is. lecontraS ia « t' m ôZT •> était en quelque sortedroite ligne de Socr̂  ProEra"" monologues sur un thème donné " >sur 1'enseignement " 'lémarchp̂ '""̂ ^ ■" '"déterminé »> s'inscrivait dans
Sophie, Paris, L'Harm Pî 'l̂ sophie, Powr l'"̂  maieutique » (Reflexion
^ Comme I'a relevé 48)' I'enseignemetit de In'OMies, 39feS« issn " consécration socialj-
Pl̂ doiophie. le cours A A !' ̂ "̂20 (cit i recherche en sciencesP- 5-6. Pl̂ 'losophie. Cape '.JT ''""'Christian Godin, Questions

É. Hery, Un sièd a ^^^Hntion, Paris, Éd. du temps, '
leçons d'histoire .

oit., p. I60-16S (cit. : p. J62).
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cussion » reviennent avec insistance, représentant le modèle par
excellence. Camille Melinand proposait en 1893, dans la route nou-
velle Rei'ue cie métdphysiqtte et de morale, « le dialogue comnie
procede principal, presque íe procede unique de renseignement » ;
et, dans une repouse faite à un contradicteur, il insisrait: « Une
leçon est d'aiitant meilleure qu'elle ressemble plus à un dialogue. »
Ce modèle dialogique se donna à voir dans des emissions réíévisées
de philosophie qui fureiit diffusées à partir du 9 janvier 1965 : elles
consistaient à faire dialoguer un universitaire éminenr et un profes
sem- du secondaire sur le modèle du rapport maítre-élève ; comme
des textes le précisent, il s'agissait de « donner aux élèves un modèle
vivant de discussion proprement philosophique », et cette mise en
scène était sous-tendue par Tidée que Ia méthode de Penseignement
de Ia philosophie était le dialogue - « le dialogue appartienr à
1'essence de ia philosophie elle-même, parce que Ia philosophie a
conimencé et commence toujours par cette vie commune de 1 esprit
institLiée par le dialogue »'.

Dialogue qui était aussi un face-à-face. La parole magistraie
devait se donner les yeux dans les yeux »-. Les inspecteurs du
secondaire hlâmèrent ces professeurs dont « 1 osil ne regarde pas » ;
et les rapports de 1'agrégation fustigèrent les candidats à 1'oral pour
leurs yeux constamment haissés ou hien perdus dans le vague, au
point qu'on les invíta à se donner « une éducation [...] du regard » .

1. Camille Mélinand, « Le dialogue dans Penseignement de Ia philosophie » dans
de ;nétaphysupu- et de morale, I (1893), p. 137-162 (cit.: p. 158;; « Le d.a oguedans Penseignement de la philosophie. Réponse a M. Hemes » dans p. 615-620

(cit.: p. 619); B. Poucet, De renseignement de la phdosoph.e Char
°P- cit.. p. 100 (cit.) ; Id., £/isŴ "er la plnlosophie..., op- cit., p. 97, 104, , -44 -45,
"î'c'efaila pour Georg« Lcfebvre I'une des clefs du metier (» Réflexmns sur

I'enscignentcnt do I'histoire (1946) dans Réf!c.>o„s s„r I h.s.o.re, Paris, Maspero,
d̂.'îHel.y, V„ sièck de lefons d'histoire.... op. cit.. p. 176 ; pour i'agrégation, le■•oprochc est uiie constante dans les rapports pour la penode ici cot. idetee (pout

''education du regard, voir « Concours de Pagregation de lettres (1912). Rapport»,
dans Ibid., XXI (1912-2), p. 291).
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Le paradigme qu'en serait venu à représenter le facc-à-facc res-
sort avec force des situations induites par les nouvelles technologies
de ia communication. Les moyens audiovisuels suscitèrent un grand
enthousiasme dans le monde pédagogique ; pour autant, les realisa
tions ne furent pas à Ia hauteur des attentes, et les échecs hien plus
nombreux que les réussites. L'une des raisons invoquées de ces
msuccès est la perte du face-à-face que I'utilisation de ces médias
amene dans la reproduction d'actes de parole qui reposaient origi-
neliement sur un face-à-face.

Je men tiendrai à la radio. Une enquête menée an debut des
annees 1930 dans quelque 25 pays concluait qu'elle ne « cons-
I uLaitJ quun moyen d'enseignement subsidiaire et d'un eniploi1, . ■ 5 role « purement supplétif » pouvait être dcvolu à
« radiodiffusé en raison même de la suppression du
lo2ue ptofesseut avec ses élèves ». Une étiide ana-
la dénerdif̂  ̂  ̂  rance de 1936 reprenait ces formules ; elle notait
continuê ; résultait de la radio en termes de « relations
insistait snrV ̂  direct » entre le maitre et les élèves ; elle
engendrée par" >-, sur T « atmosphère neiitre ■■«séparation physique Tdés1 '« R'en ne reLkcer! i d'oü I'affirmation i.nale .
insuffisance de la r rl" ̂  P̂ r̂esseur au contact de 1'élève. » Cettede la philosophie • elU írrémédiable pour I'enseignenient
est la discussion dirio' ^ élément essentiel de culture qui
1'élève prend une la méthode socratique, par laquellePropre pensée, à discerner ks ob'jecdonT "

scoiaVr "V/"'"'-'' i'3ris, Société des cooperation intellectucllc.S o T secondaTre! 7' P" " Enquête sur lu radiophon■ ■ P- 5-6), 312-326 ̂  46 (1937-1) ' .̂  "nwersitaire. 45 (1936-2), p-
P- 133-138, 223-235 (cit. : p. 234), 323 (ct-)-

98

L E « L I V R E V I V A N T »

La radio, qui vient d'etre évoquée, n'est qu une des technologies
de la communication du savoir dans le monde scolaire, assurément
píis Ia plus importante. Elle ne pese guère face à 1 écriture et à
i'imprime qui se donnent à voir de niille façons dans la salle de
classe. Je ne m'arreterai pas ici sur les interactions et les synergies
nombreuses entre oralité, dhine part, écrit et imprime, de 1 autre. Ce
que je voudrais souligner, c'est la première place qui, ans
1'économie de Ia communication scolaire, a été reconnue a a
parole.

Cela ressort de comparaisons qui out été fattes a\ec le lîe. n
conférencier expliquait en 1921 aux agrégatifs que « e protesseur
dispose de routes les supériorités de 1 homme sur e ivre , c es
qu'il possède, avec les ressources de Ia voix dont il a apte e ton
et Ia « direction » aux besoins des auditeurs, avec e concou
geste et du regard, une « énergie communicative » qui ne '
laisser 1'élève passif; il dispose dans la « performance » qu es
cours, d' « un arsenal inépuisable ou se trouvent assembles ia piu-
part des moyens d'action particuliers du prédicateur, e ̂ ^̂ ca ,
conférencier", du panégyriste, du polémiste de réunion pu q idu confident et de Lami ». Et il concluait : « La parole transm
îeux que Ia lecture la pensée vivante. »' Cette expiessio** pensée vivante » renvoie à un argument majeur qui ̂

faveur du cours. II offrair un savoir en train de se taire,
par nature, aucun livre ne contenait et ne contien rait 1̂  '
^ême parlant ex cathedra, le professeur de phiosopue '
se'on les Instructions de 1925, « associer autant qu il pent ses

mouvement de sa pensée, à Leffort d'une recherche qui doit
Pi'esenter comme une recherche presente

'■ J--M. Tourneur-Aumont, « Cours cr conferences », op. t/i., p* -
B- Poucer, F.nseî ner b philosophie..., op. cit., p. 392.
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lement des mam termes de comparaison étaient généra-
multioliés danç 1̂  ̂  ouvrages de ce genre qui se sont imposés et
fait I'obiet d'unp siècles n'en ont pas moins
critiquer ou lec d̂ f ̂  Les arguments avancés pour lesSu coui dJí '« condamner, ont
pédagogiques ainsi fonction des situations et des objectifset techniques'. La politiques, économiques
lement tourné à leur déc, '•'̂ cte avec ie cours a, elie, généra-
second cycle Lanalmo tout particuiièrement pour lecomme un prfnĉ "''"'̂  vivante », et i'on tépète
manuel ne vaudra iam" ™^ d̂ expérience : « Le meiiieurn'egaie un professeur quî ŝ un̂ r̂  manuei
encore « le meillenr i j "^mme et qui fait un cours » oudu maitre ». Le manueí̂  " monde ne vaudra jamais ia parole
«concurrent»du orofpcco P" apparaítre comme und' « auxiliaV~:Xh''''

Cela vaut, au ore * l ̂ ^̂ °̂®rateur »2.
^ une hostilitéTnrí I'̂ nseignement de Ia philo-® iciellement dans les Instrû r̂  ̂nvers le manuei s'est exprimée» sautait, en Iui-mê4 cô stf« L'usage du manuei

vait Anatole de Monae.'« À acceptable », écri-
qu'aĉ 'a ̂ utorité en abdi derrière un livre, le professeurloaccidentellement qu"lpersonnalité. Ce n'est done

recourir à un manuei, soit pour

tf'a.con»n!S~'"".'̂ '"''a''"dontdpn -
ósans,brénplus(iisjĵ ''°>"*''ProduitcoinIII?.,!'"f '""asque, une forme réduc-Honibilité du 7 fait valoú noí̂7',?.' Parfois médiocre ; ses par-

PP'°' "xmuelsscn! P°at 1'élève |.8a'ité des chances, une plus grande2. Pour j exemoK ""'fte et uctuú/v'- o " fa famfa ct l'école (Alain
' « . i t L o u i s 1 9 9 2 ) .». op. cie ̂ ioA ""9), p.®S eignement de Phistoire », dans

233. -''• "• t Her,.
"""«oOa.... op. e,t., p. 103-104, 173,

compléter son cours sur les points oü lui-même ne revendiqueaucune originaiité, soit pour se gagner un peu de temps. Même dans
les cas oú, sous la forme d'un cours dactylographié, par exemple,
c'est son ceuvre même que le professeur remettrait entre les rnains
de ses élèves, cela n'irait pas sans quelques inconvénients. II risque
d'être lui-même trop enchamé à son texte et d'être gêné dans 1'effort
de rénovation que suppose toujours un enseignement vraiment
actif. L'élève, de son côté, fort du texte súr qu'il possède, se désinté-
ressera souvent de ce qui se fera en classe. Une telle pratique n est
done favorable ni au progrès personnel de Televe, ni a 1 autonte
pédagogique du maitre. Rien ne vaudra jamais, ici. Ia transmissiondirecte et vivante de Ia pensée par ia parole oü yaiment es espr̂s
communiquent. » Cette condamnation radicale du nianuel allait depair avec le vibrant éloge que le ministre fmsaü de Ia leçon magis
trate, d'une libre parole qui trouvait son modele dans la methode
'°'cette súpériorité réconnue à la parole magistrale sur le manuei aété exprimée dans des images en chiasme ou ̂
un livre vivant et le livre à un maitre mort. n e u Musée
paraisons fut fait lots de conférences

<1... I.

les méthodrsTTenLignement de ''hÍ5toire,̂l'utilisaMn dûmâ
dont la lecture eut remplacé I'audition " 'i®". /--anj qui allait
opposition. Albert Malet, professeur a Lou.s-le-Grand
<I0,„„ „.c J.le. Isaac d. «'tbrcs
rnoins que supprimer le cours et

nt D 203-204 (cit.); sur les manuels dans1. A. de Monzie, InstmcUons..., op. ̂ nseigner la philosophie..., op. at.,
1 enseignement de la philosophie, ^ ^ci . ^our un exemple de rhostilité
p. 62-70,96-101,186-190, comm^ méthode d'enseignement de la
ancienne au manuei, M. Bernes, « Le di £ durable pour le manuei, C. Godin,
îlosophie », op. cit., p. 488-490 ; sur le « P Anti-mannel de philosophie.Qi^estions de philosophie..., op. cit., P* Onfray à un livre destine aux
êçons socratiques et alternatives (2001) donn pélèves de philosophie des classes terminales.
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manuel, seraít « réduire à néant le rôle du maitre, le livre vivaiit " et
lui substituer « un maítre mort ». Son coüègue Louis Bougier
s'eieva contre tout rempiacement de Ia « méthode française et uni-
versitaire » des cours par 1'usage - primaire - du manuel ; décrivanr
les fonctions remplies par le professeur, 11 concluait : •< II est le livre
vivant. Faire du manuel le pivot de 1'enseignement, ce serait imposer
aux élèves un maítre mort » ou, pis, « un tyran mort »'.

Les mutations récentes
de Ia culture scolaire
pRANçors Jacquet-Francillon='

Ce qui fait qu une culture est scolaire, ce ne sent pas simplemeiit
es contenus, des valeiirs et des normes, mais aussí, et dans le même

temps, des modes de communication, dont Ia parole. Et celle-ci,comme les exemples historiques que j'ai pris 1'attestent, s'est
trouvee dans la salle de classe investie d'une place majeure et d̂m
s atut eminent. Si 1 école forme à 1'écrit, cette formation se donne

gement a oral - que Ia parole soit monologique, le plus souvent,
crisTh'"̂ 1 passé, ou dialogique. À ce point, s'interroger sur la
cnrnm/ scolaire implique bien de prendre en compte^
parle à ̂  Ricoeur, le langage que chaque génération
autant de"s'im̂ ^̂  chaque savoir >>. Mais, il implique toutentendre dans la « parler » lui-même tel qu'il se fit
ttus, aux ten<;" ̂  ̂ '̂eur et aux effets qui lui furent recon-du temps eT I' equilibres qui s'établissent au
savoir. tnultiples moyens de la communication du

1 É f-J fj" L'enseignement d'histoire..., op. at., p. 10M03, 176 ; I-
op. at., p. 343-344.

i e r .

P e u t - o n d e c - i r e l a c o n fi g r . r a t . o n l a
France, en saisissant ses ̂  "elhiUuvre moins d'un demi-
Période de référence est de données, et
s.ecle «Ia engage documents dispon.bles,
suitout a mener, a cote ' ,Hniies et les acteurs concernés.mie enquêtesm-les institutions lê
On inesure rampleur ''V n-,ns Ia perspective de cette philo-
s'lnterdit les jugements precipites.
sophie de 1'éducation que nous app pégard des fairs etd-abord tappelet nos «^ Ltl̂ he, ,e propose
de Ia construction des fai s A commode d'une synthèse
tin programme de travail sou exemples significatifs,
provisoire. II s'agit, en P normes pédagogiques (an
d identifier les pnncipaux punivers éducatif et qui
sens large) qui out cours aui .„„pes 1960 les bouleversements
ont sans doute engendre depius les ̂nneesde la culture scolaire auxquels nous sommes conhontes.

" iNui', Universitc de Lille 111-
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1 / II n est pas besoin d'entrer en detail dans rhistoire dcs ciirri-
cu a pour constater I'inflexion des programmes oliiciels ainsi que
des concepts et des paradigmes scientifiques convoques par les dis
ciplines scolaires en amont-sans que rien ne garantisse d\iilleurs la
pertinence des « transpositions » ainsi effectuees.

Tandis que I'enseignement secondaire vovait presque disparaitre
les langues anciennes et apparaitre ou se développer de nouvelles
matieres comme l'économie ou la technologic, avec les sections
£ ?0í: pom le baccalauréat, 1'école élémentaire, qui marquair sa
preterence pour la langue orale plutòt que pour la langue écrite,
proposait un enseignement grammatical reforme, des mathémati-

qualifiées de « modernes » - dispensées à tons les
irrimn̂  " Çutsus à partir de la maternelle (elles faisaient aussi
lieu et̂ ^ '"̂ tigurait des disciplines dites d' " Hveil » en
naturplir̂  7 1'bistoire et géographie traditionnelles, des sciences
îer temnr ̂  d'ailleurs été instaure dans un pte-

notions pn instructions ministérielles aient defini desotions enonce des obligations horaires, etcJ).
íindesann̂ TLóOrri-i T pédagogique », dès hidans les années 19Rn années 1970 dans les écoles, pms
Lcgrand, de 1982 college {le rapport dccisif de Louis'̂̂ ît comrnandé ' ̂  Poiir un college démocratiqnc, mais ü
pédagogiqyç ̂  formule : « Rapport sur Torganisation
frappées du srp^i, ^ done I'insertion de connaissances

fin des années I960 p7 7 . T ''̂ "«vation pedagogique d
d̂ ns les années 19R0 , années 1970 dans les écoles,
Legrand, de ilgV 7^ ^npport décis.f de Louis'̂̂ ait comrnandé ' ̂  Poiir un college démocratiqnc, mais ü

■ des ̂  formule : « Rapport sur Torganisation
sceau*̂ d̂ l̂̂^ ̂  done I'insertion de connaissances

marque d'lme singulière atti-
variante structuraliste),gnement du français ̂ î̂dfiques. Dans le secondaire, Lensei-

^ nu contact de Ia lingiiistique et de Ia
m ê m e é t é é e n o m h" Pression « ~ 9Uoique dan^h ct ía gcograpliie n'ont pns

n n r u . . • . l a n l n n n r f ; • - ^ , , , . c p H e l ; i
" Pression « ~ ̂ "«'que dans. U ""T '''vs>t()irc ct ia geographic n'oiu pn-
'« í léves ont moin^H "discip l ines fonH ' ' 1
vités d-cveil»"̂  '""'ité à les "'"'"'"'̂ entales, franjais et mallicmntkiue,

scolaires. 1"" '""''"'ns solot'l™' V. Isa.ttlxrr, ■■ l.es -Acn-
LHarmattan, des m. sociale des élcvcs •>, dans' d enseignement et letirs rcfortues. Pnns,
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sémiologie pour íntégrer un formalisme qui, loin de la littérature,
donne moins des (cuvres à lire et des récits à suivre que des textes
pour nc pas dire dcs documents à analyser. Dans le primaire, outre
'•■1 yrammaii e rcpensée par Ia Ünguistique structurale - puis généra-

Ce sonr les mathcmatiques qui invitent Ia théorie des ensembles^ cncadrer le pur et simple calcul jusqiie dans Papprentissage de Ia
numeration au cours préparatoire ; et cVst aussi cet Éveil historique
qni atrire Phistoire sociale de LÉcole des Annales et rejetre, en
nonne critique de Lévénement et de Ia chronologie, les hauts faits

puissants et les politiques des Étars, afin de leur substituer les us
coLitLimes des populations à tracers le remps et 1 espace. ̂
l̂ ans le mêmc courant modernisre sonr lancés les appe s a

^̂ '"ndiscifdi,iarité (ou interdiscipiinariré), demarches qui se recla-nient également d'un certain état des savoirs savants - ou
Vision de ces savoirs et sont traduites dans

7 '"̂ ôgique •>, relayé ces derniéres années par les «
^̂ •̂ouverte >. au collège et les « Travaux personnels j^ycee . í . j , . ' . , c t v. ,n rh i t a ins i de ses anc iennes• c.t systeme d enseignement s artrancinL a ^,.^Hpçrtiltu-

ifières, et les éièves, invites à parcourir le monde °"y
ü̂ciales, rencontrent aiitant de "ivLeence de ces

dém! Professeurs. Niil besoin d'insisrer sur a coi
de l-h"" programmes evoques |g ^üieu quo-
tidie '7̂ '"̂  troiiver et exploiter des sourc < ̂ l̂ever routessort " i '"ême que Ia sémiologie incit P ^
des documents émanés de Ia vie courante, san panon-dessinées, et même les magazines - ne

7 P"blicitaires et autres produits de 1'activite i penviron-
nem ^ proche, le phénoniène a peut se'"stitutionnel de Ia culture scolaire, toi Jqíj; pas
conf^' qualification du « pédagogiqne disposi-
tiff°"dre avec le genre littéraire de ia « avant deerL r '̂dthodes, les exercces, etc. Ont alors ete m ,O s f o i

^ '̂ éthodes, les exercices, etc. Ont a or
quelques-uns, ̂ îtudes qui avaient

Poiir^ sonnés, ruinaient au passage j^m; paifait p,euve d'nne réeile longevite.
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exemple, les petits élèves n'eurenr plus la ressourcc de coniprer sureurs oigts, comme ils se virent le lendemain prives des lecrures col-
dirrJp^^ ^ "lament que le grand rheârre de ladictee a eteint tous ses lustres.

visueur̂dan̂ l̂'̂^ étendue à la pluparr des norines pratiques en
faire éiho n ^ matérielles (ce qui a dudassei domestiques apparus dans les fannlles). Leslettres ou des memim̂^̂^̂  notes chiffrées kirent reniplacées par des
pour faciliter Ipq P K ' sãWes des classes élémentaires,
position des tables silence jusqu'alors requis, la dis-la rangée qi P^ncpe anaen de
XIX'̂  siècle, en ce quMl été une des grandes conquetes du
simultané et de la claŝ ^̂rl̂  '̂ ^̂ rqué la promotion de renseignement
onditdepuislofs • « ̂  niveau homogene {le -< cours », commesamt Jean-Baptiste de « cours moyen », etc.), de
tion du bavardaee fut aU i-̂  ̂  Octave Gréard. La proscrip"

vent une définition généraf̂ ^̂ T' nornies didactiques prescri-
connaissances. Durant la ̂  j '̂ '"̂ nsmission et de I'acquisition desont été nettement insnirep̂ *̂̂ '*̂  f considérons, ces nonnc'S
e Education nouvelle r actiues ct les courants

"t vra, que ces courants n' est assez broiiillée, rant ü
ara^H '^^but du engendré des institutions
adem^ "̂ n̂ommée, se cantonr!̂ ^̂  P'nsieurs ont ioui d'un<-'
fameusp"°"L''̂ '̂°"ioursvour'̂ '" marginalité que leurs^écente 'ecture ^ ainsi que latout petit nnmT" Pratiquée son
nelle). Ce m ' '̂  '"̂ Ptutrices ̂  forme radicale que par u"
encore d'un' deni ™ outre à I'ecole mater-
Quoique avec d puis Ha f d'abord danSleçon ̂ sistanres f"®7S"<="aent secondairc-sa place, les nouvelle,̂ ' ''"ntestée dans son̂ " volonté de reformei" ^^^oencesded « magistral ^

3sse » dont il existe de noni'
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breiises presentations médiariques (on pense à telle ou telle série télé-
visée), se fondent sur des processus plus ou moins « interactifs »
(qudl ne faut pourrant pas confondre avec des modes conversation-
nels), et elles font précéder tout expose déductif de I'enseignant par
des phases d'observation et de « découverre » - qui peuvent être des
manipulations dans les plus petites classes accompagnées de dis
cussions et de confrontations entre élèves. Le récent enseignement de
I'argumentation est an bout de cetfe logique, qui valorise 1 expres
sion spontanée des élèves, rebaptisés « apprenants », et mtègre leurs
représentations immédiates.

L)epLiis vingt ans, les theories didactiques ont amplement raffiné
t̂ es propositions, en les appuyant sur des concepts originaux comme
ĉux de « conflir sociocognitif », de « situation-problème », etc. La
doctrine généraie a surtout fait 1'objet d'une diffusion insistante aux
différents niveaux de Ladministration. Consignée eii long et en large
dans les instructions officielles successives, elle s'est exposee dans le
'■égimc d'evidence qui est le propre du discours normatif nomme" pedagogic ». Resterait bien sur à repérer ses caracteres essentiels,
à dessiner ses ressembiances et differences avec d'autres concep
tions, par exemple le pragmatisme américain (qui f't 1 ob|et de Ia
'̂nglante critique d'Hannah Arendt dans les annees 1950) et surtout à établir sa généalogie en remontant aux origines lointaines

d e s X I X ' e t x v i i r s i è c l e s . , , , j ■ „
point une remarque de methode qui pro-O n me permettra en ce

l°ngeta mon allusion intî ductive à 1'ind.spensable construction
fairs empinques. De façon complémentaire, |e «' écueil de ces sortes de scénographies conceptuelles O"!, en

d >rréductibles dualités, comme celles de
«̂'on, de Ia raison et de Ia vertu, du savoir et de 'adorcet et de Rousseau - ou d'autres encore, celebr
ondateurs, et déroulent ensuíte un combat onf'nita.ent pas de retennr à nos oreiHes. De telles OPPO" ««j;;
Ôrgir dans des contextes précis, organiser es jttg" oppo-"'t des affirmations - il faut voir de près lesquelles. Mais ces opp

''̂'ons, qu. en appellent souvent aux grands auteurs, et accompa
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g ent aussi souvent les décrets du pouvoir en son somnier, ne
Z/r 'ogique des pratiques. Leur cfíicaciré à

incemin f. «"Imrelle de I'itule ee revile trêson, eS,fLri"Írc'" " '« f"
d'plpvp Pf- r, I amp. Comment se torme Tidée moderne
qui ene "S P«r exemple uue quesnonIa réponse attemdrak d'amreTdi''"' '' " """"s
cí^ídfí':/'"^. co,r'irp,:;:;:;:;^o;/oriec u u p i e a e / í 7 m e ; « o / r e e f , . •
spéciale dès le xix^" sièclp pr psychologie
inspecteurs L I r eux-mêmes, lesRéfléchir a'ux fondem"nts
conséquences ultimes de ces élalavec un peu de patience. cela viendra plus tard,
tons qu'elles se ^'ciactiques dont je traite, consta-
tine, et qu'elles se iustifipnt '"̂ Ptesentation de Vactivité cnfan-et du fonctionnement inrplî ^̂  connaissance du développement
P l a c e t t t ! > t . e n f a n t ^
centre de Pécole » d'anrpQ I i » " oti ■' « éleve au
doctrines de PÉducation ̂  ̂  qtn a été Ia bannière etoilée des
dans les justifications dp figurer en toutes lettres

est facile de W>n de 1989.
ensemble, concernant normes du premiersecond ensemble, les ̂  répondent aux normes de ce« ínductives » : c'est le caŝ d̂ P̂̂ ' méthodes « actives » ou
disciplines séparées qu'cf̂  ̂  Êveil, qui regroupe précisément des
d'évolution psycholoeiau soumettre à une norme unique
disciplinaríté-ou bien de p' ̂  également de Pinter-res, qui cherchent à atteind ̂ Pports cultureis non scolai-S impose par conséquent 1 ̂  ̂ ôtalité et Pexpérience enfantines.
qui enjoint, au grand darned conviction « puérocentrique »
spontanés des élèves avec P̂  ̂ ^̂ ^̂acteurs, d'accoder les intérêts
tituées, et qui declare le taisonnée aux disciplines cons-tnat de la compréhensíon et de la résolu-
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tion sur i'apprentissage cumuiatif er répétitif des savoirs et des
notions. Du coup, le respect du dynamisme interne d'un esprit en
devenir Pemporte sur le souci dc preserver et transmettre les tradi
tions ct les valeurs du passé'.

Après plusicurs avancées singulières, parmi lesquelles il ne faut
pas oublier, même si c'est à un moindre degré, le plan Langevin-
Wallon, qui fur pendant longtemps, après la guerre, une référence
obligee à gaucbe, nul doute que ces tendances ont annexe le dis-
cours interne du système éducatif et ont sous-tendu une grande
partie de ses regies de pensée et d'action. C est pourquoi les polémi-
ques entendues ici ou là se sont focalisées sur ía défense et
Popposition aux dites méthodes nouvelles. Toujours est-il que, dansle sillage des grandes reformes dc déniocratisation, poursuivies tant
par les gouvernements de droite que de gauche, et des questions
posées ensLiite par Paccroissement des effectifs scolarises, a
niission au college et au lycée des « noiiveaux publics », etc., les
tnéthodes actives, par Pincessant appel qui leur a etc adresse, se sont
trouvées dans la position du complement pédagopque propre a
'■ésoudre des difficultés comme celle, devenue obsedante dans cette
conjoncture, de P « échec scolaire ». c ■ a3 / Le troisième ensemble contient les normes en fonction des-
quelles les enseignants peuvent se représenter les fins et les moyensde Ia transmission de Ia culture scolaire, et done ̂ «omplir
tâclies collectives - ou répéter les routines - de eur pro essi •
fin de Ia première période de « rénovation pe agogique
l̂agistrale a été appelée à se teformuler dans lebulaire de Vopératíomltsation, qui comporte ̂des objecüfs, du côté de I'enseignant, et des ̂o'npetenĉ
des élèves ; à quoi il faut ajouter, à Ia disposition d" Prem e P°
"'ener à bien son projet sur les seconds, 1'interface
"■ques de 1'évaluation, avec des Pr°«dures tou,ours plus
quand ce ne sont pas des calcuis toujours plus co

, , Cela est ind.qué par Philippe Raynaud dans un bel article de 1985 sur . La crise^ pédagogie », in Le Débat, n" 37, 1985.
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autant qu est affaibli le role, toujours discute, de Ia simple nota
tion es copies. L évaluation devient une piece maitresse de regula
tion es etudes, à Ia fois sur le plan local (Ia classe et le cours) et sur
le plan global (le système tout entíer).

On voit alors se hisser au firmament de Ia pensée pédagogiqtie
etrange rationalité que nous connaissons aujourdduii, structurée

p es savoirs de I observation et de Tinformation, des technolo-
fa n ̂  du controle des comportements, etc., et dansaquel e coexistent d'ailleurs autant de psychologies que les spéca-

'"^«"^Patibles : Ia vieille psychologic de
de Ia nqvrh^T '̂- psychometric, et certains elementsis cad';' 1?" Sur ce plan. qu. sontienr tons
elle-même 'Culture scolaire est iégirimée et pent
une transform T spéciaie, on a bien assisté là anssi àrmér c^e dn N ampleur cependant qu'en
comme siles actes d'ens serait quasiment ciiiffrable,
transparents Sureit la eux-mêmes calculables etdeux ' face; ce ieT, ^
ticien réfiexif ») etcelle dpi- d'outre Atlantique : le « pra-
de Tactivité et de I ̂ ^̂ ouateur. Par là est bouclée la boucle
auquelíasociétéadnlrp̂ "̂̂ ^̂ "̂ "̂ ^ enfantines : I'enfant moderne,
autonomic c'est rph ' lant de bonheur une essentielle
plus en plus préenanr ̂  elle expose à des influences de

_4/Un quatrième ensmbi"; d'' hasard'.maitres et des élèves r, a aménage les rapports des
cents), dans le sens dp<; A et des enfants (et des adoles-société démocratique offerts aux « jeunes » par la« clients » ? La aup«ii-ir.t. d'élèves, de « jeunes » ou de
scolaire a intégré Poblloiĥ ^̂ ^ ̂  décider. C'est un fait que la cultureg 'On cardinale d'abolir les anciennes tuteb

m e m e . . i n d a n s « l / é c o l e à 1 ' é c o k d k l l c
elle-meme, Paris, Gallimard; 2002 La démocratic routre
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les et de souscrire aux normes éducatives fondées dans I idéologie
sinoii égalitaire du moins pciritiiire et coutrnctiwihste des relations
instituées.

Oe même que les deux premiers ensembles de normes se co-
appartiennent, le troisieme et le quatrième se contiennent I un''autre : aux techniques de I'evaluation répondent exactement les
dispositifs du contrat'. Cela a commencé de changer le style de tra
vail dans les établissements scolaires, de façon tres nette parfois,
avanr mèine, soulignons-le, que Pordinaire de la vie n'y soit trouble
par certains désordres endémiques - qu'on n'a pas besom de
p r e n d r e e n c o m p t e i c i . , , • t

On aurait sans donte tort d'imputer à cette évolution la cause
lointalne mais directe de la poussée anti-autontaire des annees« de Pcpisode de mai 1968, avec lesquels il faudrait au|Ourd hui
encore régier des compres POSt-gauchistes d'autant plus impetieuxque cet episode aurait prepare le terrain de I'.nd.sc.plme et de la v o-
'ence en dénonçant dans route ecole une caserne enlà une explication insnffisante. Cartes, la tendance _q" —
Parfois, d'un terme exagérément politique, •< i humaines«é forte et durable - et sontenue en outre par les

la pbilosophie de cette période. Ma.s la
niCEurs scolaires suppose le passage de a P̂ "̂  ̂  élève-citoyen
une éthique qui promeut la uondition nome
ans la „ commnnauté educative », e . g reconnait de' autonté traditionnelle des ,̂ 5 individus humains,
açon hyperbolique une égale dignite a
ôric aussi à ces humains en devenii qu ̂ M̂ines nréconisa-bàbés, et même le foetus, comme le stipulent certames preconisa

í̂ ions récentes des comitês d'ethique.
. lirf» ivaient assez de jus-Même si les définitions qu'ont des rapports

lesse, le tableau devrait encore se complet p
.nr re Doinr dans Vonlez-i'oi<s ètre. '■ j--A. Miller et J.-C. Milner dégagent receninui<^ '̂alué f, Cirasset, 2004.
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que le monde educat.f entretient avec ia société globale contempo-
f n m n o n p a s s e u l e m e . n d e l a d i t -usion et de la recepPon, mais aussi de la validation des nonnes de
enmrp'̂ n̂  SCO aire, ette question, d'une plus grande complexitc
tions nr?n Suppose un examen prealablc des fonc-
et dn H' Li systeme d enseignement, de leiir reorganisation

en benebcient (de Façon bien sur différentielle).
bhvnertronP̂^̂  phenomenes remarquables, il Faut considererntref avi n certiFication, ou de distribution des
professionnpU^ ̂  ̂  de « debouches » et de positionspafSû  'r -antageuses. Car c'est ce qui. dMne
des ceuvres tie conservation et de transmission
désidéaltse les Foncdonŝd̂^
l'éducation mora^rr d'éducation, y compns
De là vient par aiilp impossible dans un tel contexte.
ne s'annonce nluQ ̂  etresse qu'essaie de calmer une visée qui

J'lmaT " citoyenne ».tie telles assertion̂ p̂lications quhl Faudrait Fournir à I'appui
sVempioient sociologues et d'aucuns philosophes
que ces processus font simpHFie. On peut soupçonner
la modernité. Nnn andes tendances individualistes de
chacun, au premier̂ ^̂  ement Textension des droits concedes à
deschances':>_,;Sr,̂ I"f!.lVP'-'̂  la sacro-sainte « egalitéscolairesa Formule or méral typique, qui trouve dans I'liniversvidu strictement institn P̂ riaite mais la nomination d'un indi-
la scolarisation pour droits démocratiques, et lance dans
toute « reproduction » Propre existence sociale hors de
Autrement dit: un individ ■ heritage,seals talents et son seul nr contraint d'acquerir, par ses
sés) disponibles dans la statuts (diFférenciés et hiérarchC
cesse de se renForcer à égaux. Cette tendance, qui n a
modalirés non scolaires ̂ Î aient détruites les anciennes
tissages corporatiFs sociale, notamment les appren-' ̂ P̂l̂ que les attitudes « consuméristes » des
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parents ct ■■ utilitaristes des enFants eu égard à ce qu'ils peiivent
attendre, croient-iis, des cursus (valorises ou non), des classes (bon-
ucs ou mauvaises), des options (rentables ou pas), des établissements
(de bonne ou de mauvaise reputation), etc.

Puisque nous soniines aínsi Face à un individu qui n est plus tenuà des engagements envors Ia communauté syniboiique mais qui
arrive à Tccole parce qu'il est convoque aux longues épreuves de
snn integration aux hierarchies de Ia société réelle (et le Fait qu il
dispose cj priori d\in plus ou moins grand capital culture! »
Requis dans sa Farnille ne change pas beaucoup la nature de ces
épreuves), puisque aussi bien Pécole n'a plus vocation à être le com-
P'ement indispensable du suFFrage universe! et du service mihtaire
t̂̂ligatoire, nous ne savons plus rres bien si le contcnu des étudesdoit institiier une forme dmtelligence, done promouvoir une vie

'"tellectuelle et morale, ou bien délivrer des «Formations» qui
"béissent aux demandes de la société, aux ímpératiFs de I'economie,

forgeant au passage la conscience du consommateur des lo.sir
, ̂  masse ou de I'acteur des solidarités huniaines qui sera toujo
' ^ n v e n u à l a t é l é v i s i o n . , j ^

A done bien été aFFectée au bout du compte, au e a o
'a culture scolaire, route la signification culturelle àe iecok

^est.Vdire le sens des idéaux et des vaieurs parcollective s'investit dans I'edncation publique, «Jonne desde I'approuver, de I'utiliser et d'en vouloir la contmuite.



Deuxième partie

Culture scolaire,

aédagogies et politique



La pensée pédagogique moderne
entre science et politique

Natha l ie Bu l le ' - ' '

Inscrite dnns un contexte de secularisation de 1 éducation et de
•̂ émocratisation de Ia société, Ia pensée pédagogique moderne se
donne comme fondamentaiement libératrice. On pent ui istinguer^ cet égard deux héritages, celui du rationalisme universaliste des
Lumières et celui du naturalisme évoiutionniste du xiv siede Lepremier centre son projet éducatif sur i'autonomie de la raison et le
Progrès intellectuel, le second sur I'autonornie de I action " le pe "
fectionnement moral. L'opposition de ces deux heritages constitue"ne contradiction théorique au sein de la P̂ "f
perdure et en affaiblit le développement. Ahn de '-

de ses sources doctnnales et des rénovations des sys mes d
engagées dans différents contextes nationaux depuis^ XX^'siècíe est esquissé ci-après. . « cVctrpronnue

í̂ 'après la présente analyse, la pensee pro-
I» '«x- siède une mission sociale dans un Lpli-f°"dément mfluencé par les progrès des sciences de ̂  "«ure. App̂
'̂ ŷ nt le modèle d'adaptar ion biologique à la ( cadrea proniu une radicalisation du libéralisme educatif dans le

C N R S .
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iTaVxtomrr ̂  social à accomplu", s'.nscrivanr
I'apprentissage deTsavoTs! f"'-mati<>n rarí.Hinelle par
moderne LndljTt TsW de la pciisde pddagogique
pedagogiques donr il P ̂ ur la portée veritable des idéaux''action a en effetéré ̂  i-e liberalisme éducatií centre sur
Projets sociaux et ool̂rfn̂" service de Teducation des masses par desauxrégimes totalitaires divers, allant des democraties liberales

v p D c m o r a l e^ L Education intellectuelle
1

carolingienne, la dialect!"''̂ ^̂ '"ide la Renaissancelittéraire de I'hnmo'̂ '̂ ^ ̂  1̂  scolastique médiévale, la rheto-
bomme, la formation ̂ 'assique, avaient un but commun :

l^^eloppement de facul c'est-à-dire unL a r a r s o n d e d é v e l o p p e m e n t
ectuelle et formatinn pédagogíque entre formationoils sociales diverses s'enracinait dans des représenta-

gpMp̂  ■ Í-̂ îstence d'un arr"̂ ^ P'"̂ sentaient ce point de conver-
^̂ prit~entra" uionde constitué de valeurs univer-un acces privílégié.

conna^̂  ̂  ̂  ̂ îication le n? à cet égard comme but
alors a I' ̂ eposa tonir̂  ̂ ^ '̂oppement du Christianisme,ment se ^es tSr" i'espr.r exercé
'« contenu P®'' "n cert r' L'̂ 'stoire de notre enseigne-
formation̂ H ont lon*»?'" ̂ "̂iiialisme éducatif au sens oü'"eile cueí et avT® P'""» «nus, tant c'est 1b"tait en jeu I'^j certaine discipline intellec-

î"Lkhe.m (i93gĵ
I dugogiqui, en France, Paris, puf, 1990.
118

La poiscc pcdagogiquc wodcnie

Les Luniières ont engendre un nouveau modèle éducatif, qui a
pris forme dans les Écoles centrales, créées par la Convention. Ce
modele s'opposait à celui des anciens colleges dans la mesure ou

tandis que les programmes des anciens colleges avaient été com
poses par des "religionnaires", ceux des Ecoles centrales étaient
I oeuvre de "rationaux" ». Là se situait leur difference irréductible ;
" ba pedagogic descendait du ciel sur la terre ; elle s'installait au
milieu des phénomènes naturels et au cceur des réalités physiques et
liumaines, dans un "respect passionne de la liberte des esprits
^nfanrins et des jeunes consciences". »'

Conformément au principe pose par Condorcet dans le premier ,de ses Mémoires sur I'Instruction publique, I'education publiquê ,̂
devait se borner à I'instruction. Les idéaux de Pinstruction, affichés
^'omme dictons lors des fetes de fin d'année, étaient à Pimage de
celui-ci : « L'ignorance avait créé le despotisme. Les sciences et les
^tts soutiendront la liberté. » La raison restait le point de mire de
1 enseignement, mais sa formation devait s'oiivrir à tous et se tour-
nait vers la connaissance du monde. Le nombre des disciplines
d'etude avait augmenté. Les programmes étaient centrés sur les
sciences de la nature et celles de Phomme. lis visaient à preparer les
icunes à toutes les carrières entre lesquelles devrait s'exercer leur
choix̂  La inéthode expérimentale était à Phonneur, en raison de
"ifluence du sensualisme de Condillac sur les conceptions du deve-

"PPement bumain. Mais il s'agissait toujours d'entrainer Pesprit à
três vigoureuse gymnastique : la pédagogie était une pedagogic
culture, celle qui allait devenir le propre des méthodes de

^ enseignement secondaire au cours du xix'' sièclc. Le but assigne àeducation formelle était de préparer les jeunes gens à s'instruire
eux-rnêmes. II renvoyait à cet égard moins à Pacquisition de

î imaissances qiPà Pexercice de Pesprit.
vie.

experience des Écoles centrales, qui n'ont eu que six années de^ cté associée à Pépisode de la Révolution. La rénovation péda-
pédagogíque, « Les Ecoles centrales », 1936. .

Pline" ''mns encore roriginaiité de 1'organisation des classes, regroupées par iscipar niveau d'enseignement.
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§ogique opéréc par les L ̂  >
condamnée oar le<! ^ t rouvée idéologiquement
: Le xix̂- sLe âarogique qui, de 1'idéalismp I cet héritage pédago-

ét̂ t resté intellectualiste rationaiisme des Lumières,sant de Ia Terreur Ia lih' Revolution et 1'épisode traumati-
condition d'harmo'nie
plus supposée offrir un a - • , inteiiectuelie n'etait
gratrice, comme c'etaii- 1̂ ^̂ ^ P''̂ ilégié à une vérité unique et inté-
gieux, ou les progrès de P servait des idéaux reli-

nutres raisons l'édnra^• numain. D'un autre coté, et pour
sesj^rtus moraleT^ ^ progressivement perdu
Pansion"^5|3^;._ / ™ustrialisation de Ia société et 1'ex-

" u x n a i n p o u r 1 ' i n d i v M , " J f t r u c t i o n r e p r e s e n t a t u n c a p i -
concurrence avec ses con&' dernier en situation de

q u i a c o n t r i b u é à u t i l i t a r i s m e é d u c a -ce es de l'éducation morale formation inteiiectuelie et
r̂ les intérêts propres H scolaire tendait désormais à. Î .̂ «olidarisée de l>éd' ŝ instruisaif.

tatln̂ ^ ̂ ^̂ "pcr une positiô iî "̂ "morale, la formation inteiiectuelie
d-après Ia nouvelle orien-

m i T i
Preiidírtoü?',''°'"P«ndre ce renr" " pédagogique,1'homme de ̂ csure de 1'imn '' «st nécessaire de
.deTaoctr';í ~---®"~lde Ia vir~.1 - représentation dc-- ~52!̂ tionnÍ̂ ès~ par je d^

La concepti,
Sciences LA VIE AU XIX'̂  SIÈCLE

'• Cf. à ce sujet F. B
uon plus humaine Ia faisait app®"■"me 1'mstance de Ia liberté et de Ia

Éducatio„„ '̂ struction. Paris, Firmin Didot et Cie,

La pensée pédagogique modern^

decouverte du monde, mais comme un produit des circonstances, en
grande part sociales, de sa formation. Cette représentation était
celle maítres à penser des sciences humaines naissantes. Or ces der-
niers sont aussi ceux dont on relevait au début du siècle suivant
influence sur Ia pensée pédagogique moderne, Auguste Comte,

Herbert Spencer et Hyppolite Taine en particulier.
A propos de Phumanité, Comte disait qu'il n'y avait lieu d'établir

réellement, entre elle et Tanimalité, « aucune différence essentielle
que celle du degré plus ou moins prononcé que peut comporter le
developpement d'une faculté, nécessairement commune, par sa
nature, à toute vie animale ». La « fameuse définition scolastique de
homme comme animal raisonnable » était par conséquent, selon

lui, « un véritable non-sens »'. Spencer de son coté déduisait que si
-~ LÇ.̂ rit n'était pas un cadeau spécial du créateur, c'était qu'il devait

3voir une origine natüfellé, c'est-à-dire, pour lui, une origine orga-
^ique, Cétait, fondamentalement. Ia raison pour laquelle il préconi-
sait que 1'éducation respectât le processus « naturel » de Tévolution
êntale. A propos de cette même humanité Taine trouvait suggestif

citer Buffon : « La première vérité qui sort de cet examen sérieux
Ia nature est une vérité plutôt humiliante pour 1'homme, c'est

qu'il doit se ranger lui-même dans Ia classe des animaux », pour
uouter fortement qu' « ainsi enveloppé, produit, porté par Ia
"ature » il puisse être « dans la nature comme un empire dans un
empire ». Taine en déduisait qu'il y était « comme une partie dans

tout, à titre de corps physique, à titre de composé chimique, à"tre de vivant, à titre d'animal sociable, parmi d'autres corps,
3utres composés, d'autres animaux sociables, tous analogues à

qu'il était à tous ces titres « comme eux soumis à des lois
'̂extension du mode de pensée positif aux phénomènes moraux

sociaux au xix'̂  siècle a contribué à faire de la notion de milieu

199» * (1837), Cours de philosophie positive, t. 1, leçon 45, Pans, Hermann,p. 858-859.

9̂86 J 33 Les origines de la France contemporaine, Pans, Robert Laffont,
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une de de Tinterprétation dii développemenr Inimaiii. Cx-trc notion,
populansee parTainei, érait inspirée cn particniier dc Monrcsqnieii,de sa theone politique dii dimat et, plus qéné-raleincnt, de lulée deI xistence de lois sociaies. Elle s'apptivair par ailleurs snr les tra-
vaux de Lamarck relatifs à 1'influence'de rexcrcicc contnu, snr le
d/míí "ique <■ susceptible d'etre ̂ raduelienient lisé
et ^ à fois determinant des actions biimaines
de rhiim'"̂  ̂  ̂ p̂liquait, /;/ fi}ic, le développenient niorni« réí^urr 'I "air en eftct suppose
l'évoIurinn c ̂ ĥ que époque, par Pétat correspondanr àé
volontaires dXLlr a" n"'.'' " modificationsvol̂mires dérivées depement humaWi'̂T sociales rendait compre du dévelop-
dancedesactiv̂ ^ 1?' Perspective rclarionnisre od Pinterdepen-tie Péducation > Ia base de Pordre social. Le role
gemem du dévelnn!.!! tievait sMnscrire dans le prolon-
^nimal social Phn aussi bien intellecrucl que mooí -
tances pour les scíp̂ "̂^ ̂Pparaissait comme un produit des circons
lation des princine<; rr't̂ rales et sociales naissantes. Mais Ia reve
ja liberté. Son no.iT' ""'̂ t̂ îent par ailleurs iLanéantissair
rances afin de dominT modifier les circons-
gnement de Pestalozzi P''opre développement. Cétait Pensei"

Titturs n'y sonr ^outes les Darri^c d'appui pour construirt--Hées entre elles '̂ '̂̂ '̂ ^Posées commp i Les institutions, les lois, 1*;
constante, I'esnrir et tend à liasard ou caprice, mnisPcines, Ia conditio" ''̂ tiucation Ia f, ̂ ians un sens prévii et d'une qunntitcLmpót. Du fentmes, i'̂ titu:"" Ia nature et Ic degrc desces cauTes ai""'' depen '̂̂  "̂ ^ure et ia grandeur de
ensemble à un effpr ' "ne à I'autrf, ""f. "̂ "'utudcs de rouages sccondaires--
eoHtempordúie, t. 1 ' ^jui est ia soci^rí" Pone par I'autre contribuent2- A. Comte ^-^f^ont, 1986 p ng nvT' de Ia I^ranct'

>' c.eçons de
Paris, Fiammarion, 1995, p. 146.
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L'HOMME DE LA « NOUVELLE » PÉDAGOGIE .MODERNE :
AUTEUR DES CIRCONSTANCES DE SON DEVENIR

L'oiuvrc de Pestalozzi, lecteur passionné de Rousseau, s'enracine
dans Ia culture des sciences naturelles naissantes. Elle est marquée
par Pavènement de Ia Révolution et son épisode noir. Ia Terreur.
Enfin, elle est voiiée à Péducation des pauvres, c'est-à-dire à
1'éducation du grand nombre. Ppur toutes ces raisons. Ia doctrine
éducative de Pestalozzi était propre à inspirer les développements de
J.?̂Çnsée pédagogique moderne. Cette doctrine, propose une redéfi-
riition des finalités de 1'éducarion. Les Recberches de Pestalozzi sur
Ia marche de Ia nature dans le développement du genre humain'
représentent à ce sujet une tentative, pen heureuse, de justification
pbilosophique. ll y martele son idée de Ia triple identité de 1 hommesource de trois íignes de développement imbriquées : sa vénté
n̂tant qu'etre naturel, sa vérité en tant qu être social et sa vérité eri

fant qu'etre moral. Cette structure fondamentale de Phumamte
Feprésente les trois dimensions de sa doctrine éducative. En premier
beu, Penracinement animal de Ia nature humaine justifie ia psycio
'ogie de i'apprentissage implicite qu'il utilise, laqueüe fait appe au
modèle de croissance biologique-. En second lieu, 1 enracinement
social de la réaiité humame fait de Phomme un produit des circons-
tances, et sa vérité une vérité relative renvoyant m fme a une
convention contractuelle avec ses semblables. En troisieme lieu, sui-
P'ombant ces deux réalités, la réalité morale de I homme est

L J. H. Pestalozzi (J797), Mes recherches sur la marche de la nature dans
^^oluuon du genre humain, Lausanne, Payot, 1994. ̂  Soetard,

^ ""US rcfcrons cn partic dans la•Soetard, Pestalozzi,Paris, Pur, 1995. « contradicnondesm ̂
vî  nioyens de la fnrmation avec les lois érernelles de consequenceslesloi.seternellesdc I'orgamsmc ravageuses sur
I comme toute violence e.vterienre a es l j ^ Discours à sa
JJganisme d'une plante ou d'un nmmal et le.s atropine ■> (]• 11- c "loz12 janvier 1818, iH M. Soetard, ' P"
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morale, écrit Pestalozzi, c'est-a-dire que
ment de m k les choses de ce monde indépendam-
tm d^ e r°'"' 'T'""" " sociaies, complè-nSslmen contribuent à monTurriweT La force morale .< jaiilit du sentiment
animale de I'hom ' étroitement iiée à ia nature
voionté. Ces idí̂ !"̂  " ® relations sociaies, révèle Ia liberté de savis que les círron dans Paffirmation que « autant je
íjue 1'hoinine hit \ 1'homme, autant je vis tout aussitôtò ™ r L í í . r r & * ' "
harmonie morale de autonomie pour 1'atteinte de cette
sont en quête des fnn/i ^ous les penseurs de Tépoque
moralement̂ pirî ^̂ ^̂ ^ ̂  "otre monde effondrésice n'estpar Péducatin"̂ ^̂ ^ P̂ íidquement, aucun salut possible,
ce n'est par Ia format-in' Ia formation à 1'humanité, si
même,c'est-à-diresur la K Cest dans cette optiqueptéconisée par Pestaln?-?* tnorales visées, que Ia méthode
nature ainsi pensée suivant Ia voie de Ia
autonomie, c'est-à-dirp 1'homme doit le faire accéder àgouvernement de son propre développe-

2̂ '''echerches,p. 97.2. ̂fsrecherches,p. 135

capables par leur nature deJe pense 1'■= en généLl ™"úí' '̂ Peble d'nn tel enno-ment du christian?̂  '̂ "8e de ce mn Poner des couronnes terrestres-de cet ordre. ie ZT'1' Tb '-"dis „ue ,S! ' et son droit indépendarn-
1" octobre 1793 ̂ '" '̂tation de vérité à Ia recherche de ce droit et

J. H Pestairx in ^ Snpi-"í°'"^ d. H. Pestalozzi, LettreP.4 ISlTcrtf' ^ se>? ' 4F, p. 82-83). ^par M. Soètard, Pestalozzi woral de man époque et àe

ment. Ce développement se fait en opposition avec sa nature animale
même, réfractaire à 1'éducation, et en opposition à Ia société qui,
tout en permettant Téducation et la transmission des savoir-faire, est
source d'aliénation. Cette éducation se donne comme une protection
contre les folies humaines telles que celles dans lesquelles la Révolu-
tion a été emportée'. L'homme succombe généralement, avec les
divagations de son savoir, à la corruptiõnldè̂ synãHfé animãle,_inãír
quand son savoir part non de son plaisir, mais de ce qu'il doit, il peut
iaire le bonheur de son espèce, explique Pestalozzi. Le pédagdgue
tente ainsi de concevoir ce que serait une école de la sagesse pour les
enfants du peuple, une école oü Talliance de la pensée et de 1'action
pcrmettrait de réfréner les passions inspirées par 1'abus d abstrac
tions. Cest Ia menace de Ia crise révolutionnaire entre les mains des
niasses qu*il s'agit de prévenir grace à une éducation préparant à Ia
démocratie par Ia voie de Ia moralité. L'alliance de Ia pensée et de1 action, c'est-à-dire Tapprentissage d'un vouloir bien ancré sur les
contours terrestres du possible et du devoir, répond ainsi à des fiî
axiologiques. Du point de vue cognitif. Ia justification des méthodestíites concrètes ou actives préconisées par Pestalozzi est purement
tttétaphorique et repose sur Panalogie entre développement humainet adaptation biologique. II s'agit de réunir pensée et action pour
tetrouver Paurbenticité du développement naturel, postulée par le
'ttodèle d'adaptation biologique, et faire non pas « des écoks-décri-
^̂ te, d'alphabet et de catéchisme, mais des écoles d hommés »jJ ̂

1- « L'Europe, au premier moment émerveillée par cette puissance
et iimites qui facilitait les connaissances verbales, fut saisie ̂  achevéconfiance charlatanesque dans Ia généralité de ses effets... nnacale et féo-

l'in,pHn,erie avait comLncé : dans un monde livré a Ia bet,se —
es> ̂  i- bouche aux questions abstraites que^̂Pece dans I'existence Ia plus libérale ne résoudra jama,s...C est a.ns. que de d,vers
cu,̂ ^ par des voies différentes, nous devions sombrer dans un P .SÍSr 7 ̂  ̂ -ait avoir pour consequenceCert sentiments naturels les plus purs— (J- 108-109).insrnti, ses enfants, 1801, in M. SoStard, Pesmto, te«e «B, p. W
Pes, ; L H- Pestalozzi, Comment Gertrude instruit ses enfants. 1801, m M. a'""lozzi, texte 8G, p. 117.
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L'lnstitution scolaire créée par Robert Owen à New Lanarken 1814 et a iaquelle Marx fait reference dans Lc CapitaV est
conçue comme une institution pour la formation du caractère. Si
homme est le produit des circonsrances, il a le pouvoir, dans une

certame mesure, de les orienter selon sa volonte. À cettc remarque

H répond le principe suivanr lequel est organisée Lecolee New Lanark : toutes les circonstances contrólables par Lliomme
oivent etre d'un caractère bon et supérieur. Par ailleurs, Phomme
ant le produit des circonstances, il n'a aucun tort ni aucun
ri e, recompenses et punitions sont bannies de I'institLition créée

ux f problème est seulement de connaitre les conditions
Donr \ ̂  ô mation des sentiments et des habitudes humains,
seienemprn̂ /̂ ^ ̂  é̂ eloppement d'une humanite meilleure. L'en-
des indivifli cadre, d'autre objectif que de faire
C'est ce Qui ^ à la communauté.est assigné ̂  caractère avant tout utile et pratique qui In'
physique'-, parû^̂ n̂ fhUellectuelle, morale et
Europe comme au Ú ' d'un lectorat immense, en
vers lui les prémis^Pc O" a cru voir se dessiner à tra-
ŝ opl̂ 'éd̂ tion pourr̂ it ̂ education. D'après le phiio-en possession d'une nc u f ̂ V^̂ n̂iatisee des lors que I'on serai
T̂ 'avoir-ciefiniTons l/- scientifique. Si Spencer ne pretendconceptions educativeŝ snrT̂ ^ psychologic, il assoir ses
Sophie sociale et de sa Pi'incipes évolutionnistes de sa phu'̂
subordonne les fins de 1̂ '̂ Ĥ  D'une façon générale, Spencervie complete. H'recomma ̂  préparation de Phomme à D
ment les élèves aux diffp̂  ̂  ̂ nseignements préparent utile
dans leur vie dVommp ̂ ctivités qu'ils auront à développC

familiale, leur vie sociale et profes
'• K. Marx (1867\ - . .cgislation de fabriqJe p "347 us"'"' F'ammarion, 1969, I, 4, chap-

H.Spencer DcI'pA ^P«m.ère traduchon francsri'™;"!''-''*. •"orale e, phyŝue. Londres, 1861- La
" 8, Paris, Germer-Baillière.
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sionnelle futures. Les aptitudes physiques, morales et intellectuelles
de Phomme sont, suivant sa doctrine, les résultats de son adaptation• b l i i V c l i l l b c l L l ^ C l l i l l C ^ I C j o w l *

à son environnement naturel et social et de la transmission hérédi-
taire d'aptitudes acquises. L'esprit de Penfant est supposé se déve-
lopper en répétant les grands stades intellectuels traversés par
1 humanite au cours de son développement. Cette théorie connue
sous le nom de la recapitulation a été ultérieurement abandonnée.
l̂ais les conceptions naturalistes du développement humain justi-

lient chez le philosophe Pidée de favoriser au maximum le dévelop
pement autonome de Penfant en le stimulant seulement par le piai-
sir et Pintérèt des objets d'etude qu'on lui présente. Pour 1 éducation
morale, comme pour Peducation intellectuelle, Spencei s appuie surdes príncipes qui font appel à un retour à la nature, la vraie disci-

; P'ine morale étant selon lui celle qui confronte Penfant aux conse
quences « naturelles » que ses fautes entrainent,

L'orientation prise par la pensée pédagogique au xiv siec e
''épondait au projet même de Rousseau qui était de preparer mi e
avant tout á sa vie d'homme. Mais elle devait en surmonter les con-
'̂■adictions. La vie qui préoccupait la pensée pédagogique nouvelle

etait avant tout la vie sociale. L'autonomie à Iaquelle elle voulait
f̂ 're accéder les individus renvoyait bien à Pidée de democratic, hlle
'̂gnifiait leur participation à Pautorité à Iaquelle ils se soumettaient

par ailleurs. Cette participation n'était plus conçue comme inte ec
"̂elle et élective, comme au siècle précédent. La question pour e e

ctait de former les individus à constituer activement a socie e
"̂elle ils devaient s'adapter. Il s'agjssait explicirement de

caracteres avant les intellects. La pensée educative a ,
ĥamp du controle social autrefois domine par

gieuses et familiales. Les nouveaiix príncipes educati s s °PP _
°̂ndamentaiement au projet de formation-Ŝ'̂ment des disciplines Le centre de gravité de I'etre n tait plu sa
P>̂on comme au kn précédent, Cétait devenuapparaissait désormais comme un produit e soi . •

conditions de vie, comme ses organes. D'un
elle se donnait comme différant seulement quantitativeme
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des autres intelligences animales. La liberte hiimaine renvoyait aii
pouvoir humain d'agir sur les circonstances qui encadrent 1'acrion.A cet endroit s'enracinait le projet moral de cerre pensée, son projet
e ormer des caractères autonomes et adaptes, voire dévoiiés, à Ia

vie sociale.

L ILLUSION NATURALISTE

1 p Mnralisme du xix'' siècle a offert une solution erronée au pro-eme educatif de Ia conciliation de Lautonomie individuelle avec
armonie sociale. L'homme est, en un sens, le produit de son milieu,
ais 1 y a deux manières de concevoir le role joué par la culture

attriK!"^ développement intellectuel et moral. Soit on
au ̂  spécifique à la transmission culturelle en oppositionanimal. Cette première alternative repose sur
ductihip H economic de 1'évolution humaine qui la rend irré-
gique' Snî  de vue cognitif, au modèle de Ladaptation biolo-
similaire à on attribue à I'environnemenr social un role

a i r e " p a r a n a l o g i c . C e t t enaliste suivant- I ̂  ̂ Ppuie sur des psychologies de type fonction-P « adaptation qualité de renseignement se mesure à■ Le re f , . ; 1 " en t ra ine
L-e refus, posit P " 'i" "

dant^à la rr>r,„.:- ongine, de prêter tout fondement transceii'
n i r

c o g n i t i f s m é d i a t e u r s - -
enseienempn,-, ̂ ^̂ nsmis par Péducation, notamment

-à la CO origine, d1 esprit et la toute médiation spécieiise entre
litifc ^ uit à sous-évaluer la spécificité des outils

n̂seignement formei P^̂  Péducation, notamment p̂ ^generis de dévelon ̂ n̂iers mettent en jeu un mode liumaiu1 individu des produitT"̂ ^̂ ^ mental, alors la prise en charge par
deŝ orî  jg tranĉ "̂ -̂  ' Evolution sociale et culturelle néces-

irréductibles aux idéesv̂ronnement ou d'acQpFalion au milieu.

laris, SNEDIT, 1997.
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Les deux conceptions du role joué par la culture humaine dans
le développement de Tesprit font s'affronrer deux héritages intellec-
tuels et, en fin de compre, deux progressismes. L'un est plus directe-
ment hérítier des Lumières ; I'autre, celui des doctrines sociales du
XIX' siècle. Ces deux héritages ne sont pas sans liens entre eux. lis
sont résolument « modernes » par leur aspiration à une líbératíon
de Lhomme contre certaines forces exercées sur lui par 1 Histoire, la
Tradition, et LAutorité, forces aliénantes qu'ils identifient différem-menr. lis placent à cet égard tous deux une grande foi dans la
science. Les premiers croient au progrès sociâ âr la diffusion des
savoirs, les seconds croient en ce que la science leur apprend des
limites de 1'esprit humain. Entre ces deux héritages slnterpose la
E-évoIution. Les premiers avaient réifié la nature humaine par abs
traction. Les seconds ont opéré un renversement conceptuel entre
Pessence humaine et les processus sociaux. Cest la société qui
détient chez eux les ressorts du développement humain. Une nou-
velle conception de l'homme en est ressortie. L'être humain ration-
"el a cédé la place à un homo soáologicus particulier dont la nature
..̂ st informée par son milieu. Le modèle ideal d education a ten u,
tlans ce cadre, à favoriser rautodéveloppemeiit de 1'indiyidu au sem
d Un environnement épuré par 1'adulte, le préparant à a societe
mture. Ce modèle pose comme priorité à Tacte pédagogique la
socialisation, la création d'habitudes conformes à 1'ordre social sou-^aité. Llndividu voit sa liberté modelée au contact de celle des
"̂ tces, et doit trouver ainsi naturellement un équUbre moral Les
t̂iseignements ne sont plus supposés former, et par a meme i^ r a i s o n , m a i s T a c t i o n . c ^ r ^ t K

Pes changements pédagogiques opérés dans es i ̂
d-enseignement en Occident au cours du ̂«"modèle d'msp.ration naturaiiste. lis se "■'f
anti-intellectualiste, une centration sur les besoi -"PPosés des élèves, et une valorisat.on

. "ncretes et des realisations pratiques. Hs affichen P P« (complete) comme but éducat.f majeur ''"''X llTZíe
«°mali„tion des jeunes générations. La suite de cette analyse
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Íuve"aL'onnÍr.''',ou à long terme oL ̂  ̂  Pedagogiqne modenie our, à courtlong terme, occupe une position dominante.

LES CHANGEMENTS PÉDAGOGIQUES
AU DEBUT DU XX< SIÈCLE EN OCCIDENT

lotion attachéeŝ á̂ux̂nomŝd'' États-Ums, ies grandes lois de i'evo-
pour i'éducation ia n ̂  Spencer et de Darwin représentaient
connaissances scienr̂ f °'̂ ^̂ ^̂  société meiiieure fondee sur iesper. Un des probièmp qo eiies devaient permettre de déveiop-^elui du cMeTc^ f avatt à résoudre éta.t
education puremenr anterieurement par ia religion. Une
toutes ies tendances co "" ^"PP^^de pouvoir noLirrii"
^angements pédapoeim leur offrir des armes. Lesd ouverture de I'ecole ̂ ortement marque cetre périocíê
John Dewey et de Gran vi en particulier des doctrines d"e

a psycho log ie de deux é ta ien t i n f l uen -
comme un organisme esiPnt-'̂ n' Ĵ mes qui representait Phommc
rganismepensant.L'éducaf; agissant, secondairement unaction. Elle ne se donnair n?" à travers eux apprentissagemais comme préparation Tl. vf formation de I'intelligence,

lescem'""̂  "̂ 'Mt supposes aiT' P""cip« actifs de i'education
posseŝ ' ̂  possession*̂ H'̂ iî °'°"'̂ ^ enfants et des ado-
donner " ''®"'^'Pait d'une so ^ cette prise de
^ouha.tableVS°"""'"'' '"SS^d ^p r o i e t d ' ^ n h v c i ^ h a b i t u d e s s o c i a l e m e n t«racl de h ZT-'r P^^ "rangère à un
ttioraie ® '^^t égard^ ^ qu'on nommait aiors la"̂bordinaII:nTe '-uiqoet'r'H

ĉarencesdp'̂ ^̂ '̂ ^̂ '̂ ^̂ ^̂ dueial'i^̂ ansmis^ord ̂ ^olaires e ' fes savoirs academia la diminution de
dans le primaire et le secon-
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daire devaient etre compensées au niveau des premières années de
enseignement supérieur, les colleges dispensant aiors une formation

generale de base. Mais ces evolutions se sonr soldées par une culture
■ntellectuelie dcfinitivement appauvrie pour la masse des élèves'.

En Allemagne, les dirigeants démocrates et socialistes de la
l̂ epublique de Weimar ont engage une rénovation totaie du sys-icme éducatif qui, sur le plan des programmes et de la pédagogie,
cveloppait Ies principes du choix et de Tinitiative individuelie. Le

sentiment égalitaire né du brassage des conditions et des classes
pendant la Première Guerre mondiale, celui d'une faillite des intel-
cctuels et des classes supérieures, et le besoin de mettre au service
jJc I'Etat toutes les capacites, de routes origines, avaient suscite, avecouverture de 1'école, une multiplication des experiences pédagogi-
ûes. Ces dernières étaienr généralemenr inspirées des conceptions
■Je Georg Kerschensteiner,̂  alors 1'un des premiers pédagogues du
P3ys. Kerschensteiner soutenait les principes d'une école dite active.
ondée sur Ia psychosociologie génétique, sa doctrine retrouvait Ia^ corie de Tintéret développée par James et Dewey. Le pédagogue

Pyéconisait de ne transmettre à I'enfant que ce qu'i! serair capable
ĉquérir spontanément par Pexpérience en vertu d'un intérêt ̂

Pi*opre. Mais c'est encore les fins morales de I'education qui domi-
•̂ îent ces principes pédagogiques. Selon Kerschensteiner, I acquísí-

des connaissances était un but secondaire et subordonné, Ia
tache essentielle de Técole étant de former des hommes capables de
^^ouement social et de dévouement humain.
^ La pédagogie weimarienne, dans I'application de ces principes,^ ̂ st avérée nuisible tant au développement intellectuel qu à Ia for-

"̂ t̂ion de Ia personnaiité des élèves. Alors même qûelle se donnait
P̂ur maxime que « chacun devienne ce qiPil est, afin d enrichir Ia

rgrjf,̂  sujet des transformations du système éducatif américam N. Bulie, Laj «̂ i.té des decisions scoiaires. Analyse comparée de 1 evolution des systemes
199'^'gnemcnt secondaire français et américain au cours du xx 'êcon̂  " L- transformations ideoiogiques de i;ense.gnemenr d-ns 1 coSociev̂ '̂ ^ -N - B-don, N. Bulie, M. Cherkaou. (dir.), Ecoie et® Les paradoxes de Ia democratic, Paris, puf, 2001, p. '
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a T c Z S -
enfants et à susciter à I'in personnaliré proFondc destames >. Ce sonTls jr ̂  redoutable année de dilet-
politique nçuvelle qu., fe"rmés" une pédagogiejeunesse prête à se vouer à Hitler" au nazisme une

Dâns le nazisrne I'pH
caractère par Péducatínn̂ ^̂ ú̂ "- ̂ n̂trée sur Ia Formation du
L'intellect était objet dVnrl ̂  et valorisait Paction pure-,
s u p p o s é c o n c e n t r e r l e s c o r p s q u i é t a i trs à celles de Ia communautp dernières renvoyaient
avaient, d'apres les oedaPA raciale. Pestalozzi et Kerchensteiner
:: ̂ r̂ités », n,ai, \Cf.T' "̂ *̂r)naux-soc.alistes, entrevi, ces
?"s du sang, üs avaient en f "̂ t̂nmunauté réelle, figurée par les
&'haHe"T''''vr ''h"manit/e"sí communauté
m'"'' "" ténovatew'"d de 1'Éducation sous

mêm P^dosophie idé^p" scolaire de grande effica-
1'Étatla conscience

et le nonvn-' ̂ "r cette base Ia libération spirJ-
une actio former lui-m̂ -̂ ^ ̂ bsolu de PÉtat. Pour Gentile,
était à à Pindividn education reposant sur
Ptogrammerer ̂ "tre Pind"'̂ '̂̂  spontanéité à 1'espritdisciplines \̂ tdu et le monde, comme les

j ' ^mtituait une rigidité artificieile

mifi de "loí"■'« C. Bouglé (dir.), Éducadon et
Rauschning: <• II feut se

^1'es pourront a corr ̂  "aturç.. r- y îques. Avant tout, qu'elle soit
ôence qug j'exmp Pp̂ n̂dre pgj. mes jeuní."̂  aucune éducation intelie'ii'

(1939),X?' ieun d Q '̂elles sachent seulement ce' c ' e s t I a d e 1 ' é m u l a t . o n . L a s e u l e
«achetted'eux-mêmes ». CL H.•̂5' p. 333.
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pour le développement de Pesprit. Le maítre idéal était une sorte de
airecteur de conscience, sa culture guidant seulement les découver-tes de Pélève. La liberté humaine exigeait Pimprégnation de Ia
volonté commune, le maximum de force de PÉtat éthique devant
coincider avec le maximum de liberté de Pindividu. D'un point de
vue éducatif, comme on a pu en faire grief à Gentile, nier les cadres
constitLitifs de I'esprit au nom de Ia liberté, c'érait nier aussi i'esprit.

^ paradoxe des conceptions gentiliennes explique leur conciliation
pratique avec Porganisation fasciste de Ia société. La force de carac-tere sans le support de Ia raison représentair Pídéal d'homme du fas-
t̂ 'sme. Les fascistes ont souscrit à cette éducation conçue comme

tiynamisme de Ia vie quotidienne » contre Ia lente préparation
Qu .mposait Pécole de culture : dans une Italie fascisée, ia vies identifiait au fascisme alors que Pécole de culture Py soustrayait'.

L école soviétique connut un développement pédagogique mou-
êrnenté de Ia réforme scolaire de 1918 à Ia fin des années 1920,

P̂ riode allant des innovations multiples et anarchiques des temps
"J^ommunisme de guerre à Ia « stabilisation » de Pinstitution sous^gide d'un collectivisme niveleur et autoritaire. Les nouveaux prin-

'̂ ^Pes éducatífs introduits en 1918 étaient inspirés des pedagogies
actives occidentales, avec une tendance à Ia radicalísation. L'école
se définissait comme une école du « travail » visant à procurer à
^ éve non pas un savoir total, mais une expérience complète du

monde-. Le lieu de predilection de Ia valeur humaine était, pour elle,
^ iLavail productif. L'enseignement devaít s'organiser autour de lui,^ rattacher organíquement. Aucune contrainte ne devait être

Lona' Antonio Gramsci, Comemitive Schooling for Radical Politics,
ftahê '̂ & Kegan Paul. 1979, p. 168 ; U politique scolaire de Ia nouvelle
être ]' " du décret du 16 octobre 1918 : « La base de Ia vie de Pécole doitproductif, conçu non pas comme un moyen de couvnr les depenses

uniquement comme méthode, mais comme organíquement raftac e aet dén ̂ "̂ 'airant de sa lumière Ia vie environnante... se compliquant sans treve
ceux-cff̂"'̂  Ls limites de i'entourage immédiat des enfants, afin de faire connaitre aformes diverses de Ia production jusqu'aux plus haures ».
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rir/dtr?!" ''̂ lève. L'anc.enne d.scipl.ne coerci-
aux exíppnrp^V '̂̂ ^ discipline volontaire, répondant
le senti 4 " collecrif er développanr chez 1 'enfant, avec
so r̂in . 1personnelle, celui de 1'ordre et de Ia
plexes miç general. Suivanr ia mériiode dite des com-
m i p o s é T v i r P ^ - ' o r i n ' e t a i t
teurs en fonrt'̂ '̂ 'í devart en retrouver les principes généra-
centrer ses rprh" u intérêts propres. II était suppose
turée autour d petsonnelles sur ia notion de travail struc-
nature mises en ien^ travail, les forces de Ia
crêem. Aucunp d conditions sociales qu'elles
naent Tobiet d'i ̂ ĉiplmes traditionnelles ne faisait théorique-
devant émereer H spécifique, les notions essentielles
l'élève ressenraif T recherche et des questions que

Le niaítre était dans ce
de chacun dévelonn̂ "̂ '"̂ "̂ * recherches particulières
des cultures agricolp̂^ ̂ntour des appareils d'expérience de 1'école,
environs. ^ ^ttenantes, des usines ou des kolkhozes des

dcchec cuisant: « Aif pédagogiques se solda par un
quinquennal, avaii un 'a Russie, pour réaiiser le plansortait de ses écoles qmpT"̂  travailleurs qualifies, il ne

ement imputable tanr o ̂ triérés »'. Cet échec était vraisembla-
] ' a í ! ^ ^ ^ n ^ r c h i q u e d e s é c o l e s , à1 bsu,d,té de Ia rnéthTdl ̂u désordre ambíant, qu'à
ma cn un form '̂ "̂̂ PÍexes qui aurait nécessité, pourtive ni f' '̂ L '''̂ P°ser sur les e'n! ou en simple disciplina''"òins en com'°"tP«enc!s" thles connais? ''"""«s Prating " ' techniques, ni les
plaintes fusâ ie"̂ '̂ ^ avaient' satisfaits et, qui plus est,de toutes pa/t " I '̂ "̂blement négiigées. Des

1. Cf. R. Lg. ' jurys d'admission aux tec^PP̂ns, Larousse, 1939" ̂''"̂ '̂gnement en urss " n -
' • ^ouglé, Education et instruction^
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c//;?7ye (nouvelles facultes ouvrières), les universirés. les écoles supé-
rieures, les directeiirs d'usines, les chefs des diverses administra
tions, dénonçaient « Textrême décadence du niveau de culture deI école L'enseignement disciplinaire fiit alors rétabli en 1927, Ia
notion de travail devenanr seulement Pobjet d'une discipline
separée. Ce retour á des principes tradirionnels enflamma une polé-
niique qui conduisit en 1929 à de nouveaux programmes marquantIc caractère spécifiquement comnnmiste et antibourgeois de 1'école
soviérique. Ces derniers reposaient désormais sur des principes
mécanistes d'endoctrinement, aussi bien sur le plan axiologique que
^nr le plan cognitif, bien que toujours développés dans Loptique
d'identifier 1'école à Ia vie. Mais 1'horizon de ia vie en Union —s o v i e -

J C C U I L l i 1 < 1 V I C . I V l í t l o J i i U J i ^ w i i

tique s'etair fermé, polítiquement sur un communisme autoritaire
ct, éconoiniquement, sur Ia participation effective au travail pro-
ductif. Les savoirs jugés superfius et inutilement théoriques, les
enseignements de culture générale, n'eurent pas de place dans les
nouveaux cursus. La mission intellectuelle de ['école se ramenait
b̂)rs à Ia préparation de travailleurs qualifies er de spécialistes.

Notons pour terminer cet examen que les pouvoirs publics en
nrance à ia fin du xix' siècle étaient aussi soucieux de moraiiser les
Runes consciences. La raison invoquée pour la création des « chai-
res de pédagogie >> était que les professeurs, s'ils connaissaient
admirablement 1'art d'éveiller les esprits, ignoraient celui de former

caracteres. La IIL République n'alla pas jusqu'a subordonner ses"ns éducatives à 1'éducation morale et civique dont elle confiait la
à 1'école nouvellement laicisée. Néanmoins, 1 associationetroite des cours réclamés de psychologie morale et civique er des

•̂«̂veaux cours universitaires de pédagogie est sigmhcative de ̂
"̂bordination de cette dernière, lors de ses premiers efforts de la 1

isation, à des fins socialesL

„ ■ Cf. I.. V„lpi„.|ii, L-reol„no„ de h péd.igogie sov,étu,ue. Keuchatel. Delachaux^ l e s r l c , ] 9 5 4 r , « 9 i n -

Lr"' \mLlW) ton'Ipefe!'Lanr200̂ 7' ^'-'chlc de I education en France (100^ 1
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La pcascc pcdagogjque moderne

LA PORTÉE DE LA « XOUVELLE >-
PENSÉE PÉDAGOGIQUE MODERNE EN QUESTION

cafinn ''école a été associée au problème de 1'édu-
rlsZÍl « c'est ce problème qu'a venté de
sont- Ipc f ̂  P̂ dagogique. Mais Ics príncipes qui Pont cioininé
mar \ ^ postrévolutionnaires, et d'un cli-
scienrifi animé par ies premières tenratives d'apprehension
une nuêm̂H P P̂í̂nomènes rnoraux et sociaux. lis répondaient àde solidarifí f collectif et de rorigine dii sentiment
1'appréhenHf. fu»damental de cette pensée, tel qu'on peutgemení níd ' ''""t insp.rée' et des cban-Ltonlux'ir 1 expérimentés dans ddférents contextesimunes générationi FM™ '-■'•'""ères, Ia socialisation des
axioloeique et i* le primat de l'édiicntion morale,tuelle et, de'rHaTi"̂  Precisément sociale, sur Péducation intellec-
taison par les valp̂ "̂^ relative, le dépassement des valeurs de Ia
concilier Pautonr.!!!̂ -̂  ̂  'Action. II s'agissait pour elle de réussir à
Pindividu de se lib'̂  cohesion sociale, de permettrc à

priori la valeur ^iieiennes autorités qui définissaieiit
liberté au bien-êtrp A ̂ '̂ don tout en subordonnant in firt<^
. ̂ dées ont éÍsciences de la vie qui liées aux développements dcs
ĵstes au xix -̂ siècle nn P^^ voie des doctrines évolution-renovateurs sociaux A '̂ préoccupations morales des

"'̂ "̂ îent plus cent''- 'Conceptions du développementce les de Paction de<; ̂ aleurs de la raison, ma'S«^«ere huma.n seir̂ ' vie. Elles décrivaíent Ic
1. cf àr ^onstituant sous Peffet de deux faC"

{l''éd.,1948?r''''̂ --̂ -Bloch Pf.,réformes réceníer̂  ̂ '̂ ducation notwelle, Paris, I'UF, 1̂ 73
PCF, 2000. France cf. D Vn P^rlagogie de P. Merieu qui a inspire^ ouchner, Vne école contre I'autre. Par'̂ '
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bi s eterminants : Pheredite et le milieu. Le modèle d'adaptation
son conduisir à déplacer le processus de formation de la rai-
entre P' t"rnnsmission à celle d'inreraction. L'interaction
niune Penvironnement organise par les valeurs coin-
duelle'' formation du caractère, la maitrise indivi-, ̂  e 1 action, avec Pharmonie sociale. Ce développement
é̂rité Pindividu, s'opposait fondamentalement à celui

d'une d " classique d'éducation libérale. L'inculcationstru '̂ "C'P'die rationnelle par la transmission progressive et
^bst '̂ 'ivoirs consritués se donnait désormais comme un
nem̂^ ̂  "̂ ^̂ '̂ '"PPcment nature! par interaction avec Penviron-
envip'̂ *̂ ' d'une vérité située et constamment evolutive. Get
PensêTr"̂*"'̂^ c'etait, par excellence, la communauté humaine,
Péda relations et interactions qui Pinstituaient. La pensée
indivtd̂ 'tendu ainsi idéologiquenient à associar un
soiidar't̂ ^ parfois extreme au modèle organique de la
•̂ t̂ion̂  '"̂ '̂"vations pédagogiques opérées dans différents contextes
Scnérar "̂  Poptique de favoriser Péducation des nouvel essont a inspirées par ces présavoirs scientifiques. Ellas se
rjüe Pensemble des expériences malheureuses, bien
b̂serv-̂ -̂ Icnrs résultats soit une operation delicate que les"-eporrees ici ne suffisent pas à épuiser. On peut

du lib/̂  certains cas de I'association, au moins temporaire
''̂ gissa educatif avec le totalitarisme politique. ̂ Mais ilde faire épouser à Pindividu les intérêts e
•̂Umain̂  sociale et politique. Ce sont les lieux des valeurs' Libert/ qui sont les lieux ou est supposée s'epanouir la

p Pindividu, qui diffèrent suivant les types de regime eles príncipes pédagogiques adop e
^ épanouissement. Pour les regimes démocra iq
r c °ut un caractère universal, il s agit e ^de la communauté humaine. Pour les regm̂

Prodq̂  "u caractère particulier comme I Etat o1 Voire la communauté de sang.
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Ainsi les príncipes qui ont dominé les rénovations pédagogiques
de différents systèmes d̂ enseignement occidentaux entretiennent
nombre de liens intellectuels'. Leurs sources d'inspiration commu
nes, Tinfluence, notamment, d'un Rousseau, d'un Pestalozzi, d'un
Spencer, ou d'un Dewey éclairent leurs points de convergence fon-
amentaux, mais elles ne les expliquent pas pour autant. Les peda

gogues et les réformateurs ont, certes, puisé dans le stock d'idees
disponibles, mais encore ces idées venaient-elles apporter des solu
tions, même subjectives, aux problèmes qu'ils cherchaient a
resoudre. Ce sont les éléments communs de leurs situations, les pr®-
blemes posés et les idées et savoirs qui les guidaient, qui doivent
permettre d'expliquer les caractères comparables des solutions
a d o p t e e s . ^Dès lors deux alternatives se présentent pour comprendre les
changements sociaux en question. Ou bien les situations des peda
gogues et des réformateurs participent d'évolutions supranationales
res genérales qui sont inhérentes à la modernité occidental ; ou
len e es ne transcendent pas les contextes particuliers dans les-

^̂ ^̂ tits historiquement ces régimes politiques, aussiitterents soient-ils que le régime démocratique américain, la répu-

loeie conceptions en psychologie sociaie ont alimente la psycho
pes amerir " ̂  fascistes, était un admirateur inconditionnei des pfOÇ
de la npr!'"- plus que jamais aujourd'hui d'éducation morale,
I'instrucrlnn ^ hommes, de développer leur caractère, écrivaiM ,
Selon lu r. ̂  «"̂ n̂en̂ ent une utilité beaucoup moindre que celle de 1'éducation.
nité sunéHP d'éducation étaient appelées « à former une huma-« toute éduca^t^ ^ conceptions en psychologie sociale,
s'aS ! dítlir/''"'''' P""" daL 1'inconscient »,/!dir! des haWtudef T ^éflexes inconscients, c'est-a-! • Repetees pendant plusieurs générations ces habitudes deviennenthereditaires et constituent alors le caractère des rar.c t , Lomposérendre compte ainsi de différences irréduc ibles enr ' l"' ' 'e entreles phases du déveioppement. Le rôL de 1-2, " : V''' '''"'TJr " n-
conscient de I'enfant et non sur sa faible raison O 1 r Levant
lui, mais non avec lui. II est done tout à faft quelquefois raisonner dev
qu'on lui impose, expliquait Le Bon Cf r ̂  expliquer le but de IaParis, Les amis de Gustave Le Bon%987 Psychologie de Péducation,

La pensée pédagogique moderne

blique de Weimar, le fascisme italien, le communisme soviétique et,à certains égards même, le national-socialisme allemand. Ces deux
alternatives ne sont pas exclusives I'une de 1 autre quant à
Lensemble des éléments communs de ces situations, mais il serait
particulièrement instructif de départager ceux de ces éléments qui
relèvent de 1'une ou de I'autre d'entre elles. En particulier, le climat
intellectuel du xix'" siècle, marqué par une quête des sources de Ia
cohésion sociale et par les premiers résultats des sciences de Ia vie et
de Ia société, a représenté un foyer commun de constitution de phi
losophies politiques diverses, voire antagonistes. 11 peut rendre
compte des dispositions favorables de ces mêmes philosophies aux
príncipes pédagogiques «modernes » sans pout autant aissercroire à des evolutions qui transcenderaient les contextes histon-
^ues particuliers qui les ont favorisées.



L'école en révolution.
L'application des méthodes deweyennes

en Russia soviétique
Gutllaume Carreta*^

, On voudrait revenir ici sur une période ett'onnelles, celle des premières années de institutionnelles
qui eut à prendre des décisions pedagog q ̂ Vnseienement
«..ÍE.,u=s po,„ ,=n.„ <1. CO»,™., oo"ne « mentalité » et un ethos On entend ainsi
yn'itaire et économique de crise quasi perni „„e éduca-fournir des matériaux au débat portant sur les "PP , _
tion, valeurs et dynamique du changement inst.tut.onneSür l « utilité sociale » de 1'éducation, s i y , -gygg intenses

II est peut-ètre connu que dans les de pe recentes concep-
des années 1918-1921 en Russie on n'®™' cddentale. Ce
'uns de 1'éducation nouvelle développees e s'impose rapi-

est moins connu, c'est que ia reférence pj-aamatiste améri-
^̂nient au détriment des autres est ia theor.e du pra.n

Univcrsité de Bordeaux III. , nrmduite qu'en 1922.■ î appeíons que la désignation d'URSS n est i
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Ja RévolutiôZt̂"̂'"̂  ouvrages étaient déjà traduirs avant
Chatski ou Zelenko av ■ Certains educatciirs, coinme
avaient fait de la nrisnn applique ses méthodes - etou « colonies .. un pau troTsur" ""
Néanmoins la Draemarict- P,. au gout du regime tsansre.
Kerschensteiner alo ^ connu que Montessori ouva Id tenter Ta'xJl '' "ottement; on
que la Russia soviétmuTd̂ u '' Puralrre surprenant

inspirée Hps nnV.̂ - ô nrnunisme de guerre se soit enorme-qui prone une erandp i 'k̂ ^ "léthodes d'une conception ̂ tmericaine
comme expérienrp d'" éducatif, et Tenvisage
s'est passé Prosso continue; c'est pourtant ce quiNous aCd ' rho 1920.

méthodes deweven formes prises par I'applicationsons de ce recours à Presenter une brève analyse des rai-
ĉtte experience. cwey, avant de conclure sur le devenir àe

^ a p p l i c a t i o n■OES méthodes deweyennes

"̂Surfd'̂ '̂̂ ^Eialles à mettre en place(dont une f" " d'une nT "" contexte de guerre
Le but negliep-L,"""® de moyens at d'enseignants" d'inculcatb'̂ f̂'̂ Nue proclamé nouveau pouvoir).

tsaril;:", °-de caraeS,;»Prait qu'à rê '̂ , ®'q"e intrinsèn système éducatif sous leproduire une "Afaste puisqu'elle n'abou;
*■ School . ^iion et une hiérarchic de classes, à

1915. How we Th,„k (sous le titre de Psychotog"̂
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" mouler » ideologiquemenr des élèves soumis à une hiérarchie de
valeurs élitiste. Par consequent, en 19IS, il n'esr pas question
d cndoctriner les élèves, de leiir iaire ingurgiter des manuels d'or-
tfiodoxie communiste - niais de les eduqiier à la iiberté, et de ne
plus faire foncrionner la relation educative sur la contrainte et la
Punirion. I\)ur cela, on souhaite inrégrer des activités productives et
collectives dans Peducation, un rapport étroit à la « vie réelle », à' cnvironnement natiirel et social. Sur cette base, on s'attendait à ce
que I élève, armé de competences réellement polytechniques en prise
3vec Penvironnement social, voie de liii-même le sens de sa foima-
tion, et éventLielIement de sa participation à I'cntreprise collective
de poursuite et de consolidation de la Revolution. Mais ce devait
ctre un résultat, non une donnée préalable à inculquei.̂

Suite à un debar intense [qui oblige à repousser d un mois a
•"entréc scolaire !), on met ainsi en place PÉcole unique du travai.

qui fair la spécificité de cette première période revolutionnaire,
sont les formes radicales par lesquelles on cheiche a

^us Pécole nouvelle le « príncipe d'autorite » oinies
•contrainte externe qui s'appliquent à I élève. La
Pnncipes (fin 1918) stipule entre autres' que les avoirs e

obligatoires à la maison doiventles notes sont « supprimées sans exception ̂  ̂
scolaire et impose la suppression des examens d entree
sortie.

qui est plus particulíèrement renvoyé aux volonte deônt les tiois orientations suivantes : tout d;̂ bor a
P̂primer routes les divisions de Pancien systeme pélite).

moderne, professionnelle, et jj ■ „u^s desPidée de s'appuyer sur les « inrérêts » (b.en distingues
I > s u r c e t i i è m e c n f r a n ç a i s ,

3üquci ̂ <̂̂ reIowitch (sans doute le mcilleur forcément partager sesintern ̂ 'mpruntons nombrc de dnnnées tactuelles, sans""Stations) et l-irzpatrick pour les details. d'e.\posés collectifs, d un
C'JntrAi des connaissances aura lieu par ̂ jajjons portées dans les
Cai-n„._ ^ correction mutueis entre élèves, parpour suivre la progression...
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S l l Í , ' , " : ' ' ' ' P ° - »ponSiM ' en éd„,„„„ ,„„,n,e,„ de res-pSíeÍ"; ""r„™ " " ^ "■ P'" «■ "
pérarif er coIlprHf c croissance de son esprit coo-
chez les élèves, en nesW I'experimcnrarion
I'ecoie par les demip ̂ '̂sant pas de fcconder renscignemenr à
nisme, les conqueter scicntifique (revolution-
^ogie, etc.). Blonclfi/I ■ recentes de la physique, la bio-
Peuple à 1'éducarin rbéoricien, avec le Comniissaire du

travail) insiste
gèbre dès le primaire aspect, introduit des éiénicnts d'al-
contemporaine ' ̂  ̂ "̂ ôde de recourir hardiment à la science

^'Éc I d3" sens oil est créé un gratuite et mixte ; elle sera unicfn^
"londe de 8 à 17 an^ on cursus unique pour tout le
technique » (sur íeniipl̂ "̂  ̂  I'enseignement « poly'
'̂ îances et des evn4 ̂ ^̂ iendrons)'. Autre particularité, deS
terme russe de ^otogouvernement des élèves (I^

décaiqué de I'expression et does-. Blonski écrít à doivent être créées dans les
om été presqu, ses' ^arx et Ia réalité

unp° travail ! Et n„ ^ Ia creation du concept
Dewev "'"les « nLL''"" P'"̂  tard (en 1925), dansr nous avons apnriq - Programmes » il explique que « àe

I j| ^ oonstruire une école qui reponde aux
donner à í' ̂  divage net e

de Dewe?T̂  " P̂ îytechniqûr̂j Petrograd et de Moscou sur le sens a
Les certain ^ plus encaH ' ^ P''^'^'Crs, qui se réclamaient de 1'
plus techniqJT' ateliers bien cquipés, pour dot'^''(I W ' tot pTc?h^^ à partir di i'adolescence-b Coi"' 'c cadre " académique », le veulent

II fa. p 29 doit P .^^'^'^tine-école : Ia « vie clle-mênie "

^̂ ĉlowttchl p" 29 d'importance : suppt̂ '̂
144
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^> îgences modernes de norre siècle (...) ainsi qu'aux besoins et aux
intérêts de reníant »'.

Concrètement, comment réaliser cela ? En tout cas, pas par le
lais de programmes imposes : car après un autre débat três intense,

on supprime les programmes nationaux obligatoires. lis ne seront
qti'indicatifs, et on adopte un principe de decentralisation généralisé{ es regions et même les écoles pourront definir leurs propres pro-
gtammes, en fonction des conditions géographiques, ciilturelles et
socio-économiques environnantes). Par contre, on recommande for-î enient Papplication à grande échelle de mérhodes pédagogiques
oensées être en phase avec cette déclaration de príncipes. Três suc-
onictenient, évoquons-en trois parmi les plus répandues.
, Tout d'abord, le « plan Dalton >>, du nom de Ia ville américaineoú il fuj- inirialement mis en ceuvre par Helen Parkhurst (quî  se

^̂ clamait de Dewey et Montessori) : il visait à faire travailler les élè-
sur des themes établis de façon planifiée avec 1 enseignant (ou
cnseígnants), en respectant le rythme d'apprentissage des élèves.ette « méthode des laboratoíres » entendait développer 1 esprit^ initiative et de responsabilité de Pélève. Le plan Dalton permettait

P'"etendument de combiner le travail collectif et individual de laçon
optirnaie, et eut un immense succès en Riissie. Car, comrne ex

'̂ n̂ait Ia pédagogue Kroupskaia, compagne de Lénine, ans sa
I russe à Ia traduction du livre écrit par Ia filie de ewey sur
l plan Dalton, « nous les russes, nous ne sommes pas bons pouren nous conformant à un plan » et « il va nous falloir

Pprendre pour construire une vie nouvelle » !"
Ensuifp , ;i la « méthode des projets >>G ^n encourageait le recours à la « nietn r^rmaliséeaux à Dewey, même si elle f" surtout formal.̂

^es disciples, Wilham ' publique3̂ient accompiir collectivement une tache
1 . 1 , . . . . . • / / i Q i S i c é l e b r e o u v r a g e d i f f u s e

"̂ galem P''cniier extrair est tiré de L'c'cole du travatl (r A remnrquable travailde à rouest; textes cites par Mchitarjnn (qui a effectue un rema q
mentation, que nous utilisons abondamment), p- Diiltof Laboratory

P/a„ à la traduction tusse de 1923 d'Evelyn Dewey The• York, Dutton, 1922, p. 11 ; cite par Mch,tar,an, p. 1-'-
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pour a communauré scolaire (planter un jardin boranique, par
xemp e). ans ce cadre, ils devaient inobiliser, par la mediation de
enseignant, toute une série de connaissances, qui étaient organi-

q ement re lees à cet objectif, et servaient de support à une éiabora-
on theonque ultérieure : en botanique, géométrie, et biologie,

^ '"i par exemple. Mais les cas americains étant sí)uvent

n\frí T " contingents •>, les « projets ■> russes seront
L n r r l u n p l a n d e l u t t e
techninn' village, une exposition sur les nouvelles
lorsau'llT! ̂grico es, etc. Les projets ne prennent vraiment sens quetales et soĉ aies'̂ ^̂ '̂ ^ relations environnemen-
plex̂er»'H,̂f'étique phare, c'est la métliocle cies « com-
«adapté» à ,̂ "'7 ésalement, mê.ne s',1 esr un pen
seignantdoitchoisiruLh''''̂ ''''' Pedagogues russes, i'en;ties relations enr "̂ cme qui va initier les élèves à la complexite
sociaux. Pendant*̂^ tnonde natural, activités humaines et rapports
°rganisé en matiê"̂  Pcriode donnée, Penseignement ne sera p't-**
P^citiquement autour de ce complexe, qui connectera
exemple, en 4* cmanant de diverses disciplines.comme moyen de transnní'.""'','''' P'''".'' theme du " bateau
on réalise alors des m rendre compte sur le bateau,
e rnouvement la vii-p ̂  f̂  réduits, on etudic Láquilibre des coip̂ '
sique et des mathémarT̂ ' ̂  (on fait done « de » la pi'̂ V
navire et la situation dp?ĥ^ ' n'̂  ctudie la division du travail sur unon redige des récits fn tie la marine (sciences sociales) ̂

'̂̂ 4, dans Le pAr»' T' P'̂ trak soutientProblemes fondamentaux de Vécole du travcul
t • Dewey n'a

E'" de s'appuyer sur des nrnnueP■̂ anuels ! "=le,an, |, „ ,,~Pl<-xe - ce qu, a été le Ls de cerra.ns id"-;

"idquel Tsek-hanovuch, ,u Vers fécole^ numbreux exemples de « complexes -
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que le complexe permet d'étudier Tobjet dans sa réalité dynamique,
sous plusieurs points de vue'. II favoriserait Tinventivité et I'esprit
critique de Pélève, en le sensibilisant aux relations réelles.

Le commissaire du Peuple à PÉducation Lounatcharski peut ainsi
Gciire en 1920 que la plupart des innovations que -< nous introdui-
ôns dans notre ecole unique du travail sont une application socia-liste des méthodes introduites dans les meilleures écoies ainéri-

caines »- ; et, quelques années plus tard, il estime toujours que" "ous avons beaiicoup appris d'educateurs comme Dewey »11 y a
c nombreuses preuves d'litilisation de Dewey dans la definition des

nouveaux curricula, Dewey que Chatski appeiait en 1921 les lecteurs
russes à « étudier (...) de três près », jusqu à « s immerger danso aque argument du meilleur des philosophes contemporains » !

,Lt ce sont bien des millions d'élèves de Ia Russie révolutionnairequi sont ainsi soumis, à des degrés divers, aux méthodes d ensei-
guement prônées par des théoriciens réformateurs socio-democrates
•̂̂ericains. Cest une « gigantesque experience» (comme le diteweyO, un laboratoire permanent. Et c'est sans doute pen
^̂'̂rre civile qu'il y a Ia plus grande proliferation ̂'experiences diLainsi Chatski, Makarenko, Lepeshinski, et bien d aut

l ^ i s t r a k , p . 9 9 . . , j . i o t i
Ia nSr a P- ^ égaiemenr qu'^
école n - seuiement par ces 1'ancienne école avecâ di<;r I- "rra ctrc établie qui soil « radicaiemenr ditíe -̂ -rruction sur un mode

mccan' '11'litaire, son oppression de Ia pcrsonnalire et son
3 ' Mcliirarjan, p. 122). ^ ^ jjttérarure pédago-

Slque dp'p- • par Mchitarjan p. 120, qui j/, ma'."/soviétique
^ürait H donne 1'impression que ia construction Dewey »•Cf. éo,V P" être possible si eile ne s'erait appuyee .̂ onimissariat du

Sutherland, p 10 : « Dewey, idole du N.̂kompro. [
4 í , ' ' " s t r u c t i o n j . . . ^ , ^ - r 7 r v j m i E d u c J t i o f i■ losco préface à Ia traduction russe de Dewey, í"

o u , 1 9 2 1 j - j r e f e r e n c e d e s e s
• 5 . / \ y / , ' P . • _ _ a . n . ; 1 ' é d i t i o n d e r e í e r e n y c

147



Culture scolaire, pedagogics ct politique

" colonies », que Lénine et Kroupsknia visitent
ment Ip t ' î ravail » à Tecole unique ne signifie pas unique-
chant eVr '̂ nettoyage, mais parfois aussi le
de 1'édiiraf' ̂  I'ecole Znamenskaya, organisée autour
de la rpmnn?î  ctique, donr les élèves sont quarre cents orphelins
Le Centrp M' cnseignants des artistes et intellectuels.attend^êl de SLuvre ce qui se fait, et
tiase nar IVni-̂ ^ 'rectives et orientations qui remonteraient de la
désarçonnent ̂  questionnaires et de consultations - qu'
dirigisme biirp=, souvent les enseignantsk On est três loin du
de correction^; assiste à beaucoup de tâtonnements,
tions grotesqueŝ  oî  ̂ ûses résistances, et à certaines realisa-
nouvelles méthnH critiquées par les avocats mêmes des
exemple atterréê '̂ comme Blonski ou Kroupskaia {qui évoque pardes travailleurs 1'■ ayant fait un lien entre le L' niaiLa queS i . u'°" « ''agriculturê ),
on ne pent la traitp ' et qualitatif, est três delicate,
méthodes (ou du réei adversaires des nouvellesleurs partisans, même"̂ !̂ ̂ennent souvent pour catastrophiquei
ment que là oú les enŝ "' ̂  des « excès » initiaux, esti-
■ é̂organisation des avaient compris leur signification, laethos scolaire étaient constitution corrélative de ce nouvel
rence prépondérante /n ^ pourquoi une réfe-

1 d a n s c e p r o c e s s u s ?
transition̂.̂rou"*' ̂"endaient demande en substance aux enseignantŝ"latières ? De I:» ?̂  change danc v P̂ '̂ cises dans certe décisive situation
devenue un nrp ■ '̂ '̂"'̂ don sujet/lecnn s orlasse ? Y a-t-il eu une dérigidifcation
matières ? Dp i ̂ ui a change précises dans certe décisive situatior
dcvenue un orp.V '̂ '̂"'̂ don sujet/leconVn'̂ ^ ̂  dérigidifcation2- Cf BeS ^" '̂̂ ^"daverdesTA ? L'école est-3. D^ey In^nlf' ? ». Cf. Fitzpatnck.
°tganisés que |'j de trouver leŝp' ̂  voyage en UKSS : « II est déconcet

unTfoÎ " ̂  ̂ "̂ -Ibeaucoup plus démocratiqueroentque cela est tenté dan̂  ""̂ "d aptes ̂  travers ce système d'orgamsat" ̂
suite à I'autogestin soi-disanr "̂ ^U'cre beaucoup plus systémand

Russia, D\\7_3 " '̂ ""'ttiunautés ̂  P^̂ dciper activement P■i.240}. ̂ utes locales et de Industrie » {Impressions ol
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LES RAISONS PROFONDES DU RECOURS À DEWEY

Pour rendre compte de la surprenante popularité des méthodes
cweyennes dans certe phase de construction soviétique d'un nou-

^cau système éducatif, nous avancerons deux grandes raisons.
Outre les facreurs particuliers evoques plus hauts à propos des

'Verses méthodes pédagogiques, le recours à Dewey s'explique sans
oute parce que, davantage que les autres penseurs de 1 education,
^̂ vey pensait que les réformateurs pouvaient commencer a

i i r l f ^ i „ _ I I V . , r T ; c c < i n t H i r e c t e -
-vvcy pensait que les réformateurs pouvaient coiiuaciiwox «
ĉsoudre les problèmes sociaux fondarnentaux en agissant directe-

fient, au moyen de 1'école, sur les personnes, les habitudes et a cul-ure. Pour Dewey, le défaut inherent à Pécole traditionne e est
qu elle « entreprend de former de futurs membres de Tordre socia
Q â p c . 1 c r s n t i » ] f n n t
, e n t r e p r e n d d e f o r m e r d e r u t u r s m e m o r e s u c iUn médium dans leqiiel les conditions de 1 esprit socia on

au plus haut point »'. L'école doit réintroduire en son sein
H Principe coopératif qui tempère, voire neutralise, e principuiinant de passivíté et d'individualité inculqué par la vie ̂ ocia
^̂ d̂entale moderne. Mais plus que les autres éducateurs egale-

^̂ ĉy pensait que cela n'était pas possible sans une m
Val'̂ " P̂ f̂̂ ude du contexte économique et socia , et oeurs qu'ii incorpore. Ce double aspect était évidemment e p
leun post-révolutíonnaire russe, et les pedagogues de/ ̂ publique semblent Lavoir bien noté. ̂ pmentde
Dewev q"estion, nous avons à notre disposition
'̂ner "'"'nême, qui effectua en 1927 un voyageles c 7"̂ . ''"autres philosophes et éducateurs. H visite ,
'°ttme°n"taTr'''i®°®'''"k ̂  ̂ JssTsoPiétm'- P''- ' L â l r e s d a n e c i 3 c I t ^ r > v / ? c c f n n s d e K t t S S i e c

e t

s e s

cornr„ pedagogiques de Chatski et uc i» ,:At}/iue parues
eti "^ans ses Impressions de Rnsste so

la "J' naif et est bien Revolution », dansniP P̂ ŝe actueile le « bras idéologique de . gg ce que les^̂^̂ure OÚ elles font de manière concentree et intense
niid Society, MW. 1. 10.
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autres mstitutions font de manière diffuse, à savoir créer des habiru-
3gir de manière cooperative ou collective.

« ̂  ̂ rnencain est d autant plus stupefait, nonobstant une
une tplir̂ ' P̂ rnotique », de retrouver ses theories applíquées à
avec It ^i" vouioir mertre en connexion les élèves
tive • rp ̂  reelle n est certes pas nouveau en theorie ecluca-
processus"* ̂ firaie un peu Dewey, c'est bien Pampleur du

- r i f « f f i - I l e m e n ' ' " "

tion° mtócÍne oü"r/'°"f
les dispersées fruits concernent que « queiques eco-

Dewe " initiatives privées ».
d'activites '"^"^'onnant complètenient rimmersionles extrascoiairr' ' â tivítés socio-économiques et culturel-
inlassablement défenTiTr príncipes qu'il avaitnomie de Pécole pr A i propres ecoles : celui de PautO"
laire. L'école com ̂  ̂  telative isolation de la communaute sco-
^̂ nce, ne devait ̂ "̂̂ "̂ "nauté démocratique fragile, en crois-
iustement pour |g permeable au monde extérieur,
giques du systèmp des intérêts économiques et idéolo

"Jenevois ^"^itonnant.
nier que le nlnc'̂ '̂ "''j " educatif occidental honnêtedans les écoles d'unp̂ '̂  obstacle pratique à Pintroduction souhai'que ]oue dans notre vie ér 1̂  vie sociale est la grande patt

Profit pnTc'̂ T" concurrence mtenndiv.duelle et ̂
RéL '"̂ Portants les acri ' presque nécessaire que sous dg « des connexions et con 1

cngendrer. >,3 sociaux, au lieu d'etre organisées de f̂ iÇon
1-W.3 lOA

3. Ibid.

150

L ' c c o l c c n r c z ' o l u t i o u

Mais en Kussie Penvironnement macrosocial n'est pas cense être
cn Contradiction avec les valeurs et habitudes que Pon tente de
developper au sein des ècoles nouvelles. D'oii la possibilite d'ouvrir
rcellcmenr 1 ecole sur le monde social. Dewey va mème plus loin :
tcjiMgnant de fair certaines critiques formulees par des pedagogues
soviériques (Pinkevich, Pistrak...) il exprime ouvertenient son scep-ticisnie sur la possibilite de mener à bien des réformes éducatives
■̂itisfaisantes dans un pays comme les États-Unis de son époque,
out les valeurs dominantes sont vouées à èrouííer les valeurs de

cooperation péniblement culrivées dans quelques dots scolaires. II
■rnie sans ambages que :

ba siruarion éducarivL' russe est suffisnnte pour convertir qiielqu un à
h/ scuieiiient dans iinc société tondee sur un principe coopera. due les idéaux des rcfonnateurs cducarits peuvcnr être adcquatement

appliearion.
U deuxième grande raison du recours à Dewey peut se com-

croyons-nous, en liaison avec Pun des points qui marqu"̂leurs le plus le philosophe lors de son voyage, à savoir la determi-
avec laquelle la nouvelle ecole sovietique '

'"iseignement professionnel. Dewev observe done que « a p
l̂̂yPant du sysrème est qu'.i n'est pas professionnel
de f c-es mots out soiivent chez noiis de formation e ̂
tio,spéciaiisés .. (LW.3.234). An contraire, cett
s ion (même dans les ins t l tu ts nn& aux

-Poussée le plus tard possible et est
■■ale d",r̂  culture générale - qui est neanmoms a
''ü D|„ " d'industrialisation ■ 'grnent scienti-
f'que nombre (d'ofi I'importance d'un j,tions de
la premiers écrits, avant rout afm c P pj-jsoiinier
touj-p adolescence un élève dans un mériei . j| ont ren-
dancê ^ À la difference des sociérés pi-ô ressiste est^ sti'atifier leur enseignemeiit, une soci

'■'-̂ ■3.233-234.
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censéeéduquerchaqueíndividu comme un membre dc la sociéré prisecomme un tout. D'ou l'idée de recréer des écoles comme unites pro-
uctives sociales et naturelles, avec un role important dévolu aux

occupations. Les « occupations » sont les activités fondamentales de
liumanite; construire une maison, tisser, cuisiner, coudre, travailler
ia mine, faire de Tastronomie, de Ia chimie, du théâtre... Le bur
e ait pas e conduire les élèves à acqucrir des techniques spécifi-

ques, a leur faire produire des objets artisanaux utiles - à la diíFérence
avanM 91inspirateur des réFormateurs riisses
nHlii-i ■ ' accusé par les pédagogues soviétiques d'etre trop^ activités sur la realisation matcrielle

perspective deweyenne, le recoiirs auX
siblp ̂ v̂ 'r confronter les élèves à la plus grande variété pfS-
société (et surtout de types de processus) par lesquels lan retient, afin de former un •< être humain social »-'

n i q u e I ' e n s e i g n e m e n t p o l y t e c h '
tion étroire"̂ f̂ • ori le sait, pour empecher une spécialisa
(entre exeV. f P̂ P̂̂ tuation d'une division du travail rigidifiee
société commnn̂^ eoncepteurs, etc.), chacun devait, dans unede roles possihl ̂ O'e de 1'être), se familiariser avec le plris
pedagogues snv̂ ' processus de production. Les premier®nne concrétisafi'̂ *̂T̂^ voyaient sans doute dans les Dewey schools
dogma incantarn" a (devenu après les annees 1920 un

C'est sans ̂  education russe, pen suivi d'effets).
Dewey est « infin'̂  Pinkevich pent dire en 1925 9^russes que des ^ ^arx et des communistenu Forster)̂ . eateurs occidentaux » (comme Kerschenstein

Coh

Enget ̂ '"hitrrjan!"̂  U7 «t aspect.PWvesT'V''''"'=3rion poIvJY Pinkevich, 1935, p. 27 sq., Maussi Shore!" - ' " - du "?! ! ! ! . ! hn ia"-

/- ccolc cu rc 'colut ion

Ap è, 1! • "■ '«'t " 'I" de reducnfon polytechn'dP « c e L d l V r r " ^ ' 9 3 , . , 9 3 2 „ ,' plus confn ° ^c ' ■" d'ailleurs le nom d'Ecole nà » - alors que la premiere était san. do
que la seconde.
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bien

F t c -
Dew- ̂ nremenr à cc qu'on a pu dire 011 croire du pragmatiste
utilifi,-" '̂ '̂ '"̂ "ndant le pragmatisnie avec une demarche forcémenr

P'-'n^anr que rintroduction d'acrivités manuelles et

intér"''̂ ^̂ '̂ "̂  ' cnseignernent general ne pouvair que servir les
•-'onfo-̂  "nniediats de récononiie locale ou nationale, ccr aspect-la
dewev'̂ "̂  príncipes fondamentaux de la pedagogic
pas à ̂  ecolc // a pus LÍ\uitrc but qtdcUc-uicmc, réducarion n'a
'J'le plv' ̂ "uérêrs economiques et sociaux, I'ecole n'a pas à être
nioius " P'dpararion a » autre chose qu'elle ; elle ne doit du

^^^'tt'-oiiscc comme I'antichambre de Fempioyabiliré
sociale. C'esr jusremenr ainsi, paradoxe qui n'est

Dewp,/̂ -"""''' pourru former des citovens socialement actifs.F t̂ orivair des I S93 :

'•'ducarif ̂  '̂ "̂"/'̂ ''nandair d'indiquer In reforme la plus necessaire à 1 esprit
•̂ inipiji P ̂ fp'UKlrnis : "'C-esse/. de conce\()ir reducation comme une^ '̂ n̂turc, et faices-en la signification complete de
r̂aimeiii- 'P '̂uter que c'est seulement dans ce cas qu elle pentqa'i] jj, preparation à la vie future n'esr pas aussi paradoxal

(■'üt éducatif n'ait pas d'aiitre fin que lui-meme, que
*̂ 5 pOLirsi s'il y en a un, soit de permettre aux individus

'̂̂ incation, la était proprement I'idee simple et
E|i;'"""a„-edc Dewey.

^""H^rise et diffusce comme telle, au début es
'̂ t̂ov ; Ce ̂ r̂tains pédagogues comme Kroupskaia et Foitu
h'' être de "̂ P'-qtie ainsi que « le but de !'éducarion ne peut
P̂ .̂ '̂oppe/̂ î '̂ P̂ trer pour des activités spécifiques (.-) f one

'es infants les capacites qui leur permertent e
^^^tccettç ''̂ rir vie future eux-mêmes C est sans'̂ '̂"tir dç I '̂ êe qui entrama également le discredit de ewey

^nxiènie moitíé des annees 1920.

^ M r h -
p . 11 9 .
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EVOLUTION ET ÉPILOGUE ; LE RETOUR A l/ORDRE

premieres années devinr de plus en pliis
devenai ̂  k"" ̂  que les orientations du système édueatif
dn rpo'̂ " ordonnees aux changements d'orientation politique
annéef 1927̂1̂9
classes >1 . . íancée I' « intensification de la iutte des
inantps à f crescendo les théories éducatives deweyennes,lI pIÍ n 7 " correctement polmsés.
favorisant I" beaucoup rrop individualiste er comn^e
vemem V I " "^«hode des projets » est défin.n-
vent vain er " r atomisme, pour le caractcre rrop stn''
s'inséraienr n " t " auxquels elle donnair lieu, qm'a méthode T siobal ou un but social détermi"'^ i
Choulguie ̂ avantageb Dans cet espnt.de buts édnr t"í̂ ' expliquent que Dewey n'ade la ,rZl ft 'P' Kalachnikov, éditeu
ouvrages (en oart i écri t ainsi à Dewey^ S J (en pamcuher School and Society et The School cvui tĥ

2. Cf. Pistrak, p. ^Iroits d'inscription pendant la Ni;r ! ■ ^sans restriction, dans notre érni'' P'^^" = " ['""vons-nous " ,rs
pyoduits des meilleures écoTefh """" nouveautcs, mc-nu- les me.ile '

!;■■' " f-' "-"damncr mate tent.r.;seuleni' , etc.} qui „ . ^ ' aide de traductions et de comp'3. Vofr de travail^ ^ ""s fins pédugogicjues (c
0 1 J ' ^ l e t t r e H n n r x '

' d) out certes énormément influencé le développement de la
âgogie soviétique dans les premieres années de la Révolution,'̂ ais qu' « à present nos points de vue different probablement un

P̂u à propos de quelques idées philosophico-socialistes de théoriePe agogique (par ex. : le but de Téducation) »'.
ewey est de plus en plus décrit comme un individualiste, un

ü̂ieriste, un bourgeois, qui veut endormir les conflits sociaux, créer
^ ausse harnionie en anesthésiant les luttes de classe, tout cela enlíc contradiction avec les buts actuels de 1'Érat soviétique. Pour le

B̂t'gue Choulguine en particulier (un des théoricíens du « dépé-
ssement de 1'école »), le but doit désormais être d'elever des com-

d classe ouvrière, et les « activítés de travail » des élèves
So '̂ 7-̂ '' de les intégrer dans le processus de production
édû  dans les organisations adultes. Ainsi, Pabsence de but
dç bnposé de Pextérieur, qui était initialement une verm,
pĵent un manque, à Ia fois symptôme et cause d'une mauvaiser̂ation idéologique et économique.
trai montre, rien de moins, une resolution du Comitêcen-
Prn A ̂ P̂îembre 1931 : « La méthode des Projets et les autres

progressivistes ont échoué à apporter les fondamentaux
à |'p̂  ̂  préparer adéquatement aux instituts tec níques e

supérieur. » Les idées deweyennes selon esque
rpej, ̂ fte fondée sur le present, et non organisée té
é̂véÛ  Partir d'un état ultérieur supposé de Ia sociéte, ne on

cojifj ̂  ' absence de perspectives de Ia bourgeoisie, son manqn̂ce en Pavenir et sa peur envers cet avemr ».
1'ordr compte de P « avenir », c'est i^/:déolo-
Catif TI '̂ '̂̂ n̂tralisation extrême qui regne dans ̂Ia ̂  surtout besom d'ouvriers qualifies et de «chmcieî  p̂ _̂
hon r '̂ b̂on du premier plan quinquennal, et exige décrète

et brutalement Ia « fin de Pexperimentalism
L L du 20 juillet 1928 (Dewey Correspondence, W-
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deweyen s'il pnmenr réformatef̂ '"' peut-ctrc hinct, cr rour Ic inouvc-
lérée les notes IpI' rC'instaurc dc manict-e accc
les hymnes pi-"iirions ; ct niciiu' Ics Linit"omiÇi>,
ŝnuels nationanv̂ r̂ î̂ A drapeau. On rcinrrodiiit çs
education technin division enrre education general^»on en groupes ^I'Jimdonnc route dift-"ércncia-

futre directive dii niveaux, etc.). En 1936 enfin,^ « pseudo-sciP liquidei- la « P<-^do-les éducateTrr-̂ .'''̂ '"''̂  réactionnaire »'. Ht cffecti-
'̂'̂ "tLounatcharski ̂ ^ ̂  années 1920, y compns lepeut alors d̂T ̂ P̂idement purges.

e n i i r ' ' ' ' P a r t i c i ^ i n r e r v i c N V ^
dout- germes " contre-procès >• de Trotski) ■
presaV̂ "̂  l̂ s meilleureŝ é Ô ii existaient sans aiicui
,..

encorrcom̂ ^̂ '̂a Gra«J7p extrêmement rapideni'̂ "'.S'^gue ami PhilosonK soviétique le decriv^ ^
si „ |'r'"-̂ ''"P''°nnel !' sociologue et pe ̂
son P '̂̂ l'̂ 'bourp ̂ 'scutait longuement ses ide '^̂ Pation 1 Prohl P[ouvait] être clairement aperÇ
«̂mme R"ss?'r̂ lr'aux ». Ma.s après sa par";
désor̂ . ■ '̂̂ '̂ "̂ ette de' \3(/ Trotski, Dewey est attap^: (" des rrocsk.stes !) i ''

dany le num-^ jamais une référenr numéro ""'""ŷ Pécial de la revue Pédagof
ví associe"^ ^-^nte ans d'edu.^^gime,..3 lancemenr h'"? "om, lui qui'■ « école nouvdle » du noU'
. ^ •Car „ tPar (jç- ç 'Ondée

2- Lw',"? '°=iaux 1' P̂ iilat d''■ d " d c s t i n d e T e n f a " '
P - 1 4 ! „ S l i o r c - , p . 1 7 f i s q -

1 9 , , > P- 87; Passow, p. 408.
156
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Cest hien siir pour des motifs poliriques évidents, mais atissi et
surtout parce que Dewev érait demeuré jusqu'au bout fidele à sa
conception selon laquelle Ia philosophic de Téducation n'est pas une
diéorie philosophique quclconque appliquée de I'exteneur a une
pratique educative ayant une origine radicalement autre , e ̂ont30 contraire en relation intcrney au sens oü Dewey va jusqu a e i
oir Ia philosophic comme étant Ia théorie de 1 éducation, au sens
P'os général du termeb Et cela, c'est inaudible pour route concep-
I'on utilitariste du systeme éducatif, qu'elle soit américaine, sovie
dque, ou autre.
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La crise de la culture scolaire
comme crise de I'institution scolaire

et du système d'enseignement
H p r v é B o i l l o t ' "

r„; t̂ ultiire scolaire, nous entendons ce qui, de la
scientifique, technique, est méthodiquement et

rtiéíh La forme historique que prend ufiaire de
I'en °T-"̂  systématique est line organisation 1̂ ,,,» sco-'̂■'ioLird'hiii niie crise e .̂cu ̂
lern ' organisation est remise en cause. ecienti-
IT: P- .ci dê a crise de renseignement "f""ous-
iacent"" ^ """d'enseignement dansUhp ; '. Porganisation d'un systeme d ,, sont
multinf̂ ^"'̂ '°"^ ''école, dont les finalités n'etantSu'un 3rticulées : développer I'lndividiiahte ̂ ,.,̂ 5 écono-de ce développement), former les futurs agents

l e s f u t u r s c i t o y e n s . c m l a i r e , n o u s_ al,o,,d3 sons cet angle la cr.se '''̂  '•;/"™«ment global de
hypothese qu'elle consiste dans un reage>

•-ycee Descart(fs. Antony.
faiso
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L a e r I s e de la cu l tu re sco ln i rc

s trois finalités qui ne sont pas sans retentir en profondeur stir

creTl'!^°"' '« schiire a.mme la
titution n ^ctivlté- renseignement - et ti'une ins-mErd ' organisation à ccrra.nestinalites civiques, sociaies et économiques

Cette cnse procede de différentes soi.rces.
exercé'seVpff r ' ''' '"̂ fle^ îon pédagogiqne qui anEe en se Ev ""''"a' rensengne.nent d.sctpü-des d'eux. Pour's'imDi'if socioiogiques, psychologiques, ou
disciplinaire de IVn ' ^ tenants d'une organisationet cerau I a- «̂eignement - ce qui ne vent pas dire magistrale -
giques ou dida " entendent sur la base de savoirs pédago-'avoLs eux .■"̂ "̂"̂ truire une autre en partant non des
élèves et des nécprv'̂ °a savoirs dits savants, mais des
supposé être ia rn̂ ' " aPPtentissage. Un effet démocratiqtie est
ehopédagogiaue ce renversement de perspective psp
I'individualisatio'n d'etre paradoxal : on attend deintégrée et plus égalê  education une société mieiix liée, miet"'
de la transmissintf'â  f°tidamentale : elle consiste dans une crise
remise en cause de !• elle-même I'effet d'une
quent de |■universalir'"T̂  °̂ ie" du savoir et par conse-3UX normes de la di ̂  La vériré est subordonJ^̂ ^
insiste sur la 'n^^^i^subjective. En même temps,
obsolescence pour en savoirs actuels et sur letir rapi
•sciplines mais dans ^ que ce n'est pas danstences Itansversales '-̂ oisements que se forgent les comp̂

i-apide et la mobilité nn n pour maitriser I'evolutio
■""'ets. nouvelle des savoirs, des techniques et deS

• ' ^ i ' ig i t te Fr i V

colloluadl "CmCuk,̂  '̂ éclinaison post-moderne : crise dcCNüi», 1997 '''̂ P"bticaine, citoyenneté et lieu social.

160

On ne pent en eifet négliger le contexte : les evolutions objectives
du travail, Üées à celles des techniques, fintensification de la
■•ence inondiale, le chòniage des moins qualities scolairement biles
affectent directemenr la qualite et la quantité de savoirs et de torma-
don que le travail nioven incorpore désorniais, au point que certain
Padent meme d'une econoniie de la connaissance •>. L enseign -
l̂ent scolaire a ddsormais pour horizon la tormation tout au longo^ vie. L'ecole primaire et secondaire demeurent, mais on en a
P'̂s d'etlets sur le plan de Pintégration sociale et économiqî  ne
ôns - au moyen de ['inculcation de competences ̂  ,

Pnttenientales de base - qu'en ternies d'emancipation m m"̂llective et de progrès social dans iine perspective politiquê
bnfin^ I'on assiste depuis quelques temps à une |ggĝ nerale de la capacité de I'enseignement disciphna.re ̂

P̂acites attendues des futurs citoyens, ce qui revient ̂  en. '̂ niement la légitimité. Get aspect de la cnse est po ̂
directement appréhender dans les orientations

, 01 me de I'ecole menée depths les annees ■ porgani-
°!'^"fations, tracluit la volonté de changer en la'nn de Tactivité de I'ecole - renseignemeiit e

^̂ f̂nre même de cette activite. Tout y traduit 1 inadé-organisation scolaire systématique seraien
réquisits de la citoyenneté. dernière si

], 3 tache consiste done à identifier les traits ̂  ̂  scolaire.
Po!' espérer saisir cet aspect de la crise ̂  c a gpgnient:
ten'̂  choix de la méthode s'est impose qua qui enles noLivelles figures de la citoyennete daij

le plus coherent et le plus off.cie , a sav ̂
à 200?̂ ^ leurs accompagnenients ^u lycée. Outre
que ' redéfini Péducation civique au colleg ̂  uneté, oncontiennent une théorie réflechie d ̂  ,„ise
en ni Possèdent une portée strategique ei scolaite-nouvelle organisation de 1'activi chances de
vérifj i^ur lecture que 1'on pense avoir 1 enseinotre hypothèse, soit de comprendre q
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gnement culturel à l'écoIe renvoie plus profondémenr à une crise de1 organisation scoiaire-disciplinaire de 1'enseignemenr et de Pécole
comme inst i tu t ion.

AU NOM DE LA CITOYENNETÉ •
LA REMISE EN CAUSE INSTIXUTIONNELLE DES DISCIPLINES

tiniípĉ T*̂ ^ chose scolaíre, faiseurs d'opinions, dirigeants poli-naî rní ̂  clénoncer dans 1'enseignement discipli"neTn'aurr̂ ^̂ ^̂  mcohérente de savoirs inunles. Les discipii-
p o r t e u s e s s p é c i a l i s t e s . E l l e s s e r a i e n tdes élèves ̂  corporatifs, non d'un intérêt pour Ia formation
gnement de'̂côl'p̂^ en effet les réaménagements récents de reiisei-
y préside : celle de f̂a^ déceler Ia volonté qu'
ciplines et le svstp 1 extérieur et de Pintérieur les dis-leur cohérence enseignement dans lequel elles trouvaien*̂

C'est 1
proposent un travaihnT''!i *' découverte » (idd), q^̂central du collège. CestT ̂^̂ P̂̂naire dans le programme du cyelc
vaux personnels encadréŝ i*̂ ^̂  \ place au lycée des Tra-
travail interdiscipUnairp conçus pour proposer un cadre de
nne recherche et utilisenr t-élèves conduisent eux-mêmes
ogies. Dans ce dernier - fessources des nouvelles techno-
aiscipiinaire est un obstarí sont limpides : le cadre
jnent de sa capacite à maitri ̂  de 1'élève et au dévelopP̂ 'rouyer par lui-même de 1'inf̂^ '̂ ^̂hniques qui lui permettent den̂mme on le voir hV
scoí?' pratiqueŝ  dernier cas, Ia formation de comP̂ "
théorin̂ ' " ̂ ■ âditionnelif" reforme des enseignemenrstheonques ou d̂une cuitureív ' transmission de savo.r̂

Proiet ?r-'- ^essine, à trave.-une organisation ''école une organisat.í'^
t̂n forme des individus coinP '̂

162
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tents au lieu de leur enseigner des savoirs'. Le modèle des compé
tences, conime certains sociologues rappellenr, est oppose à celuitin enseignemenr disciplinaire. A Ia diversité des disciplines et
, S'̂ ivoirs, on opnose des competences dont 1 individu ai

dans sa vie

aiiCLine pertinence: sii saga u
analyser, s'interroger, rechercher de Linformation, aIa mobiliscr dans le cadre dhin débat, suivre une regie,

ses intérèts, Pobjet de réducation scolaire est P̂ ^̂  "
^̂gré d'abstracnon que toutes les disciplines peuvent mditte-

'̂ '"■nent contrihuer à Icur .pprentissage, et que Ia ditterenc.at.on'̂̂"Plinaire se voit privée, eu taut que telle, de toute val.d.te
"rmative.

'tigique des compétences n'obéit pas seulemede 1'otgauisation socmle et économique - don—
«craient certains. Elle est elle-même légitmiee politiq

s e t a h " ' "■ ' ' " t d ' d u ^ t . o neivL P̂»̂  ̂'̂rpns de sa.sir daus les Programmes d ̂ducaque indissociablement Ia determination du concep ;
édly programme d'une pédagog.e qui ordon̂ '.̂ ,̂,,,.
tiiBÍi. ® ''organisation de 1'acquisition de compe ^.rnué-tuelif. ̂  ''organisation de 1'acquisirion de comp compé-
tcnceç̂  "̂ timportementales. L'on attend d'une ■ s'articule
auto,,' tine nouvelle organisation pédagogique
1'ensei'^ cobérence que 1'on ne • devient

disciplinaire. La cobérence pe „ gn taut
qu'pll ̂  P'éce centrale d'une « éducation à ia citoy jg Ia
cité tn oensée garantir Ia cohésion de Ia cite

L = ° " r t . l i e n d a n s
am̂  de 1'éducation civique est double . m̂  ̂ jucatif ») ̂ r'PPrentissages (on dit : « donner du sens au pro,et

lecrit Bernard Charlo., .On forme '̂ "̂òurs" consthnés et
- E n s e i g n e r , f o r m e r : 1 9 » .

P'"atiqiies .>, in Recherche et Foniiatio}!. n »,
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ser le second pa^Ie ^ société, réaii
O n a u r a 1

trouvé accrédité aussi
r i n n « ^ ; [ a

— i c p r e m i e r ' .

On aura reconnu le d ' '
bien dans les milieux trouvé accrédité aussi
violence scolaire à I'ennui politiques et qui impure la'a formation des élèves'd sens que subirait- entendu comme masisrral̂  caractère disciplinaiie
moins que la vini.... ^ f^eorique et abstrair r. nVcr rieii

' - " m u o n a e s é l è v e s d u f a i r s e n s q u e S L I U I I
entendu comme masistral c caractère disciplinane

moins que la violence scolal l Ce n'est rien
ique, au pnx violence sociale, qu'ondisciplinaire. raccourci, par I'enseignemeiit

^ ̂ 'éducationcivinn.̂ . _.n.

* " 3 " ^ ? a u

«auic raccourci, par I'enseignemeiit
^ education civique de mir

Pid'̂  P^̂ upposé ̂ er r récemment conçue Talíent ̂ "̂ ^̂ gnements fl' ?en retour. Elle exprime
plus / ̂  5̂ °̂"̂ truction d'une n""" ̂ >'stème et participe active-P'" centrée sur 1'activité d' n' organisation scolaire, non
trouv^ÍT ProlTTrdique ou „n d'"n proem "
dflcation j, ; e||e d'enseignement encyclope-
iugés dignes h"-d'objets / autour de I'iden-
Ptopre à ÍA ̂ "seignés nnn i ̂  ̂ ^^oir stables, déterminés,
"niversaliste"̂ "̂ des perso""̂  ''"'onalité et leur puissance

P n̂seienp' ̂ ^̂ ^̂ taire, elle rp ̂  instruire dans une visée
^ " P é r i e u r : d e t : o h é r e n c e d u s y s t è m e

soit le ^'iodividu príncipe juridique
indiviH,,í.'"*̂ P̂̂  '̂ '̂ utonom- ̂  "̂ aitre de sa propre for-""•verselle. C'esM»^ ̂ ^ '̂̂ taction'f principe juri-
de ig '" îvidu qui _ toute visée rationnellc

'ui que envirA 'c critère et Ia mesure
les actions éducatif multipolaire,

catif sur 1'éièvç - ̂  ̂ "vironnement doivent
puijiiés 6'" Us""'' ̂  1'ensemble du projet édu-Ifl̂ 'es sur ie ̂ «nt publiéf collèpl . P'®8rammes d'éducation civique et

Pour cet a ' sont aussi consul'
e. nous avons eu recours à Ia soufC

L n c r / M - ( / ( • I a c u l t u r e > c o l a i r c

converger. 1 oure Ia problematique de ('education civique est de
tcconipoger du ciiisme sur Ia base de riiulividuaíisme dcmocra-tique. C.ette recomposirion s'opere au moyen d'une pedagogic qui
3it de 1 élève son propre maitre dans Ia limite des normes d une
t̂ ique de Ia discussion.

art' temps d'examiner en derail comment I'education civique'a fo*̂ ' ̂ "̂ *'icept de la citovcnneté à une nouvclle organisation de'■"lation scolaire.

i.'i'-duc:ation civique :
UN raiSPOSITlE DE EOK.MATION TRANSVERSAL

La
sans aujourd'hui, reclame contre les disciplines. II estf̂firmé que la formation de la citoyennete appelle une

P'tiridisciplinairc er transdisciplinaire de
objets préscntés au titre de « Tédu-

''objet >' out en commun de pouvoir, de devoir faire
doivent '^tiquel collabor
î ducation̂ -̂ '̂ î ''̂  ̂ '̂ dlaboration d\di

p o u v
borent routes les disciplines, et ils ne

avoir line valeur civique. Ainsi de
Versite ̂  " '"ĉ sponsabilité face nu patrimoine » : » P̂ tr la

"■^^Vail '̂ Lamps culturels, Pétiide du patrimoine sc prêre au
Plastin"̂  '̂ '̂plinaire, notamment avec I'histoire, le français, les

La , geographic, les sciences de la vie et de la terre. »'
pLis explicite - ce qui ne vcut pas dire la plus

d'éduc dans les textes d'accompagnement des program-
p̂  civique de 6" et de 3̂' dans la fiche intitulée « La

f ̂  ̂ont sibvlL ̂ '̂ ĉation civique : la place des concepts ». Ces tex-de I'ed d'abord qiPils posent que I'objet spéci-
^̂ ticepj.̂  , ucation civique est de faire concevoir clairement les

Plutor de citoyenneté. Mais la suite du rextede to ̂ *̂ '̂̂>11" déniontrer que la formation aiix concepts estutes les disciplines : « Par Phistoire, la géographie, les
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b̂server, à re.n.r, en n.èmele temps at la durée, I'espace l/r 1""
entre les phénomènes To r ie site et les relations
mentdansledomaine desa"rr?n̂ ^̂  s'iilustreront dilYerern-tiques, de Péducation physÍQn/r̂ 7'̂ '' mathénia-la moindre cJarté dans ceq c ' >»' On cherche en vam

/ - < ? , " t e x t e s .^ est que la cohérence nVçt ,̂ i
pratique ; Timportant est au'n ̂  catégorie théonque, mais
discours filandreux que IVH " comprendre, fut-ce par un
ceuvredelanlüridiçrml; . , civique «exige la rnise en
preinière désigne le fair transdisciplinarite »-■ Câ
plines traitent de them professeurs de differentes disci-î aut. La seconde est aT comme vu dans I'exemple pins
aux conseillers princinanv " Permet aux enseignants,
surveiiiants (sic) dp m ^ -u aux documentalistes, auxceux de citoyenneté pt ̂  ̂  Elaboration de concepts, comme
jnyte à réfléchir sur le seÍ".!'''Péquipe éducative, elledfs du projet, la recnrNtf" fondements et les objec-
cation civique pose exnl*̂ ^ ' acteurs ; c'est pourqiioi Tedii-
tion du sens de Pécole *̂ "̂5 sa mise en ceuvre, la qnes-
eontinuum indifférencip travail de Penseignant dans iede multiples acteurŝ  D' educative auxquels participe"̂

par les parents Partenaires y participent, à commen-' collectivkes locales ou ie secteur

P''Ogrammes de 6'
civique. de 3- sou!

ibid.
3- Ibid.

Le méme texte se trouve
• le titre « Problèmes rransversaû

4 ( ' '

d'autres, pf ̂  ̂ '̂PP̂emfssage Prétendre erre le seul lieu
Çonsidérée comm/ T'. ne dofr : elle doit y prendre,'ycée et hors du à la form"' substiruer, ni accepter d

-̂"uvrl ZT"°" de pratiques citoyennes,^ '"""d'£C;s. d la découverte et à I'etude de ces pr-^
generaux, cndi', 2003, p. 10).
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3ssociatif, inais aussi hicn les conseillers principaux d'education, les
Ĵdes-cducareurs ou rout personnel adulte rravaillant dans 1 eta-issenient. La formation des citoyens requiert une nouvel e lorme

I Ĵ Ŝanisarion du travail scolaire dans laquelle I enseignant co
coopc-re, coordonne Pactivite d'iiitervenants exrerieurs,

l̂ omnie cela était explicitement conçu dans la Charte poor "latir
f̂cole du xxr siècle'. Elle requiert que Penseignant travaille au semequipes et participe à routes les actions de la « communaute e

reprendre une notion clé de Ia loi orientade 1989.
Au nom de Pobjectif désormais assigné à rous les j

le citoyen, Péducation c.vique fait de Ia formation du
oyen non Ia finaliré dTm système d'enseigneinent, mais u

Dérí^" opérationnel au moyen d'une ^ ^om-de projer construites autour d'objets de aucune
cqt/̂  ̂  les disciplines, objets pragmatiques qui nj;̂^̂'̂tance théorique ; bref, qm ne sont rien d'autre q-e ̂uiobiliser et coordonner Paction de rous ̂

dans un érablissement scolaire, et chargestitre quelconque, et d'abord celui de parents, sent g
^ ucation et du soin des enfants et des jeunes. , ̂  . c'est"cation civique n'est pas un ̂nseignement speĉ^̂

pnncipale. Cela veut dire qu eforme d'un enseignement, er aussi, 1" , ̂  diffuse ses
"̂PPorts'̂''"'' des diverses disciplines sont de man

hotssétien" Udu2̂nov.î f̂ ]̂ ;„„'̂Icgre, Ségolènc Royal, BO hors seric n *"■ ĵ f̂ ibucion - ■
et exemples : « Chaque disciplme apporte s monTL vérIrjP'' programmes et hora.res j-.l- L jj piene.lo,. "ri raisonnemenT depend de la rigueu n.ir des condu'
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ci.eZ Sk ÍLnt dí '' discipl.naire : die esr la jur,-
de leur légitimation p les enseigiiemeiits, I'iiistance
c'est leur contribution à justifie officidlcment,
se mesure à la place qu'ils contribution c|in
ves de leurs facultés d'annr cleveloppenicnt chcz les ele-
verra plus loin _ à celui d " d'argiimentation - on le
concerne les enseignants à "l I"""' ""i"'
par projet. ' capaciré à rravailler en equipe et

c e n s e s p r o d u i r e , m o d e s d ' o r g a n i s a t i o n
requises par la nouvelle compétences supposées
n'est plus legitime nar I ^ndividiialiste. L'enseigncment
objets, qu'dsCse^e ̂ e son acnon et de sesi'est pas non plus comme morale ou intellectuelle. H
[WgnementVesTrirrJ -̂ on I'oLiblie trop souvent,tique du savoir : ,] fait de 1 mais bien une pr^"condttton de se confornter â v Z"" " ne Test plus qu àíes pratiques dont les normp"̂  pratiques pédagogíqucs, soit
propres de I'activité maî : ̂  commandées par les li'"'-*'aux objectifs de sodali ' extérieures, de la conFormirc
méthodes déterminées non -T I'organisafon et auxseule valeur, professionnell La conformité devient la

En produisant un envi.-, '̂̂ ^"'' politiquement.
autour de 1'activité de I'indir!̂ "̂̂ ?̂'̂  cohérent, c'esr-à-dire organise
P̂ dagogie « naturelle » de P.."! ̂ ^̂ ^̂ nsd.scI plinarite sont lapar excellence les instrument ̂  citoyenneté. Elles sont^ une pédagogie de projet ordonnée à

/ - í ? c r i s e t i c I n c u l l i t r c s c o l n i r c

íornicr le cit(>\ en, eii ce qu'elles font s engager 1 élève
''p P''"pi'c lonnarion. construire scs savoirs\

D |- E Ce qui est construir, c'cst au sein menie d une institution
en cnseignenietu agencée autour de Ia finalité de développer
i, iudividu Lhonimc et Ic citoyen dans iin horizon universel,
tour forniarnce de rindividualité déinocratique donr
Péda í csr rirnnuinence du monde social. Lc consnucti\isme
iç5̂ "̂ '̂qtie - eas particulier d̂ m constriictivisme dominant dans
^̂ titioi' action socialcs - a dcployc Peiiscmble de son potcntie
^̂ tési? cpistcmologiquc que politique, en aboutissant

que citoyenneré est immanence à rindividualité sosia e,
'̂tialités'"7'"̂ c-olaire ne peut plus ordonner son action à tiesPt' itiques tnais sculemenr cies objectifs organisationnels.

LES SAVOIRS EN D IU ÍAT :
LA CXIMI'ETENCE ARGUMENTATIVE.

^*^^'"^'li-TEnc:e c:itoyenne par excellence

Pédĥ ' 1'cceinmenr introduit au Ivcée, Pecis-
iustifi "" dispeiiséc au college. La maniere do.it

^''ietde P.>rticulièrement inréressaine : Ia deqtii répiigiie à 1'enseignenient et a 1 idee
*<5."," »">"■ « Je cel,„ ,„i |-e.««=. O.»'»' 'montrc une chose : Péducation civique n 1

f""vent dans tons les programmes e[
PrC-cit' ̂  'Xcée. Pour cerre raison, nous n lh Eu

^̂ 'inéç5̂ !'''sscs d" er sociale. Les. 3 ̂ r̂is k fVC terminale, cnrre 2000 er 2002. LeS
P - i ' ' 1 o r s q u ' u n e p r . u i q u e

.P'̂ '̂ nierre de circr ce passage un pen long- ' ̂  JVvideiices
^Pprê  p r 1 ̂  ̂ ''̂ uismertrc- un savoir sous forme d'une ̂  contetius : i'

le's i'élève apprend eu ourre aurrc cliose m quei, esr dérenu par des nurorirés, il a Ia ten"U"" Z,",, qui savem ."""̂ numcc par admettrc quMI peur ètre delegue n
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enseignement. Bien plus, elle est incompatible avec le rapport auavoir implique par les pratiques do ttansiiiission. Elle iie pent clone
simp ement à côté de I'enseignement disciplinaire. Savocation est d ordonner Paction educative aiitour de Pcldve eitoyeii,

u satoir etant désormais en droit une occasion pour Pelcve
sa citoyenneté, c est-à-dire son autonomie de sujet appre'

ant sa puissance critique, son droit à discuter, à deniander des
cornptes sur ce qu'on lui apprend.
Dédapn^ "̂"" ® ne fait qtPun avec tine organisation
leurs «"X ind iv id i i s de const , -u i re
des oratr T' q"' P^^'vent plus être
panZe Tr soit de transmission des savoirs et de
uneétaneh' 'gence du monde. Une telle organisation marque
scolaire Diikí?"̂ ^ décisive dans la démocratisation de I'institution
une institutir?" revient à redéfinir Pécole, entenduc eoniine
connaissances"dp'̂ °̂"'̂  f ttansmission intergénérationnelle ̂formant une r' Ir normes jugées essentielles - le toune cuW qui?- " P̂ '̂ " point de vue de Pécol-
c'est au contríii transmertre commc une chose en so
autour des imn̂^ institution d'un systeine d'enseignenient, org-̂niSde PossSSr et qui en crée les condifc.̂ ^̂
uhez les individus des'̂ n des sciences, valorn-̂ "
apprend à Pécole pi- scolaires, etc.), qui lie tout ce

La transmission elements d'une culture. .
culture, de mêmp n ̂ "n̂ /̂ ^̂ ^̂ ^̂ tionnelle est done ce qui constifi-'une forme sociaie comme institution en rant qu'elle enôciale concrète, à côté de Péducation famiüale. L'ed̂
A p p l i q u é e à 1 ' e c i « : , i r

ènjeuTso"̂ ' cicoyens passifs, '']̂ fcrcesavoir n' L reçoir ; il gcr ^ économiques et politiques. Cerres, le
I-'élève ^^ulenicnt ciuel valide par qiiclqu'un qui lair autorire- _jcr.s a c i í o v l ' ' ' ^ a u s s . s e p ^ r
Príncipes eià U foi. savoir, mais à un savoir ree""^ j.. Ce passage esc ex rn-̂^"'ere et terniinale n q civique, juridique et socu'h',

P- y, CNDP, 2003.
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cation scolaire et ci\ ique prend une signification radicalement diffe-
tente ̂  elle n"a plus vocation a fairc culture - quand elle n'est plus
t̂ganisée autour d'une telle transmission, mais autour de 1 objecti
t̂ii doit être impérativement celui d'individus consideres tous
ônime égaux en droits ; celui de fairc socictc. Une société d indi-' us n est précisément plus ime culture : sa prohlématique n est pas

^ se perpétuer, mais de se construire, de se composer. Ce n est nen
réc'T nouveau contrat social qui se joue, aujour lui,2 ^ tant nos sociétés sont décomposées. ,our cela. Ia culture est bien moins urgente que Ia discussion
« ̂ tgumentc, organise par les eleves et leur permetta«-l̂ Larrre à propos de questions de societe P
1support pédagogique nature! " tant de ECjs qt i c a t i o n c i v i q u e c n c o l l e g e ' . m n s -
titutb'" charge de consrituer ia capacite d
Pas

socié
'dent
P U K l ; ^ - " " u u i S C L I S S L . 1 1 1 « o r m P t « o c

défenri ^ ^interlocution, rargumentation ^
^Onva" "t une perspective dans laquelle ' renter de

rtiais ^ tnettre en oeiivre toutes les res p ,pi-cice de Ia
P a r o l e ^ ^ ^ ' ' ' e f f o r c e r d e f a i r e
^̂ opte'r̂ " ParticLilier de ia parole militante ; c e ĵ ĵ per à tout
citoyç̂  1̂^ Partager une these... c'est en premieŝ moyens de son engagement.

1 . ( J o i t s n t i s i a i r e U
ensemble de connaissances disponible . '

P»Uvoi;,"P"mée par les lycéens lors dc b consultation deĵ , SS," »
!̂ t*arait J P'"'mcr ot dcbartre à propos de questions projet— " ' *

^"mme le support pédagogique - p. \0).
sociaie, •< Príncipes généraux », '' y.

'̂ '"iqne, Accompaguement des progr̂

. - • « - i l c l l i i C U C C , U l J 5 l l l L n - l i u , - . e . í■ ^ i o nive de I'homme démocratiqiie. L'argumentanon en
socipt̂ '̂ '̂  horizon une vérité iiniverselle de reference.démocratique dans laquelle Pespace'e aux liens qui se rissent entre interiocuteu
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sivp m,fn̂ ĝ"nienté est conçu non pas comme la mcthodc discur-
°P»">ons aux normes dii vrai, mats

cratique camM ''̂ ^P^^ssion dc I'individuaiire dcinO'
Certeinfl opinionetd^iffirmer son ideiirire'.

Jügement nW nl̂  '"̂ portante. L'acquisitioii dc I'aiironom"-'ou discursive / ̂ «"̂ 'tionnée par la rationalite démonstrative
désormais des nn " ̂"sêignernent. Au conrraire, cc dernier reièvc
munication I! de la discussion on de la coni
^̂ gumentativesac'nr̂ !! T de développer des capacitêplus radicale : il n' ̂  ̂ |̂ <̂ uisition de connaissances. La these e ̂

à une P^^ Nsqu'aux sciences que cette theti'"'̂^̂ voir dont on ne ̂  ̂ in̂ liré pratique ; il n'est auet''
Inflexion d"a rsynthèse républicâ "̂  ̂ o'on rouche au e'CTeu'"de I'.nd.vdu et de celle J;

'̂ Mansl'id̂ e - 1̂ ..̂  epasser I'opinion dans le savoir a P®7ldu citoyen à vtr'"' fô ^̂ t.on de la caP̂ ^
elinterêtgénéral. H c'est-à-dire à voter en _

a '« fondateursT autrement des visées qû  P ̂  j
„r ^épublicaine à part.r de la fn|-r;«'°netune"ra , ' pour tons de recevo.r ̂
f'gureT"̂ ''̂ d̂ve et de la" • ''unité profonde de la rat̂ ^
titov " '̂ ''■"ŷ n-électpi "'j'̂ '̂'̂ 3tion civique s'incarnait 'STr̂'i-'meS en' ̂ é̂quatement a'une conception
"̂ tionaj'̂ "'''' qui dan"̂ p"' Participation du citoyen
^^dusiv j" 1"'faisait participe de la sonvC jg^ de la pa,ti f'i.d" vote « la fôe légitime et sans d°

1 . ^ ' P ® P O n D o l i r m , , . ^

^ aer
ríiíii^ne5

' l l : , M d ' a , , ' " "
rha,uc to. qu^,»

Wc/,.Oéloye É ^^^ompagfWfnent des prog .
fondation nationale des scie"̂ ^® e
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Lc débíu renvoie maintenniit à Thorizon f
lisme des opinions et des intérêts. La ciroyennete ne s i ̂fle manière centrale à la capacite du citoyen de . immé-
opinion désinréressée et décentrée par rapport a ses m dv,iea-fliats, à sa part de souvcrainete. Elle designe 'j ns 1'̂^̂^̂^̂
gement des individus dans une association et, an e e L-ollectifs
politique envisaiíée concrèteinent comme jeu ac l
"'Etat, ies regions, les associations), il s'agit momsvoix que de ia taire entendre. . ,. ■ . He à la sou-

Dans ce nouveaii modèie, ia participation m repté-
vetaineté devient marginale. l.a participation, fdes
^^ntation nationale, désigne les multiples mo es .j ̂  pen-
'"dividus dans ia société Aussi désigne-t-eiie porte
g^gement de I'individu dans la vie sociale, engagem ̂ 'iKteur^ "^esponsabilité non plus en qualité de ^^g-^bles en

'. " élèves de 3' deviendront des sociale et
^ ̂ ĥissant aux différents niveaux d'impHoanon ̂  objectifs
1^ '̂ ^Lie : 1'électeur, Lacteur social, le militant. coustriiit
JJ programme de 3^ est de « réflécbir à la taçon de
J, d intérêt général »- (nous soulignons . g^j^é-
n̂iarches pédagogiques qui sent donnés montie2' ne dépasse pas le piutaiisme des points de tue, qconstitue le compromis. , diversité des
enç - ̂  '̂ '̂ n^prend mieux ce qui est en . p-(.e système-eigncments ; on lui reprocbe sou incapacite . j
et i r̂ ontesté au fond, c'est i'autonomie du public
Sela propre de 1'enseignement à ̂ eprésentations,urlr -P-.eur de rationalité. Dans -̂ a.v.dusn'est plus ce qu'on enseigne, ce p^̂ ole et e ■: Cest ce que détiennent les ma. reŝdê  e
pef^. snr qnoi ils fondent une autor , j^j^é contrairque comme un pouvoir et une supe

2. eii'iqite, Accompagfiement des progn
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âffirmation de Pégalité démocratiqne. L'espace public se recom- règlement intéricur cst-il dir. ■. est porteur de savoirs. de valei.rs
p o s e c o m m e o r e a n i s a r i n n J . . _ i . . i .

cgaiite ciemocranque. L'espace public se re
Pniir̂ r̂̂  '̂ '̂ganisation sociale du pluralisme individualiste.

débai- niiP^ dans certaines limites, il est dit au siijet du
nions ont \T pas entretenir I'idee que routes les opi-
trumentale j' corriger une approche três ins-au service d'.m ''argumentation. Puisqu'elle est toujours
aux valeurs il faut veiller à ce qu'elle soit conforme
g u e n t l e m o r a l p t v a l e u r s q u i d i s t m

C e l a T p p a l a . -'̂expression que « T '' rappeié, au sujet de la liberten^ais un délit »' T| ' du racisme n'est pas une opinio'̂ ^
consolider 1'adhésin de réfuter les opinions fausses et de
Pluralisme dans Ip̂ : K ̂  P̂ ŵpes rationnels que de maintenif eles^ Désormais la ̂ ^eord sur des valeurs fondamenra
savoir qui ne doive pn pl̂ ce de la vérité et il n'est aucuu

''̂ différemmenr des valeurs. Tout devienf«valeurs >,3_ d'dtude et vecteur d'ediication 3U^
boucle se rpf

l̂ ridique et commêD̂n ""èglement mténeur, coninie acte
éducative esr*"̂  construite et discutable par la cô

u é lèves de 6 ' comme ob, t
vité i Pon ne n ^ respecter dans leurs pr^t
pétenc*̂ ^ - mais ilT^adésormais dissocier unediscur"! ?°g"'bves, doní u ̂ ire I'acquisition de cont_dure - ' ®,̂ °"5truire ses n «sentielles sent les capaci'̂ ®̂,

^aleurs qui ^avoirs, à comprendre une'i"' ̂ °nt a I'oeuvre dans les conduites. «
Ibid,

j: . Sur la"'• ̂"|S, Folio ÉssÍ"q'°" "UcÍ .! É̂h' '"'""P"- on lira ia mise au point o'aitaJJ"'
mais de la™'"'"" doô .-''"'"d, 1995 """ " ». in Nauons de phdô "'

„„„ p,os ourour de ,a transnt-̂'•"i" dans u ^ 'nit I'obi rT P'"® aue P
'̂role 'l nne remarquable analyse cr.t.que P(autre, Paris, puî , 2000.

d e p r a t i q u e s . - i ■ - i a
C est désormais la totalité des appreiitissages sco aire" q

pour finalité de susciter Padliésiou à des valeurs. de substitue
consensus moral a un iiniversel rationnel dans le champ .
etudes, de donner comme finalité immediate aux etuies ̂ôusritucr une éth.que civique. Les savoirs et les regies, ̂ct les valeurs, L-s méthodes et les contenus s equivalent
'̂ uit qu est devenue la citovenneté.

DE lTdUCATION civique
UONÇUE COMME UNE CULTURE D QRGANISA

Une nouvellc conception de la citovenneté est ■ ̂ ĝttait
I'sei I économie politique du svstème d enseignem ̂" ̂ ĝard le droit et I'acces aux savoirs et I'acces de i,

P̂ '̂tique. À la place de quoi ' ̂ .̂̂ p̂étence poh-
"que pluridisciplinaire de porteurd'in -̂ -V démocratique, acteur socu ̂ nmmunes et par-
ticit Purticuliers mais adhérant à des valeiiisû débat public. L'institutton scolaire sub» L'éducarion
civin̂ "̂̂  ̂ '̂Storique de I'lndividualisme demoua ̂  de réoi-
Rani qu'une formation particulière, pm c autour
civ.n '̂ 'Storique de I'lndividualisme democra ̂  ̂ jgt de réoi-
Rani P'us qu'une formation particulière, pm c j autoui'a total,té de I'otgan.satiou pédagogffiue et sco,

v a l e u r s . , é d a g o g i e a c t i v e
^ POLirquoi I'on compre sur les possible de la
3i.n -'■""^fFuisent des savoirs en "Cte e connaissauee. . . . . . / . - i r t - a r e u i o e s ^ i . i . , , r i i rcoj-ĵ .̂'̂ eu'istruisent des savoirs en acte déhm connaissances

sur - P'"^ que sur I'effet émanopateu fqtur
acte,? ''̂ Pa'̂ bes de jugement de I'indlvidu en ̂ u legitime ne
cons:?'°''"qne. l.e modèle de la PUft'':'Pa"°":̂ nification
^Utte "̂ .P'u^ essentiellement dans I'acte a ̂  à pren'1" est le vote ma,s dans I'apt.tude de 1 actei

A
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men?,!" d'autres, au moyen d'lin comporte-
commnnT̂^ exigences sociales : respect des règles er des valeurs

La ̂ '̂/̂ P̂onsabilités et de I'implication sociale.
encore un ^ savoir si une telle citovenneté a

infléchfssemenr̂  " Pas que le concept de citoyeniieté subisse un
accorder sans (VfP économique et sí)ciale. On pe^^
q-lesinZZ de Ia citoyenneté siipp"^^que « Ia réfíexioT"̂ ^̂ "r Pui'ticipent à ia vie sociale », ou encore,
Penracinement soriaM*̂  ̂  ̂ iî oyenneté doit prendre en comp̂ ^uiême chose nne l'm '̂ »'. Si la citoyenneté ivest pus 1̂
ne sert à rien de vo sociale, du moins la suppose-t-ellc.
^̂ "̂f«ndance de lâ snT.rí̂ e!.''' sait quelle autonomic?

Pl«ôta mnn 1'/°''''̂ '̂  si celle-ci est abstraite.fait de la citovpnl! manière dont la politique sco
education à la ritn̂  ̂  '̂ '̂ PP̂ '̂ 'idssage, dont elle fuit àsSanisation scolaire dpQ̂ "̂""̂ " ''°''Í6ctif que la totalité de boy

y' - soit dans une vis/̂  ̂ '̂ 'eurs et de leurs pratiques doivent réa i
«t"' plus « """ politique. La culture^ ̂ nu politique se rédi ■ 'luhors d'une culture civique doiitŷ;8an.sat.ony,;,y.f "■ a celui que Lou trouve dans une culture
bres "^P^ d'unitp n réaliser la cite scolaire, ct cc
tion à ̂ b̂jectifq̂  P̂ 'opose une organisation à ses
^^gasem équinp ' communes, dispos''de comnir' P'̂ onnel dins aux bonnes pratiquê '
-CSr " '-al a 1 '""f' -̂ P°-abüité. L'acqtusir.oO. Lechol' deceit"de Paction éducat.ve
yduction dell du d'organisation.^̂ictionnemenr'!?''̂^̂  Politin, ̂^̂ "̂̂nit un bon exemple às

futur rii- ' autant à former la ^ ^ ,
gérer les situations P

""'''''''"""e. on' '■'P- Cll

gérer

P- 15 et 16.

176

iMtes qui surgisscnt dans l.i vie incme dc recole - violences, iiicivdi-
t e s . I -
sentes

indiscipline .
I . eonnait rargumeiu de ceux qui denonceiir une culture scoartiiicielle qui n'auraii cours qu"à Tecole et qui serait steri e

la vie On puut repondre que se dessine aujourdluu ce
n̂ pourrait appeler une ■■ culture scolaire de la citoyennere " qui

b̂at Péducation h la citovennete sur la gestion des difMciiltes e a'̂ «'ansation de masse. l.Y-ducation à la citoyenneté est le recours
I'ecole voudrait étre devant dies, en utilisanr les seiiles ressotir-

II I'orgamsation pedagogiqiie et de scs acteurs (tons mis sur e
I plan), et non celles de i'institution : la resptmsabilisation, nt
faction. L7éléve c.toyen, c\'st Péléve consideré comme un acteiird'abord de sa propre formation".

d'eH documents d'accompagnenient des 1 '̂''̂ '̂ " m
civique, il est irappant de voir 1 obsession a\eL

de ^ citoyenneté iLouvre Pécole au champ cs .■" la forme de débats - que pour mieuN re ei
^̂;̂ t̂.onnement sur les d.íf.cultés de Pécole et les nu-ens les
sans r " ̂  ̂ ssociant les élèves. Sa dimension instnimenra ̂
table craindre dans ces conditions que son osoit la gestion pedagogiqiie de la violence pai

^̂ 'bat '̂ '■''nnrche d'argimu'iuatiDn e.sr utile ehaque lois qu "" •' •̂ r̂unienratiuii
l.e projcr civique Pintegre dans .son oi it de déci-

b rèwU ̂  nomlireuse.s situations de la vie sco ■u'"̂  ' initiative, rout ce
P''écède et tout ce qui exlgc reflexion, ana ^ conimu-éclaire les clioix qui engagcnt le ̂ -̂onise le

'>1' encore ceci : » L'education ^r gérer les situa-
qui pour examiner les notions dula v,e même de Pécole « (Édnc.aon arupu.M̂t''̂ Sra>

des

rç, Cela est' If - (" exige que chaque enfltnt>ivc afflrmc à plusieurs reprises : « L'entree en 6 le resptct
daldc —Perniette dc réaffirmcr dc rcspons^^"')^^

o n d i

" qu'i!!f '''■ Muelques pages plus loin, a-sa scolantédes objectifs est de « rendre Pélève responsable de

.Co' c^nd. l<'^ vie de Pétablíssemcnt, de faire Dans
l'écn>»enemenP'''' (ÉihiaUkm "«''í'""- rubrique " Le sens

les

d e
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"" "'"siclère que

'aire de la citoyenlLTvl̂írà̂  ''impression que la eulrure sco-
fionnel, si I'on hp,,. • ^ simple civismc on;nnisa-

f f" de rorganlaLrLSr' "" "Ídont on attend des eff t ri piuri- er transdisciplinaire -
citoyenneté serait alors ̂  ̂  système scolaire lui-mcmc. La"lent scolaire er nédapn̂ '̂ "̂ ^ concept opcratoire d'un manage-ĥer des collèges et des f ̂ ''sant tour simplemenr à faire mar-
conditions d'exercice retrair institutionnel prive des

: enseigner. ̂  Prmcipale activite pour laqiielle ils sonf

cĥ û doit prepar̂ f̂ demandar si le mode de participationerche à les éduquer s'in si la citovenneté à laquelle on
^̂ ôcratUtinn'T 1 encore dans le mouvement

com°'̂  ''on Don^ "̂- P '̂itique ou ne participent
que de la 'e tournant managerial et
verain ̂ "̂'cipation n'est nin entre aiitres par le foit
s'assur̂'̂  P°P"'aire et d̂un̂  "̂^̂itiellement I'expression de la sou'a gouvernabilité dec'i u"". mais le moyen de

^ ividus dans les sociétés existantes

L'éducation morale,
entre lettres et sciences

le moment Dutkheim
Freder ic Keck" "

de la I ̂ .̂'̂ ,̂ ^̂ rirons ici un moment particulier dans ̂
defini France au début du xx' siècle, on ce pĝ at etde i'F̂  coexistence du politique et du le igî  - ̂  absorption
daps f d"ns une même sociéré, mais comme fonction
^■ ŝquê t̂  poliriques de TÉtat moderne , de la'̂ >cité t à TÉglise : rédiication. Une telle de ̂" mentai v consrirution d'line « sociéte ''p ..doudé"

d\ine disposition d\'spiU
J ''̂ r̂tacliemcnr au príncipe incme de Ia laK\U\ cĈ
^̂ '■ ôrijiçlle ̂  dont une sociéré doit se pensei elle-meu\e
Pfí.P̂ sait çjç 'aiise en place d'une telle disposition d espnr
^^'que • "''^duire de .i- ..t-;^nnplle dans le langageEie

So

* | _ / X C i X ^ W V I t - I X l V - A » ^ ^

- - Une ' 1- / fuçon claire er rationnelle dans le langap
n conrî ^^ supérieure aux individus, que la pensée re i^ ̂  "om dên̂ "̂̂  iusqueda que de façon intuitive er affective,

^ i^u, ct qui serait en lair la societc.
•X'Rs• G

'tOypj^ I SOClologu- polirU|llf ct t1MH.ll<"
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scalane, pedagogics cl politnpn-
Cç

'ogle dimile dLu "sentiel dans ce moniL-nr, c'cst la socio-
Comte ic terme « .r, "T' P™'" Durkhciin, qui rc-prend a
pWlosophie de |'liicfn'° on faire, non plus la clé d'uno'a connaissanr.'"̂  " "̂ "''òle de la •• loi des rrois états »,
«roitementsocioloei/'''̂ !!'"'"̂  ''o la rdalité soeiale. He en eHet
fdécrit comme Dni-kheim, dont rcnscigne.nent
0̂ 1902 à 1917 une clair et rî <)ureLlX, occnpa''ot écrivait" ® '̂once de lY-ducanon >. à la V>r-
°̂«le insp„. moment de sa mort une Pc-dagugie et nn

dans la Kete ''«nt les notes furent pnHl'OÔ
et de n.ondd. S. la soco;nee theorique de la quelquc sorte coninie la eo"

farneise qtn sera.t un des ŝ ^
con Pmtique est, ''o •> conscience collective •• ' ® ,M ̂ oi, dent r onse.gne anx individn̂ ''
OMvrâ "̂  .̂ "̂ P̂̂ serons A médiareur nccessaire-
Publi/^ ^ 'ecrure interne clupubi?^ lecture interne clupeul ; d-un cours ?"' ' ''óducation, Leducado" «'f' j
comme''°®'''óré.avecles P̂ ® ̂ "'''̂ ""ne en 1902-1903, e
Pourra r"" Stands te élénientaires de la vie rel'Si°mpléter r„,_ , ^105 de la matnriré de DurkheiiTi-..„|icette maturitc de Durkheim-
tCi," t""' ■<" ~„eN * .e«.e, "■'Sj.t a u l F. i i i c o n n e t

dan. i de Pa„, mterne est qiPelle manqu^ôî mer • ̂ Hes s" ''education aux pratiq̂ î ^ P ̂ 5.'̂une pk.i ̂  P̂ rmet cenpn!?̂ ^̂ ^̂ "̂'' q̂ 'elles contribueiir a
'^ontexte ''édi "^égager les probièmes

'"soussTon' cet ouvrage à pat»̂  ̂  et"̂ ''onseigSn place à accorder aux soê e
peut ainsi formuler le P

P.lS3Í;>8ÍedeR_,1 9 i q D p r i * P ^ ' J f a i n s i f o r r n u i e r i -'̂P-lS3 i30gie dç
'"'Eduction ''e métaphysiqae et

Rei'ue philosophic]''^'

180

^ ("ducat ion nioralc. ciitrc lcttrc< ct >cicucc^

question : qui, des lettres ou des sciences, agira le plus etficace-
"̂ entsur I'esprir des eleves pour les reiidre moraux ? Si cerre discus-

semble à premiere vue repondre seulenicnt a des debars politi-
de 1 époque, Durkheim preiiant parti pour une education

^̂ icntifique nioderne conrre rêducarion trop litteraire des jésuites ,
^ niontrera ici que ee problème coneenie plus largeineiu les rap-

soeiologie vt education, et même entre philosophie de
ĉation et sociologie de Pedueation.

Yuç le point de depart de la reflexion de Durkheim : en
tuer ̂  1̂ ^ ̂ 'I'ise morale des sociêtés modernes. il fautconsti-
I'etair"?̂  " 'Ti"'"̂ de laíque - qui soit aussi forte et coherente que
pQui- ? '̂ í̂írale religieuse abattue par la Revolution fran̂ xuse .'' ifvenir a Poriginc mèine du principe sacre qui gou-

"̂ ^̂ ''̂ 1̂̂  religieuse, et le transferer du doniaine religicux,
publin̂  ̂  privée, au seul domaine ou il puisse encore agirà la suil'T" Pedueation. CPest ce que Durkheim appeHe,
''"̂ diviH.̂  ̂  un « pouvoir spirituel », qui agit sur 1 espiit es
'̂Pe ni'̂  "'"ienter dans unc direction commune'. Ce pun

pour nom ■( Dieu » dans ce que Comte appe-.ut
Posiriî ^ "-̂ isique, doit maintenant être transfere, dans une societe. ^ ' o v e » n n i I . . . I . , c t . r i , ^ r p . o a r c ePositiv ° p"-' cioir maintenant etre rraiisicic,

celip̂  ■' eroir plus aux arrière-mondes, à la societe, parce
l̂ Urproréalité supérleure aux individus, capable cle

Cette supérieure à leur simple existence individuelle.
ui constitue Pun des « dogmes » ton amen

'ogique Drn '"épublicaine, doit être bien comprise dans saP'̂ - Quand Durkheim dit, de façon provocante, « ntie

LVí'a//ííí'oH péiidgoguine e"
taifp ^^^^ignem ' ^"rnpromis entre deux tendances contra i •CJ' ̂ -<̂ndaire établi par les Jésuites au xvi.̂  siècle sur une Utu

2 de ^ ^ystèmc d'cnseignemcnt priniaire établi au xyiii s ^3" Rousseau et Pestoiazzi, d'apres des metbodes su.nnf.qu
^Pirltu^p- D Ta'.'"";"'"- P- -■ ' n nnuvoir également
^^talp puis. ' " forces spirituelles, il n y n qu u p regiesl̂̂s. .. Puisse ag,r. Ce pouvoir spirituel, c'est 1'autorité mherente aux B
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clivinité que lâŝ' '' "̂hoisir. Je ne vois, pour ma part, clans la
ne veut pas '̂ '"̂ nsfiguree er pensée symboliqLienicnr » , ̂
remplaceraitune'̂ "̂  ̂  socicté rcmplace Dieu, comme une idole enson dieu est in '' qi-ie la relation ciu croyant a
tnerne que le prêtrp"̂ ^ telation de Téleve à sa société. Et e
même le maitre laV entre le croyant et son dieu, de
laícité n'est donr '"̂ ^̂ rmédiaire entre Pélève et la socicté'. La
tance par une autrê  E)urkheim le remplacement d'une su s
"omologie de rei-iri,̂  these de Ia sécularisation, mais nne
t̂Jccupation sur de Hans Blumenberg appelletait nne

Pourquoi Ia Problèmes d'anciennes fonctions •mutant de réalité dans 1̂  t" ̂ ociologue est de inontrer qti'il y ̂
l', à Ia société í ' Dieu que dans cejlea ucinations mais des t|ue ces relations ne sont pas de
formelles. L^éducaLn n'' a ' Tv

etudier dans ses mod ̂ bstraite, mais une réalite
« de Ia sac —^ d'action concretes. L'éducatiom

''̂ "dividu qui, litféralemen ,
a été fait le mettant c'est-à-dire de son eXi

naorale Pensé en deho /̂ PPW avec 1'ensemble de ce q
' ^ " "na issances" 'ne seV" ' ' Jgs
T'' individ s^lle serait n de transmettre a' Physi' ' P°« les transi ' '""''"«'on - mais qu'ellePPŷ -qnes et mentaler man.èrl d'etre, a

p C f - É n » > / « P n .

«■«i íe "°m d̂ rŷ  P"°l°du prti' 139̂ . P-6S -" Ce q"i
"lèrne q? J'^^gane 'aíc *' croil^'f idée qu'il a de sa
" i t í r a l e s d S ' a n d e n ^ v o i r ' ' ' p r o c h e à e3 ct í?" ;"terp,tf;«onne que chose de ce sent.mcnr. Lui

p // ̂on dieu, iq- '̂ .í̂ p̂asse : c'est b sociétc. D-''e' t-« C ;̂. '' ''mterprète des grandes idées
"'oder̂ es. p̂ îs, Gallimard, 2000.
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L education morale, entre Icttrcs ct sciences

Dne telle definition de 1'éducation pose au moins deux problè-
que Durkheim n'evite pas. Tout d'abord, si réducation vise à

J » Péieve dans la société, n'est-elle pas un gouvernement
opinion, relative à Tétat d'une société particulière, et non une

f ̂ '̂ t̂ion à Ia vériré, qui vaut en dehors de toutes conditions socia-^ D autre part, certe education n'est-elle pas un gouvernement
" niaitres-penseurs », imposant aux élèves des contraintes aux

qtielles lis sont incapablcs de résister par eux-memes, et qui rume-
/"ent leur autonomie ? Ces deux objections reviennent à voir dans

sociologie un reiativisme, incapable dorienter 1'élève vers un■ Or Durkheim montre au contraire que la sociologie est un
qJP̂ -̂ P̂ititualisme.', une science de Pideal, qui montre dansconditions concretes apparait et se développe I idea .
I'eU ainsi à la premiere objection. L'educateur ne met pas
mov7 ""1 'ivec la société telle qu'elle est. qu'd connaitrait an
sociéK ou de sa simple experience, mais
L-ansn̂HPelle doit étre, avec Pidéal de la société relqu il in ̂est en generations précédentes. Aiitrement dir, e
^̂ tion íiociéré de son temps parce qu il a reçû  esim idéal qui dépasse toute société ̂ n̂nee : an U
tenips ' Rousseau sont les veritables éducateurs

socipf̂ 'î  reçoivent les uns des autrcs un idea qm
qn'-̂  c ̂ emps, bien qu'il vienne de la société , et c eviolence à leur temps\ On pent ainsi comprei
. )" social chez Durkheim comme une contrain ̂

contraint les individus parce qu i es an.

^ '̂̂ '̂ -ellealors sur la deuxième objection, ̂'■"3e telle violence ? Durkheim corpo-
qu'il̂ ^̂ f longuemenr le problème de la P""' \ ; d■' au profit d'une humiliation doucementcalculee

* * Cf ̂

^ 'hid Sociolngie et phiiosophie, op. i P-L Cf t"'?- P- 94 : .< A...!..:, .L r.nin. rout eii le tiC f . P . 9 4
òocíolngie ei philosoptne, op. i"-» k- ,._j,nsnnt.

*̂ 1 u ■ " devançair son temps rout ̂^ eim, L'éducation morale, op. cit., p- 1̂
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compare la re!
a cell, enrre .n people

tíéfinit I'ed i] imnosp' à ccllc cnnv iin hypn^- le " a c(•-r pourqooi .1
des homm ce qui par les gcnérnrions adu''

parce Qu" °o de ia'\er'̂ '"̂ ''"''''' 'elarion é,ynlirnires
constitutive n .f'̂ cation sWr ■ liommes .iiix clioses-nous décour ' "^"it être mn Y eonditiotis d'iiiegal'fc
"'"tòtlier; f ̂  "Otre CuTs ' " Moe .Ku,s devions
'■ ' " " « t i o n n o t . s a v o n s
^cçoitpassj ^ fransmisgi .i' pouvoir. « 'DireqL"^
P-P̂ "lletnent û '̂doalcomtie": dire c,t,e i'el̂ ve
^ eve un iĵ jjj P°Ur Durkhei,j, '̂ ""̂ '"ainte e.xtcrieure .'
d?-' le utàííP̂ eoe que |.k ̂  "̂ aitre peu,- appre.idre a

donn'̂  ine Por"'̂  ̂  '̂ '•"in par liii-mêine. e^montr":"' vers t,„ ideal qtril desire
chem '"ipose ̂ '̂'"«tion np'̂  ''"eindre\ C'est pourqo'"
règle l '!?̂ uuv'ent iy"f̂ n.tdésire'f mais sur i'arra

o - i ' w ; . c ; s r p ^ u « , u a . -
règieTrl"' "̂ uuvetnei désire'í ̂ «cr.eure, mais sur i'arta-o®ee ;"'Çbut3;7'P®c|eq,,, ,/u v , L'education es''g'e est déià '̂ 'Pllne) et 7 i'eleve jusqu'a la
a.. '■ Cf. s ín crT""̂  cluns le cccur de Telève
se'a?'^idus, nía" ' ' «T forme d'un dés'^
, , I . C f t ^ ' e s e n t e e n r r r l e c c e u r d e I ' e i e v -
se'a?'^ idus, nia" ' ' «T forme d'un dés'^

nae d.,s ....

Í r - . ^ ^ U p f U u n p . i e D r r s ^ . " ' < ^ n i e s . • >

"■ t b i } - q u e l ^ e n f u n t .■
nl Cf. É ?; ''""•"0» „ "8"^ ^ eelle oú se trouve natu-:■ We """UreWi:- " fort an';, '''C f . É h e / ^ " ^ ' o g u e às f a i r e i t n ,

' à le, ^bre eUb'^^'On CrS H nation. (-) f ^ ^
^ ' ^ e r . c i r c o n s t a n c e s o ü® communs, à en dégager
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(c est le sens de I'arracheinent). Si, considérée de l'exrérieur, sous le
ĉgard du sociologuc, la sociéré apparait comme une contrainte àe 1 individu doit se souniettre, considérée de rintérieur,

élè'̂ '̂̂T»-̂^ I'cducareur, die apparair comme une puissance qui
source -̂ ti-dcssus de lui-mèmc, c'est-à-dlre comme unede lui qi-d fair passer rindividu à une puissance supérieure
le ^ done la en puissance dans Téleve avant que

Dire''̂quel il'tend '̂ 'de I enfant à réaliser un ideal moral vers
psychoioiP'̂  P*̂ ' Iiii-nièiiie, c'esi depasser Popposuion cutrc

Ĵ oncevoir i'esitif̂  V cgalement faiisses, qui coiukusent à
S-aftd 'T-'":tralre r!' ̂ u,' I.totidiri '"̂ '̂ -̂ '̂"̂ luumont, scir ctmmtcser cett 'lue I'iducnion ' ugir d. t.m-oii m bi-

'"'Want'7PP"-''f'"u facticc"'."' ' r ""'' Í'"
''intérie, . 80" dbbir ■ ct iacquis pour dtudicr
l^'^Oorp ' duquel i| c',,.' milieu de \-ie singuiier, à^es. p-j^'^^t-à-dire d.' déteniiiiiarions qui lui soiu
ks or'̂  nt. P'̂ 'dispositions, des iialntudes. des tendan-
et ^ers n '"P"- ' 'cs habitudes de Penfanr, ei i
^^^ür ""cction qu'ellcs preniient par elles-mènies,de ]í ̂  cme].jj. j,̂  ,/̂ '"'cntation. l/hahitude est ce qui prepare

c'est-a-dirc aussi ce qui permet
for}̂ '̂ d .' ̂ ducateur ait de I'emprise sur Pesprit de'iUoi p ̂ ^̂ dance donne une prise à certe action sous
^Or̂ ç^̂ Prise du action pent prolonger. C'est pour-

l e v i o l e n c e , m a i s s e u l e m e n t u n
^̂ PeriQ̂ i*"""̂  a de w de Pélève sur ses propres actions :

n'esr pas an nom de sa
^ de sa participation à I'ideal à un

1^7 s°n" f'""" point le plus clevc qui'I He Sn̂  "̂ '̂plles se nuî  nous, les réaliser aussi complètemenr
y unes aux autres, nVst-ce pas un ideal au-'«voir d autre ? >.

i s < r



. • colai) c, pciin̂ <̂ o-̂ iĉ  cl politique

"iveaux Srentsi i sc situ.nt à dcuN
deux à un réuim t-̂ ndantc vers i aléal, mais ils participentCette psychologie desT"?' '■''̂ ■passe.

qui consriruL' le s<)iis-b:ii>senienr
^«Mitifique. ̂ 'miennc, met alors eii Lpiestion son snimf

— ^ p s y c h o i o g j , ' s s o e p a s s e .qui consriruL' le s<)iis-b:ii>senienr
^«Mitifique. ^ met alors en Lpiestion son starut" ances dans I esnrir t̂ xiste coinnic iJcnl sous la tonnt̂
"nechoseextérieureàV • la societd nVst pasans les Règfe la definition cpi'il en dom«
con '^°nsidétés com ^aits soL-ians doi
«t nl une . r " » - '"ais cpi'elle doit etre
'■affect[°7®'"' d'lm désir '̂ f"tale », dont le mode d'existencc

Péducar-̂ '"''''̂ "̂r ''""■kheimien éeiaire la d'®'fique J°" '""cale. Pg^. sciences et lettres da"^
'̂ 'cst-à-H-̂ '̂ ^ doit mpr7 ̂ f""' ''education doit être scien"lui des cr''"'̂ " '̂̂ 0'tluifv ™ntact avec les choses.
'̂ °'"menr '■ésistent ''"'"prendre qu'il y a à I'exteriein' d■"ent des!!i'''"̂  ' ''̂ '"■"nomiê â - ' e'est pourqiioi elle
Routes I à se so "^'^seigne, dans les lois dii^^PPort ̂ ont Rociar" '
^ignifiante L sunéri^^ mettent I'eleve e^̂ p̂Uste dp ""'sque Hp̂  ̂  'Jont la société est la pb'

de s'en tenir à une visî ^̂
à I'ind̂ jla'est U sociiî "̂ '̂  "'"'actère spécifique de cetK
«paírá'",' "ne c?- est b.en une chose exte-

'̂̂ Précisénient J à 10?%^ il participe : elle estpeut s'a, ̂  "^^^P^endrp difficulte de la sociolog"'"'"e Une réaÜK^^ î̂ t̂ par qui est fait par les in '
'es Sciences ̂  ̂ '"'̂ "eure et r à eux et leur apparaitr

sa '""h et non'H"'''̂ '"nnies Or, pour représente>m.?"' ""mmri u- à k 1"'""'='' procèdent des partiesI'hisr""- P°"tquoi ce sont desou la psychoUtg.e qui peuvent
® participent à un tout qui leur est
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Poui-tant exrcricur, coinme les organes appartiennent à un corps
dans lequel ils exercent une fonction séparée.

En posanr ainsi une dichoromie à Tinterieur des sciences, Dur
neirn revienr sur la separation cartesieniie entre quantités et qua i-

Selon Ourklu-ini, les sciences sonr encore trop cartésiennes, elles
Pîocèdenr toujours par quantités séparées dans une étendue geome■̂"ique ; la sociologie, si elle veur devenir une science, doit etre
f̂ '̂ifraire une science des qualites sensibles, ce que Descartes appe-
'7 qualites secondes. Aussi doit-elle rivaliser avec les letaesqu'avec les sciences marhcmatiques. La discipline que \
ôniouvoir la sociologie doit moins ressembler à une rege geoqiLà une qualiré de vie ; elle doir moins régler 1"̂
P ;;̂ n̂eur qukutachcr ies ccurs à ia vie sociale Dir queest morale, en effet, ce ivest pas seulement dire q

I'egles, c'est dire qu'eiie fair aimer la
quV̂  done etre une science de cette chose tres cson?' le dégoút - de la vie sociale, e'est-a-d.r

odeiirs et saveurs à travers le^que s
dénl comme quelque chose qui nous p « ^^^pnt la
« « i f .■ ! « « 1 l « « « " « " i "doit être obéie, parce qirelle a la rigueur des lois.

a - r a t d - e s p n , . s i m p l . 3 .
en n "l'.'""' "I" seul est reel, dans le monde, qu' Pĵ . j-yn seul regard etfnire d',, prnpriétés que la raison puisse s en ^ avo

c' ̂  " '̂̂ "ses m" representation lumincuse ana j' est vraiment r ifilr ''Cr?r'̂ '̂̂ l"--h--) Ainsi,dir-on,danslecorps (, saveur, dej.do etc o qualites si complexes j confuses,'h?' • r données que dans des pour vo rjes1- ) E ̂ Pparences dues à ce que nous ̂  g été, dans es
cette attitude est celle dont ggjon. "

■■̂Présentant le plus illustre et la plus haute exp
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ont la snWT '̂̂ i société doit erre aimée, parce qu'ellesen contact' ̂ tî achements humains'. La science met I'enfant
contact avp̂T*̂  choses extérieures, les lertres mettenr I'enfant enune sorte sentiments intérieurs. Durklieim en appelle ainsi à
■ '̂apolicarir»^ 1 élargi » qui inclut dans son domaineLa fí̂ duL" les qualités sen.ibles,
problème nni ̂  education morale » pointe done vers nn
tourne vers statut memc de la sociologie lorsqu'elle se
d'elle-meme annr ̂  Education : est-elle une science sureuiinées dans'la ̂  PÓdagogie des lois qu'elle aurait deter-

oriente vers transparente du social, on est-elle un? Durkheim tendances de façon obs-
'^^corie pratique ^'sant qu'elle est une
u^cnt le problèmp n ^^Ptossion ne fait que designer autre-
^u te l l ec tue l l e » t i n cou rs su r « L ' éduca t i onPublié: c'est done qup V" satisfait et il n'a jamais étéu fait de la spécifírif/a ""f. sur « L'education morale >')
nieme de la socíoIopíp " ̂ lualificatif « morale », se joue le statut
ĉientifique ç g , entre théorie et pratique, entre discours

ce point ceontexte immédiat celnîI ̂urkheim peut alors être dégagé de son
la ties Jésuite. n ""̂ ""Pl̂ trement de 1'éducation littéraire
les ralT replace dan? education scieiitifique dirigée p t̂
apparri!!"' '"̂ ê socÍoIopíp 1" P't)blème plus général concernaUtS?r " • ~™nS" PP F,.PC,. DurkWWsiècle sont d 'k questions de notre présenL' debattues et réouvertes. Auguste Comte
l'édücat[Q^ P- 193 .

i groupes, but uitimc
soit représcnration quclconque-

" Septentrion v moment 1900 en' V.lleneuve d'Ascq, 2004.
188

P̂rès 1"',"̂ t''ne abandonné route reference aux sciences lorsque,Ia lî - tlu Cours de philosophic positive, il s'était tourné vers
f̂fectif ̂ r̂'.'̂^ P<Hir résoudre le problème de Ia morale et du ciment
''̂ ypotl'"̂ -̂̂  ̂ "cièrés. Levi-Straus;>, bieii qu'il refusât chez DurkheimÔn anr/̂ ''̂  t' "-le Leffervescence collective, concevait route

Pélaborarion d'une « logique des qualités
sociétéŝ  ' ''-'tionne leur gout et leur saveur aux mytbes des

sociologie française voir ainsi sa voca-
'̂ óducati/*̂ ' rejoLiée lorsqu'elle se tourne vers la question de
Ôcialeg clécoinrant alors Ia nature subjective des relations
C'estTi ̂  o ótudiair jusqifalors objectivement.rnís e ti's e príncipe inème d'une sociologie de Péducation qui

Çíre upç . tjuesrion. Peut-ètre Ia sociologie a-r-elle d'abord vouiu
princin ̂ ŝophie de Péducation, au sens oíi elle a voulu trouver

s cie Pédu cation, alors qu'elle est plutôt une""falise Lor̂ ^ » c'onditions dans lesquelles ce principe agir et se
Premièrê ^ c-oniprend cela. Ia sociologie, passant des quali-c Prétendr qualités secondes, des concepts aux affects, cesse

nk̂  sorte de cuie nouvelle philosophie premiere : elle devíent
'̂usopfj-̂  P'̂ 'losopbie seconde, ce qui est le statut propre à une
c^'''tique d'etre une philosophie secondaire, estP̂hie preĵĵ^ '"Ĉcit discours théorique se présenrant comme philo-



Vertus intellectuelles
et cul ture scolaire

M i c h e l L f . D u ' ^ '

I N T R O D U C T I O N

qu'il ̂  t.]ue voici s'appuie siir deux idées. La premièie est
''̂ cole parler de vertus intellectuelles ; la seconde est que
^^'les """L le moins, doit cliercher à deve oppei
j''̂ ercliç uiême temps les requiert. Dans ce qui suit, je
^ P''̂ /"ticulièremenr à me situer par rapport à tout ce qu
9̂  ̂ u'il ̂ '̂ ''í̂ sophique a pu produire sur la question esde 1̂  par « veitu mtellectuelle « dans ie con ex
"̂ ^̂ Iques qui s'ouvre apparaitra clairement au traver

ici qui vont suivre. Disons simplement quP̂^ « vertii ▶> une disposition permanente a pro u
/ ̂ t̂ce « en un sens quelconque, pour bons.T' que I'emploi de I'express.on '̂ ertusĴ J^ "«u "'-t pas frequent. Cela, toutefo.̂  ne d̂iià ̂  car on s'aperço.t quMI est constammen ̂«Jê'̂ t'ons etr programmes scolaires et rigou-^ ̂  appreciations des professeurs : « Soyez p

Strasbourg II.
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'■ ■', « Poursuivez I'effort r „ p,

■Dien entendu, les vertus n.iP l' ' " travail df bonne ioi
ectuelles en un sens exclusif o " ti'evoqner ne sonr pas intel-

tjues, mais aussi pn P^t't crre rigoureux en niarhéman-
/ail

ques, mais aussi en affairp^ • t̂ tre rigourenx en niarhémao-
intellecruel, mais aussi en n r" bonnêre dans le travaileffort pour poursuivre une rerU constant dans

En ce que i'.nn lursqu'on court leaans une double relation ^^ttus intellectuelles » entre
Parlui et, en même temnQ ̂  scolaire : elles sont exigées
nombre de ses fínalítés P ̂ ^̂ |̂ oppemenr pent etre compte an
certaines disciplines devi" ̂  ̂  'iiênie souvent été déFendue qne
contribuem au dévelnnnr"*̂  cnseignées aurant parce qu'elles
elles-mèmes. Ainsi entend-!i^''"^ que pour
Ĵ athématiques, la nhilncn k"' exemple, dire ici ou la que les

rigoureux. La nhrasp encore le latin) apprennetit àttiaticale : la forme en attt, ̂ Ppelle une observation grarn-nne disposition permanent m"" P ôpos porte sur
'̂"°n à être rigoure^ ' trnnsmettre (la dispO'

scolV̂ °̂'̂  forcémenr̂ "'̂  ̂  capacité à 1'être, que quelqu'nn
dp„ sent animés r,^ i ^ ''exercer'. Les programmes
de référence à ^ P^cciser ce que I'on attendet cehr ^ l'éiève doit être capaydi^
dont ii' intellectiipll le registre des capacites
vuecom^ '̂̂  ^""^querTimem- notion d'esprit
pos i t ioncan; , ê t re a l te rnat iven ienrpermanente à ie f ̂  cntiquer) et Line vertu (une dis

1 . J ' e m p r u n t e c i ' e c o l e ) ' -
perm;f"P- '̂°Pwr"repr 'T'' '"«inĝe apprendre à (to leach tojpouT! '*'= P̂ y" s« H "" «empie H t'T̂ " ''̂ '''•eatioa, Paris, Klincksiecl-.Çairon?"'r°-'cq^t™ pout avoir acquis la capacur

anient les motivations d'un

idre

Lorsqu'on saldesge"®

192
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Cecette a demande une analyse. Disons pour le moment que^ ct aussî'̂*̂''-''̂ -̂ '̂ constirtie im aspect d'lme difficulté plus générale
dc I'in d une reticence - à penser la dimensf'̂ " .-.rirmorivp
mettre scolaire. Or il est normal que l'éc(bien ent"̂  des modes de pensée chez ceux qui iu
don^ cet te mise en p lace doi t respecter cer

plus générale
imens ion no rma t i ve

ecole cherche à
i sont confiés.W 4 V V | U 1 I V 4 I O V ^ A I W

ind ■ niise en place doit respecter certaines restric-
^̂ enipiç 'c concept mème d'enseignement. Ainsi par

ce ĉ onvient-il pas d'exposer, dans le cadre d'un enseigne-
ĉvanche P t̂rle de íaçon unilatérale, ce dernier trait étant, en

ciit' de ce qifon appelle •< endoctrinement »'. Lors-
^açon '̂ niencr des sujets à penser de façon rigoureuse, ou
place etc., on formule une des finalités d'une telle mise
''̂ tégj-ç " declare ainsi vouloir leur faire intérioriser durablement

•̂̂ nduitç ■ ̂  démarches de pensée des habitudes, une ligne devise a 'cctuelle-. 11 s'agit done la d'une demarche normative^ nnplicitemenr, à faire adopter certains standards
Pensée contrepartie, que les intéressés conduisent leur
Ijiodes comment. Aussi Tidée de mettre en place des^ 'a seuiê "̂̂ ^̂  constiruc-t-elle iine finalité qui s'accommode mal
y '■̂Pacite ŷ "̂̂ 'dération d'un concept non normatif comme celui de

pç de « compétence » (même si développer une compe-
^̂ seig,-̂  ̂ ^̂ ^̂ ĉment constituer aussi, dans tel ou tel contexteun objectif acceptable)'. Pour vaincre la réticence

Pefy, 'es
îonà vo7rT"'ŷ ' d qu'on rende homniíige à une é-sposmon

Une v du point de vue d'autriii. On peut considérer cettene ia elle est pour partie égnlement une verru udleĉ
1 pâ  ̂  certaines choses ne peuvent être ni comprises, ni anticip

^^ntev Hn ̂  cer exemple à Israel ,Scheff]er (ibid.)- ̂  _ ,
''̂ eicu'- " en « intérioriser: ne présente ricn de ''ie" ."'f®;™3 ' ,"•. lorsqu'on d.t de-quelqu'un qu'il a « mtenor.se un

?̂n.pétence n'est pas normative est f-quemment mal comprî̂ ^̂
ceci n norme est polysémique. Une ji.g de réaiiser
diose M s^voir portant sur la m ^g^d possiblef'"il d'unV^'^ -"lament que la normative" heureux hasard. En revanche une competence « es: p
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pcdn^o^ii'< c( politique

I «plicitation d̂ces if?'""' '■' Pi-̂-inidrc L-rnpc est cic meiier àet de ce i ?'"" (coinpdrencc. vertu intelleC"
V n"; un iin'•■""■ '"«"'-"c-.u mclu.r, (."csr cc que nou
'="dronsà|'idéeniême 7" •̂ ucond temps nous e"" lOürnées, <J<-' 'u eultiire scol;tire qui fuit'

'-THUnCTU,,,,, ,,

point ^^Pliciter d'im " poiute à i'ocaision. S''es mi? ^""out 'J'ff-'ences.. En tappelun^
dernier f" "^ '̂ui snér"? employé spontanément p'
chologie'̂ '̂' "̂ Ŝ uient constir!̂ ' c'terclieurs en education-"lent de réclaî  emprtints, en particulier a la
Savant soi les ma? "" examen séparé. Je iaisse ^8'

três bf "/""""le d'une Peuvent reprendre le vocabu asa L" ̂ ""ipétencls f7"~enr, on d.sttngue "
i^eonnaitre „ " " élève n„> i ^^^ '̂lologique et morale- -
■^^ractérisatin "^""^Pétences I on disdngu
■"econnaitre " " '̂ '"n élève n ' i '̂ ® '̂̂ 'i°'e)gique et morale- -de c! 7 dtspostttor ̂ " '' '"".tant : c'est à la fo'» ' '"̂"dmons dtff.ei7s '/«°"ip''r des efforts wtdkctf
e n c e c i I ' e x e r c i c e d e c e t t e d e r

- S i . " ' e i l c n , c t a i n
chauffa„ '"'ncJinar ^Ppareilq -i^ ^^sardons un paralièlc av■"■^n sur la ''^'ectricit^ pi '^"'"able qu'un i'existence df ccs "ou non. de savoi^^T ou pcur avoir

'̂ ^sêptSis^sx:" '■ '■ ->«...«■ - "S- Sir - "Í sr,t£=s.síí'

V e r t ^ i n t c II cc t u c 11 c< ct culture scolnire
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porte 'ooable. Cesr entin forniuler une appréciatíon qui ne
ét '̂ '•P̂ ^̂ ô -ifiquenient sur la reussire (puisqu'on peut echouer

'̂ sitrê r'̂  ̂ '̂'̂ -"ritanr)'. L'entendemenr professora! sair aussi recon-U niej dans lesquels une vertu inrellectuelle est acquise, dans
rend en principe le comporremenr de 1 intéressé

tanceŝ  ̂ "̂ rtain point anricipable, dii moins lorsque des circons-
qu'il Ç. ̂ PP'"̂ Priees se présenreiu (on peut, par exemple, prcvoir
'ors <Je à inanifester durablemenr la rigueiir qu il a révélé

txercices). C'est dans de relies circonsrances que

On I'tnseignemenr se manifeste.
^«fo/V ̂ ^nipris qtrun élève pent disposer d'une competence et
^Pcunê a ̂ "'̂ b'ser un rexre de façon critique et n'avoir
9u'il '̂ position (ni éventuellement aucun gout) à le faire lors-
é̂moipn De même, si trouver des hyporhèses nouvelles

P^̂ rtire'r" avoir le courage - on la Constance requis'es ■' les consequences dc cdks-d et contribuer ainsi a
''autre, ̂ ôstitue plutôr une vertu, et on pent avoir 1 un sansé̂néralement, que quelqirun sache conunent il taut s y
^''9ue ^ dispose done d'une competence) "d suivra la ligne de conduite qui consiste à faire ̂  , c

cjgff ^ ^'tre auqiiel ie terme mcrite » apparnent
PQs Morale Evaluations inrellectiielles et morales. L j. peut'a di CP terme considere. Un étudiant reellement me ' |

renvoie aussi à sa valeur
mora! est, en ce cas, prépondérante. à

lois il i^getTip exactcment désigner chez lui une \crru, „.,„^es • toute-
i P r̂aif diffj7|̂ 7 "" riombre de ses conduites et attitu ̂  differen-

'"tellecV qualifier ainsi un élève sans renvoyer imp ici
tn^^.^^aux '-"""O'ibuent, précisément, à son [émoigneP^Ut Ue con '"rcllectuelles propremeiit dires, saluer 'a "jigu , g ĵet

1̂?;: ''"'ir kZT' apprécation n,orale, mème ̂  .fj™ Jnlrtre s«Ca 'udissni rigoLireux. En revanche, '''P'"'"t/prcffetàUfois
à voir intellectuelle et morale : celle-ci pat i^^ut Ic

Peur - trompé, capacité qui n est pas p dispositionde rê pérer̂ ses propres J..,, de
'^tior^ ce qui explique le double aspect.
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»r.si's,-;:".- n,..» „„.. .V N,_ _ « s c n s - t i ( n i < v \ - i t < 1 1 1 u i n ' . ^ rP e u r ê r r A ' - V ' a v o n s v i i , q u
neurr. ̂ '̂""quemcnr cr, plus .ucnoralcmcnr. non-u.-"
I'idpp V P"'-^i'qi'oi certL* norion csr niisc cri avaiir par je
I'ensei morale ct, plus hirüenicnr, iiorni'i"I .gnement gênc aux enrournurcs. ' , „ Jes
conce^ I"?"'""me conr "'"Siqucs implicircs dans Ic discours pine
différen/"'̂ '̂ '̂̂  "Ppose les vcrtiis cr les coinp'-*̂ '-'"''
que telle^ intellectuelles ne peuvcnt pns.d'enseit; d'enseigne.nent, .nème si uerrnuis ̂dit la «P"tés, on Pa vu, les développer'- Aut
lités one P intellectuel sont d
objets HV '̂ "uner à Penseignenient, niais ce ne u"
enseienern '"evanche, on peur donner pour o '
Ser ef developpement d'une competencê  On peû  ̂  ̂ ,̂ c-
quisition ̂ 'onner le développement et ensuite en gji ef
exposer la'" '« Performances du sujet. On pent

II V í» ^ oeuvre au moyen d'une descriprion- .
beaucouD H^h'" justification visible à Paccentdes élèves • Pedagogiques, sur les compétences aAleves . .1 est plus facile de programmer et de controle'

I] Ce point est prédsé ensuite. ,
manière équivaleme ̂  «competence» et « capacite » sont crnp̂« capacite » lineuistioup̂ n P t̂ler indifféremment de «
nient décelable à tnu ' '̂ ^Pacité n'est jamais directement observab e, , es '
«rtes, employé dans le^nn! qu'elle autorise. Le mot « cap'
officials, mais celui dp ̂  Pcdagogiques et dans un certain nom t sigf'.̂ 'ycanon plus circonscrite ^ acquis une place preponderante et paC'r"'-t pas une c^rncnon^ """- -"n/nétí^'f
niotivations d'autrui du\sJ rr. ̂ ffet, à dire que la capacite a P defnier terme en est venu en grosT^d'"̂ Proprement parlar, une k
Peut être échelonnée selon J - <̂«»gner, parmi les capacités, celles dont 1E" revanche, les vofer̂ " «."".fiée a u moyen de contrôles pÔ ,j,n,e
est acquise sont beaucoun r>l .f«- î ™quée dans la parenthese P ĵ plr
pour s'assurer de sa rfXé. " " "'y " P"'

1 9 6
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r̂equisition. Maintenmit, comment .i/iprcnd-t-on u être rigoureiix
°u à acquérir les babitudes et les normes de la pensée critique .
Comment s'y exerce-t-on ? Sfirement pas, pour I'essentiel, suite ades mjonctions. II huit evoquer ici diftereiits elements dithciles ae ucider entièrement, fréquemment pen visibles et rebelles a a pro
g/ammation en étapes fixes. II Faiit parler de la manière d etre de
etiseignaut, de sa faî on d'agir, du rttle dcs exemples (et a tore ui qu'il constitue), de la fonction de différents
mportance de certaines indications données qui peuvent ,

^̂«es et ponctuelles, etc. L-obsetvation de l'éducation f m.l.ak̂eoiTime celle des pratiques scolaites nous , .ijuPq̂e ce que les enfants, comme les élèves, teptennent de adu
utanifeste de façon diffetée, souven. d'une q;'

des occasions singuliètes. D»'" "
ce nous est ofterre d'entrevoir ce qm
ialo?'-''̂ "f de nous. C'est dire route
Hable' ponctuation, jamais un sens,

I r cours duquel ceiix que nous eduqu ̂
surrjr' éveillant en nous un double seiitiincet de famiÜarité. \/inrcel Gauchet

mentrrlf̂ -̂ ment' la particulanté de la Car elleest est « (...) à la fois individueile et pers ̂ ^gagerait
P̂ '̂̂ etnnelle. Non pas au sens ° |g ĵ ystérieux

Personnes, mais au sens oil elle 1°"̂  ̂ ous con-
^'■^nte ressort de la presence. Le p en - autriii,Penraci P'"«digieuse enigme de la sensibilite li ̂

Pro la communication dans la ^ être large-
^^nt parle »'. Tous ces points deman rapi^^e sug-
Bère comi PP^^ fouillés. Mais ce passage en nstitue unela transmission de vertus mtellectue |e■! est difficile de recenser les "̂ «̂ 'joVroclamer rigou-de philosophie qui se plaisait à s'autopro

L C f n . ■ B a y a r d , 2 0 0 2 , P -
une philosophie politique de I édticiitiou,

197
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rcux f « Í0 C]]ic I,»-. 1
tout et pour rout tigoureux •> ), ce qui suscirair en
""igoureux queca couloirs ( " Si tu es ausside repérer un point im ^ pernier routefois
se démontre, mais j ''igueur se inontre. Un rhéorème
"centre. ^ ^'goeur dcmandee pour It' déniontrer se

• t p c r e r u n n n í n r ■ y . l . t n i L c c i o

s e d é m o n t r e , m a i s i . i i k _
"centre. ^'goeur dcmandee pour Ic déniontrer se

nnent d'etre décrimt ̂ ertus intellectuelles, relies qu'elles
qu'Aristote annpM dans certains cas da vantage

ianoétiques >. vertus éthiques que des vertus dites

îennent d'etre décrites " vertus inteiiectuelJes, relies qu cide ce qu'Aristote annpM dans certains cas davantâ -
dianoétiques » ítprm ̂ 'ertus éthiques que des vertus dites")'. On se rappelle en traduit parfois par « intellectuel-
vertus qui, à I'imao- ̂ i"istote haptisait « dianoétiques

f de I'inteiligence nrfw ̂  Prudence ({yhnmesis), de la sagesse
enseignées et jpc ^^^"dent, à proprement parler, ^§tace aux moeurs nar des vertus éthiques, acquises

pas forcément et I'exercice, lesquelles n'im-
detre-.Semblablement ses yeux I'intelligence de leur raisonrtout s'il est jeune) de" demande pas principalement à Télève

c'est n Ponrquoi il faut être rigoureiix, tii
l u o n I n , d e m a n d e d ' e t r ep̂rendre à 1'être. La même remarque vau-

^onduh^a^ I"̂ í̂'ectuelle' T"' de I'effort de pcn^ée
hofinètP ■ ^ ""^tetéetil " 1'élève adopte la lign^^

On ^ ^^ ° "da i r e qu ' i l sache g i n l
'̂ ettrp A 1^^ ̂ ^siter à traíi- j
t̂reurs d ̂  ̂ 1̂ ^̂  des autrec ̂  tnême façon la disposition à' ^esure 0Ú f conduisant à reconnaítre ses
^ nne et 1 autre se pretent davantage à nn

°̂nnait com2̂'du lî rê Î ê débvertus morales la justice, la
la co^ ^ ^'^omaque, Paris, Lc Livre dc

ne .on. p. .ou.nées un.ue.ê
nous avon l'âm apparaissent comme des ve

nioeurs et I'entramement. Le
port. """ins de. vertu. inrellecrnelles. nu se"'

-Pode d'ncquisition.
198
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qu'on '•-■qnci pent coiiMster à atrirer r.urention ded^ nianm, ^tir Ics ctmsequences qui pourraienr resu/rer
' " q L i e n i e n r ' s i • . ■neiiees de • • . ^errus, [\ir exemple an moyeii J'expe-

^^tion de "hserwition miliie en iaveur d'une stranfi-
sont ie L" de vertu intellectuelle ; certaines de ces vertus

partie ̂  '̂ 'dniuarion J'aurres, plus spécifiques, sent,
^■^elles ne enseignées. Ln resume, les vertus inrellec-

les dis objets d'enseignement, an sens ou Ton pour-
■"̂pre'̂ iuL̂ '̂l h>i"me de propositions il iaut que... >A.elles j\'̂ eiininoíogiĉ  du cardinal Newman, on espere

'Liais réci 1̂ * ̂  nssentiment non point seulement uotion-
. saisij- intd'l sLijets ne se contcntcront pas

'̂ chie pgj. 1 ̂ '"'■̂ '̂ 'llement le bien-tondé, mais auront la volonre
intellet;̂ '̂̂ !! d̂ ê̂riorisation. An sens raihie (iiotionnel) une
SUelle ^ objer dVnseignement, coinme n'irn-

appi"" '̂ds cela ne signifie pas quVile sera ensuire
^^dle '■I'-d ' comprise ; an sens tort (reel)
façon enseignée, mais seulement transmise

On," travel's la participation à des pratiques épis-
inipliquent.

CRISE DE LA CULTURE SCOLAIRE

J'ai
liaut qu^une des sources des problèmes aux-

Sp̂ .̂'̂ '-'ve de p ̂ tinfrontés aujourd'hui tienr à la dithculre ou on
plê '̂ '̂ tpent dimension normative de route education, et
doil '̂ '̂̂ n̂s IT' fducation scolaire. II y a à cet état de fait de multi-
pçj., "̂ n̂t (e(. ̂  ̂ ord, tOLite une partie du discours pédagogique

out de plus en plus de mal à éc lap
^es 'a singularité de ['élève, de son tythme, de ses
PluN'̂ 'ales e. Cela correspond par ailleurs à des tendan-

J ̂ '̂ "'ticratiques » extrêmement fortes. La veisionce discours consiste à présenter I'apprentissage
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comme le fruir d une inreraction entre de tellcs singularités, intcrac-
• - * s c i o n

niaiaenon enrre de telles singuiantes, intcraw

depn̂ T ̂  f mission d'accompagner on d'orchestrer, scion ie
d'etrp ̂  ̂ ŝrrahré qu'on lui concede. Les discours qui vicnncnta e t r e r a p n e l e s n p . . . . . ' I p s

t i o n

oegre de magisrraliré qu'on lui concede. Les discours qui vicnn
enrpnd isposent done pas parriculièrenient ceux qui l̂ S
unp <;in " 1̂  qu enseigner consiste souvent à s'opposer a
emnéThf """ " E"se,gncr, c'est fréquemment
Drenrlrp '' faire, voire de penser telle ou telle chose. Pouf
DédRPnl™' Simple, ,1 est aisé de voir que la fonction
abusfvpf''"̂  contre-exemples est d'iiiterdire les géncralisationsde contrP'̂ ^vent être cnclins. Et la recherche
rigueur formes que peuvent revêtir rant a
qu'on insi pensée critique. Plus généralcmenL l®"̂ ^
sitionde ce r '''̂ « îtude et de I'exercice dans I'acqu''part de d '"t̂ l̂'̂ ctuelles, on est conduit à soulign̂ rl̂mimt lorsn " «sentielle à toute education, et particuhere
L a l g u W h ^ d ^ P i ' " t r ation cognitive général pas le signe d'une
ttiais plutôt aiipl""''"^ vocation philosophique P^ '̂' -f
wtrer dans ll abandonner s'il vent pouv"À cette i , a" épistémiques des adnltes. _
des réformes ̂  'a singularité s'ajoute le fait que yf
objectif, de parvenL^°'" pour effet, ''gtreles aptitudes mn ̂  ajustement entre ce que Ton supp"®
""es. II semble n population d'élèves et les progr

aux éílvP™d,f.er I'apprentissage, ce q̂sur la volontéd̂ Mnp compétences à acquénr ̂ tt
t̂ er les esprits (il r ■ normes intellectuelles et dt"' mesure ne pas simphf.er à outraP^^^^^^niations de P'''^gi"ammes scolaires sent, en genera ,

^ qui combinent plusieurs Iog"l
PlinaircsT'd."""̂ '' «mploHnn'̂  " '̂ "'"•'"ence .. un usage à géométrie disd"
^naWna " discourLâr̂ ?- r'i ™ployée «»'rr celkson inanité, on en est f anti-disciplinairc ne manquerait P ̂  „„of" ̂ °"vent arrivé à une formation hybride : k
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souvent répétée selon laquelle Lécole a, avant tout, une fonc-'on d accLieil et Linusable slogan plaçant « Célève au centre » vent
aans ce sens'.

Nous nous somnies livres ici à ce qirAustin aurair appelé du
y de terrain en philosophie ». Et la phtlosophie consiste sou-à avancer une image centre Lautre. Une méraphore tradition-
^ e de réducation consiste à voir en elle un acre consistant aÇonner I'esprit de Pélève comme Partisan façonne ia glaise et iui
nne la forme souhaitée. Cette méfaphore est, comma toute meta

IVr̂ '̂ P̂ '̂fiellemenr inexacte. Le maitre rencontre à 1 occasion c ezline resistance volontaire que n'offre pas la reire "
cette métaphore rend maximale sa responsâ  i ite.

.̂̂ faphore opposée est biologique : I'espnr de Lenfant, 1
ner^-^ fnourri. Le role du maitre est ^
in'I ̂  ̂  plante qui passe, dans son développement, par es p
;;;̂ ĉtables, une nournture appropnee. Cette
obii ̂  ̂ éjouir à la fois ceux qui sont seiisibles a i ec°̂ees de l'évolution mentale que I'on doit connaitre pour b.enque p"' ellê  et ceux qui souscrivent au discours de la smĝPort- c-ultiver. En tout état de cause, elle fend
pojJ '̂̂ .de I'intervention du maitre, sinon sa rôlepour ma part uiie autre métaphore : celje e

est » s'est alors trouvé marié à J'adjecrif «
"̂̂ iectif aucorise à son tour une lecture forte et disciplines. La pte-

'̂ 'ère Penser que I'interdisciplinarite renforce et . -af̂ os hostile aux dis-
eiplir, "î éalité une version euphéniisée et homéopat iq^voqué plus haut. , , ^^ise au p.ed de h lettre,

Phrn " slogan » car, comme on I'a 'ĵ jaiement vraie. Mais un
sloga ̂  laquelle Pélève est au centre du systeme e mobihsar̂
^u'ij pas être piis littéralement, on doit avoir e j ^ La question n< ;"'f et les pmtiques en réaction .auxquelles ■'J de Lelouch du ; -ture'"voir s'il est vrai ou faux. De ntême, Ŝ gique d'ident.te. Sur
^■o g à n s ' ' ' »■ " ^ T . . d S u b j e a s .en education, voir I. Scheffler, op. cit., chap. . ̂ g,, and Kindre
bondrê  ' de Spencer autrefois. Cf. Essays on EducaDent, 1976, p. 52-54.
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d un enseignanr est de metrre Tesprit dc renfanr sur des rails. Les
rails, on 1 aura compris, sonr Timage des normes, et d'abord des
normes intellectuelles. La responsahilitc du iiiaitre est a la iois
réduite (il n esr pas suppose decider self)n son hLimeur de ce qui est
rigoureux et de ce qui ne Lest pas, ni decider de ce sur quoi 1 élèye
exercera plus tard la rigueur qu'il a acquise) et decisive fpuisqu il
doit installer ces rails dans Lesprit de ceux qui lui sont confies).

Cette image nous invite aussi à effectuer un rapprochement. H y ̂
un lien entre ce qu'on appelle la crise de Lautorité et la difficulte
penser la normativité de Linstitution scolaire. Bien sur, la crise ̂
autoiité affecte toutes sortes de personiies traditionnellement dépu

sitaires d'une autorité, et pas seulement les maitres. Mais il me parait
clair que, pour ce qui concerne Lécole, s'il convicnt de recuscr cer
tains modèles de Lautorité qui ne sont plus susceptibles d'etre accep"
tes (et ne doivent pas Lêtre), à Limage de celui qui se nourrit de i
que esprit de Lélève pourrait être purement et simplement '
1 convicnt aussi d'en introduire d'autres, contre ceux qui
que toute imposition de norme est illégitime. Elucidei' la
vertus intellectuelles me parait aller dans ce sens. Ditc que ■

ere e a apprendre aux élèves à être rigoureux ou critiques a
interessant qu'on ne prétend pas déterminer entièrement d g

crii-i lesquels ils exerceront ensuite leur rigueur ■ ,er,eherche done pas à les façonner, ni à les ̂ "'5̂ ,̂ ''qxrhir
place en eux des dispositions susceptibles d lU

plus div̂s"*̂  favorablement leur manière d'aborder les o V

Troisième partie

Les disciplines
et le choix des normes



Enseigner la littérature ?
Hélène Mer l in-Kajman'^

^̂ pfinp f point la littérature peut-elle faire i'ob)er d un
fuer U 'e français ? JusqiEà quel point peut-eHe
leux ̂  "ormatif ? Ces questions font écho an débat tres i -
P ' ^ b l i c a r l " ' " ^ { ' o p i n i o n l e t t r e e ,Par un Monde du 4 mars 2000', d'une petition ig
^Hant nombre d'universitaires - dont moi-meme
profit d'aiors d' « assassiner la
bon '̂ 'scours en tout genre et des teciiniques e c
sur ans plus tard, 11 est peut-êtte temps de

desQ?̂ĥ^̂• voudrais indiquer quelques pistes^?^^ds n? parait illusoire d'espérer sortir jg [g
dl̂ ^ souvent entre partisans et oppteste ĵ .̂̂ '̂̂Stamnies de français de I'enseignem

. On ^^^titenant entrée en vigueur. , rpformes.^ Crise ^ éternellenient se focaliser sur j^fen-
^̂ tuelle déborde largement le conflic opposant

\j ■

i" " Cerî f " Sorbonne nouvelle, Cercle 17 4 mars 2000.
'̂an -̂ '̂ vais qu'on assassine rue de Crenelle », m̂ ération, «

^■"̂ níire .. précisé mon propre point de vue' ̂ 0 mars 2000.
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seurs de 1'enseignement de Ia (grande) littcTari.re er Ies adeptes de
à I'analvse de tous Ies systènies

í-emionques. J ajourerai qu'à mon sen. no,,. nous inter-ç p m i r T ^ - r , " - i c i i i a I a n a l v s c c i e r o u s l e s s y b i c i . - -
clirp à mon sens, nous dcvríons nous inrer-
maic T aiixquels nous nous trouvons desor
denrp sans une grande perplexiré er une grande prU'ence : il y va d une exigence érhíque. Hr pour ce qui me concerne,
mipn ^ que, compre renu du rrajer inrellecruel qui ^

í expe r i ence éduca r i ve d ' ense i -
nêtempnl^ impossible de réíléchir un peu hon-
d'une ai ^ culture scolaire sans buter d'une faço"
menr sn ̂  façon donr certe crise me (nous) traverse.
nous jp P'"is dedans, comment y participons-nous, q̂
crise si ^ ^ question me parait incontournable. '
autres ^ ^ ~ "^icn ce diagnostic - ce n'est pasconsens. . > seulemenr dans Ia destruction d t
surnrpnn̂  ' ̂  ̂  moment, avec nous-mêmes que notis nO
Du rp-íf "̂ 1 ̂ ^̂ êrant délít de contradiction en rnatière éducati
nombre HV P"""' symptôme le désarroi d'un três gra ̂
ne nas 'I de parents. Ce désarroi est une bousspa eluder, un baromètre à ne pas fausser.
traversê Í̂  ̂  douteux que Ia discipline scolaire « Ic fcançai'Z', ""r- " »• ''■«• p>' '•«" '<■"• «i'"" •"' JCS apparences de répétition sont ici trompeuses -

1'on doit à Charlí^ français » agite les esprits à píirn'" jçnis-
lansue p" fCha'es Bally, ct/s. du

Savatovsky cette « ̂  ̂  Neuchâtel/Paris, 1930). Pour PierreChiss et Christian Pû rh ' paradigme des crises à venir % -f̂ êrS
theme de Ia crise de. l! que « ce qui ne cesse de se répéter au t -
'̂ eologique et culturer?"!':*'-̂ '̂ '' " cr avanr tout le ressassernent ̂  (;eS
remarques me parai.c^ Puissant, en particulier dans I'imnginaire ̂ ^anÇ piie
eonséquence de cff naraH- grande pertinence: le dialogue de ^ detT pour circonscrire de foi'ee de répétition, dont Ü est done ̂
t"vsky, " Avant-propos I '' aujourd'hui (Pierre Boutan et D /,i
J an-Louis Chiss et Chri.r ̂ "̂&"es-ailtiires, n" 118, avril-jum 'jqrid̂ '̂  '
Charles Bally et P̂ iech, « De Pusage de Ia crise en matière Imĝ "-aii français », dans ibid., p. 22'!).
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D abord, si on interrogeait les enseignants de français aujour-
|iui, on s'apercevrait sans doute qu'une fois posées des évidencestrês générales du t>-pe, il faiit faire acquérir aiix élèves une certame

^̂ mitrise de Ia Ianque, ils ne partagent ni Ia même conception des
ms de leur enseignement, ni les mèmes definitions de son objer -

qu est-ce qu'unc langue ? Qu'est-ce qu'iin texte ? Qu'est-ce que Ia
bttérature ?

Mais elle est en crise sous un autre rapport encore. Elle constitua
ûrrune I abrégé et le foyer de Ia crise de Ia culture scolaire, son leu^ départ et d'arrivee si Ton veut, ce qui au fond n est p3s étonnant

Puisque avec cet enseignement quelque chose se décide du rapport a
1̂  P̂tole, au langage. Or, aussi minimal que puisse devenir un jour^ *̂ oncept d'éducation, par e.xemple sous I'influence c t eses
«̂mme celles de Peter Sloterdijk' qui semblent actuellement seduire
p giaiid nombre d'enseignants, il fnut admettre que eP̂ ^ mné (ou du moins, pour ne pas entrer dans es ̂  ̂
^tnes à Ia linguistique, pas immédiatement . jp

,̂ PPrend, done qu'il se transmet. Definir le rapport
sibiTd"'' déjà definir le '"í,nde l(ae connaissanc

A r i s t o t e \

—Mime au langage, c'est déjà débnir le premier coiuu . r

So- ̂ omaaissances et sujet politique, comme tout e ndepuis Anstote\
raí discipline du français me parait en jg Iason encore. Elle est sans doute le lieu névralgique de

scolaire cette fois entendue dans le sens le p " ' ̂  .
y invite une phrase de Ia présentation u co évolu-

tior," n'est pas simplement à ^notre système» récentes, spontanées ou provoquees, de notre sy

"istitnt ̂ '̂•̂ ssion de ce texrc, cf. mon livre, L .' - . . . . - 2 0 0 1 . a c m e l d e 1 ' i n s r r u c T i o n
c iv i

2 íüdéíĉ  Paris, Les Bcllcs Lctrres, 2001. ,p„,enr acniel de I'insrrucrion
■•qup Boillot monrre ici même pnisqu'il prétend^ définir comme une isa ̂  jsationnelie »

^Ui ^ '^'sciplines, est fondé sur une dans I'enseign^"^^"' " ' ^ ^ ' P i m e s , e s t t o n d e s u r u n e

' également sur I argumen a
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SnSm'r' -■ i-e sans doure uneSei [!".
la cSe de h',n! ™ «Pace d'intersection, d'ecliange actif qui attise
tion cultureile evr privée : la produc-
pour trait Hici-' évoquée hier par Pascal Orv. Elle ^«10 y It > u ' ""••'̂ ■"«■■■'soaai de i'ecole. Pas-
éclarrant quTT Exenrple en effer três
que la fait And rl '®" de séparer, aussi résoiumentbale », ettS? "dture de la .< société glo"
cipiines aurair I'liistoire de I'instiriition er des dis-
"ne tel le auronomisée. í i est clair que si
Problematique aujourd'hui plus que

S3

cinema, il publicité donnée à cetre fable p^u"sont mis à lire Hnr̂  grand nombre de lecteurs adultes se
iisent leurs enfantc'̂ ^ et pas seulement pour connaitre ce qn̂
Romanesque est /̂ Rgout personnel. Parallelemenr, la serie^ ctre étudiés en ouvrages susceptible^
pants. Ce phennm^^^^ étudiés par certains enseidc l'enseignemem77' ̂  appréhender un trait sing"'
mgarde eile-même ̂ '̂"̂ "Çms : au cours de français, Pécole s
R^ture qui n'est nro^^ la littérature, une litR^'

^ntrement dit la Tit! Pécole.P û grande exten foí P-'̂ nds ici le terme dans sa' xteneur de itoT entre 1'intérienr
P. Jableinent inédit. cl' d" P°«"ses ces frontières à un deg _
const!!* était autref ■ E®"' 1"̂  corpus des ouvrages cbien qn''̂  d'auteurs morts "" " classique », sirieur deT' ^'°"dère était r'""" ''''' """'"'fjté-
actualit; par I'intp " posee entre intérieur etP n̂ 7rt"'' f̂ °"dère entre p̂ sscJ
'̂ '̂ "ainemp ''étude sr ? de spécularité critiqu'̂  g ̂pas attend., ̂  d'un livre portant sur I'ecolc ̂P^s attendu w ^^^R^ portant sur Pecoi

Harry Potter pour exister (souven
2 0 8
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écheĤ^ ' cducarií>n de Ciargantua), Harry Potter le réalise à une
Cülturel cause de ia inondialisation du marche
m̂pleup'̂''̂ '̂^ pbénoniène conteniporain, également inédit dans sonI3 " cult' cette porosité qui fragilise três vraisemblablenient
'̂'̂ ns ai ̂ c'olaire ». .-Xuiourd'hui, pen d'enfants arrivent à Pécole

iutrodû '̂ *" préalable avec le livre. Ce n'est pas Pécole qui
crèche ̂  Icerure •< lirtéraire mais la famille', la nourrice, ia

'̂ ^R'Rc <-le jeiinesse desrínée aux enfants qui ne
^̂ R" nonfb presente parfois un aspect rrès paradoxal.
'̂ CLirs en 'ivres pour rout petits metrent leurs jeunes lec-
^̂ tii'e der'p̂ '̂ *̂ '̂̂  ̂  discours parodique, ou burlesque, et d'une
R̂Hont dêp'̂ "̂̂^ cducarives. La crise commence peut-être là, en

d'etre, I'cnveloppanr. Elle est même norre nouveau mode
enfâ ' rIc ecs lectures, Péducarion que nous donnons

PRésentarî''̂  ̂  '̂ ôompagne immédiarement de sa critique ou de la7.ones critiques, randis que parallèlement, la
état ̂  bmgne s'accompagne aussi de la transmission de

Jloes, ̂  ̂ cs zones critiques : calembours, devinettes, équívo-
'̂ ĉmnjp'i ̂  R^o Prince de Motordn écrite par Pef en étant, Deûl'̂P'̂ ŝ connu.

^̂ R̂Rioigng '■Rcs récents, qui rencontrent un grand succès sejon le
^̂ '■ion, Oar I lil̂ R̂ ires, illustrent i'importance prise, dans e u
I t i t r de I 'educat ion.
. 'tî Ucturp I '"dique, Comme papa- convoque, pour en renverser
;r" éducatif par excellence, ceiiii qui donne le pare'"■a graL®" ''' Honceau énumère ce qu'il sera ou fera quand" comme papa », mais le texte contraste avec image

et Pfs qu'un grand nombre de parents ou de
' i ^ e n t à d e l a p o m e

2 V='ui Qu'll r Auss, le destinataire visé de cette l.tteratu e de P
Mell- est I'adulte lecteur bien plus que I enfan .'̂ 8) Comtne papa. La Renaissance du livre, 200
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qui met en scène 1'échec de Texemple foiirni par le pcre, lui
tour à tour ridicule, peureux, impuissant.

Conmient élever son papid fournit un cas nerrement plus élaburc
et subtil, plus littéraire. Veritable détournement du livre d'eniblenies,
puisqu à chaque image correspond une coiirte sequence nariari\̂
ecrivant une situation type suivie de la sentence qifelle illustrê

constitue une parodie du discours éducatif et de la l.rtérati.re mora ̂en procedant a son inversion actancielle burlesque. Si I'image reposur la disproportion entre la taille du père et celle du fils,
donne au pere I'allure d'un tyran ou d'un ogre et inscnt la
donnp ^ rapport de force, en revancbe, 1^
ges ann̂" ' ̂  ̂  supérionté intellectuelle, ce que Pexpression deŝ
honte Hn I ^ visage du pèrc reflete la passion 'Cli
que de sur celui du fils se lit la séréni^^que deiautontebien comprise.

« ̂ ç̂on énonce le fondement menie de Téducatioí
sable d'etre inf" f̂ omme il n'est jamais parfait, il est indispUN p!r' de bien Téduciucr.

^ ̂  ̂UUQUÉ EST UN PAPA SANS PROBLUM̂' "
autant que com^ coirmie une leçon d'insolerioc

'a parole d'â t-̂  ̂ ^̂ uonciation de la violence et de I'lHeg'ûvrant une boucĥT \ représente un père hirsute, eca jj
pourtant direction de son fils impavid '̂
Quand mon ̂  comme on tienr une figurine : ̂peux crier plus crie pour obtenir ce qu'il veut, je Im „ qU^

' Peur! » Vexé il' ̂ 'cntends pas. » Ou bien ; « Oh ! qu'csf
ON NE 'CUT JAMAIS SE LAISSER IMPRESSIONNRR

PAR SON PAPA »

h Main Lc s.,
9 T ' ' A Í

sentence, qui J- le changenient de couleur des^ s ecrit en rouge.
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Et le livre se clôr sur un emblènie qui relie I'image du père
ongé sur le canape et cajole par route la famille, fils, dlle, temme
chien, à la situation et à la sentence suivantes ;" Quand mon papa me demande : - hst-ee que ru m'aimes ? •• je hn

• ^ ^ P ^ n d s : . < M u i , . .
UN PAPA IlEURFUX, C:'EST MIKUX "

, l̂ ois, subrepticeinent, la parodie du discours cdncatif et la
cn'" ' education se sonr effacees. Il est en effet diffici e e aire
à id renseinhle forme par I'image, le recir et la senten ,
t situation educative vraisemblable ; à la question « st ce qm aimes? q„el parent répond habituelleinent à son entai
nia lc rendre beureux ? La dernière vignette comn U"
au f:f conseii donné directement, et presque '
au n qu'on pourrait qualifier de mspL' du suiet, pas du Pnnce : comme un monarque abso bje
'®Çon flatté pour que sa tvrannie soit d̂ amorcee.C d'un Hvre qui a en tai: présenté In parole essent.ellesa dimension rhetorique de manipulation • ̂
taut nT lc message commun aux deux ^ jg

détròué (détroné par le fds, ceci P , jj.
Père Dp ̂  - enfant par tel on tel édncatenr. père, mer ,
incap̂^ être aimé du fils : à proportion de sa nulhre,

j'ai essayé de le niontrer dans mon par
"message analogue est ̂  gj exercicesŜcment actuel du français. De nombreux textes

^hcoJr cependant dTm livre três ^ ne sont p-^s^ "̂catifs qui font I'objet dc la satire et de ̂ 1'autorité est
aussi représentés ceux, typ'̂ ĉs de péduqué : « QU'"J

d'eJ^ P^Pa me P^^ht d'une sorte de démagogie Un Pf P''',
lei .^ îcour- dessins, jelui dis toLijours quel, e .-1^:1^ à la television, 1'"̂erd- T- " " mon papa regarde une emission debJêâ^

qii'un D̂ ' i'essaie de savoir pourquoi ça mteje ' . d'un I'vre p^ Petits " maiheureux. . À se demander s'll s agit i
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privilégient la part agonistique du langage, cc qui explique lede la linguistique pragmatique dont le correlat est le privî
accordé dans les exercices écrits á rargumcntation et à In ̂
rique. Le langage est presente comme une arme dont dispose lede 1 énonciation pour imposer ses presupposes à son allocutaire,
toute interlocution dessine done un champ de hataille oii n
mieux parler le premier que le second, mais aussi avoir le
mot et même parler seul et réduire I'autre au silence ou à ̂
de I'acte en vue duquel le locuteur lui parle, plutót que se
recepteur, ou spectateur d'un discours. Le siijet d̂ nvention doaux e eves de seconde à I'occasion du test de français d éva on ̂
nationa e reste à cet égard emhlématique. Une image mettait
ace, ans un laboratoire, un savant qui tenair par la queue on
1'pL^^^! S'- ' iet du discours mven j

arguments, I'animal développe une
itnT f" 'i" ■' par : "Tel est pris qu> f
PourraL " ^ action, done il faiit en être 'j'uO
g r a n d n o m b r T d " ' ' f ' ^ d e c h e f '
cheurs aussi P concepteurs de manuels,
o'auraitdnn ^ même assez p^o ^ ^ fal'

pas entenn" de particulièrement remarquabie s ̂
de son adeptes de cette idée sont Ç

ôelque peu subversif, et s'y attachent done ̂"'̂ st gw'action eotendent en fait par là que ̂
même lorsQiPir ̂ "^ore, qu'il n'est jamais « innocent *'7 ̂ 0'

la communî "̂̂  seulement informer, décrire,
3 dessein les Prendre lui-même pour objet (if/ sOi"

^'^"ocutaire Jakobson), il ne cherche qu'a
L'enseignei-j, ̂  ̂  limiter subrepticeinent sa ̂ d'er̂ ^

éducation paĤ  ̂ "̂̂ rature sert alors de pretexte a jeCpermettent de ̂  D'un côté, de três
^ ̂ presenter des situations ou Ton voir e

^ Pouvon. soaété. Paris, Le SeU.l,' ■ es t -e l l e f asc i s te ?
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d autorité fonctionner
"enfa

ronctionner comme des pièges parfois morre s pour
nt; parallèlement, de três nombreux exercices

visent à le mettre en situation de renversement reel ou
pouvoir tyrannique, comme s*il s'agissait de ̂  pvst

prendre la parole, oser revendiquer ses droits, oser se roe .
ainsi que dans Mérhodes ct activités litteraircs. un manuel d

classes du Ivcée, on rrouve, dans les exercices
Pagnement de la leçon consacrêe à récriture autobiographique, un

de Vherbc d\mhli de Louis Guillouxb Le narrateur enfant y
un souvenir de classe, celui d\me interrogation orale po

sur ia Declaration des droits dc Vhonwte et du c//ore'/dont les
Vem cGsxe accrochés au-dessus du tableau. Les e
ten apprendre par coeur. Le matin 011 il est uiterroge,
ven- ^PPfis sa leçon. L'instituteur, M. -l-estrade et lui fait Ute les atticles à genoux en ponctuant

de violentes talocbes :
'̂oisième article. Troisième taloche. Enfin ; nleurni-

cher . • Retourne à ta place. Et tâcbe de ne pas P-■ J espere que tu t'en souviendras ? Citoyen ! » .
^ ' o / í / ? / / , 1 ' a u t o b i o g r a p b i e , : l e

^^nde e souvenirs et des conimentaires
clivo changeant, parfois injuste, parfois g gocieté
term̂^ classe assez net qui privilégie une lectur

dorî . 1 dominants et de domines. La scene e gg^
'^Vtani- partie seule est reproduite biancs typo-
^̂ P̂hin ̂  ̂ âppante qu'elle est détachée entre -ĵ ĵ̂ édiat. Sa
^^rce fait I'objet d'aucun commentai j^monstra-dve çj. sur le contraste entre son évidente va significa-

Piridécidabilité, ou Ia plurivocite gympathi-
coirf Defèvre, ami du pêre du narrate ' par Iacomme lui. L'enfant a une ĵ ^rer dans lad ne peut devenir ouvrier, et avant d entr

eí actwués littéraires. Français Lycees, du- A
p. 145,
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i i o r i n e ^ En>ci^^>icr /íí littcmturc

et son nèr̂ ' preparer le certificar dVttides, ce dernier Aiicuiie mention, done, des elements hiogtapliiques perniet ̂
I r eommentent devant Ini ia farn,-, ,s,-;,.nre rrnn vite de situer vérir:ilil,.ni,.iir P.-vmlr er de comntendre Ia nature tepu
et son nère.^ preparer le certificar dVttides, ce dernieil e s e n f L t s v e r T p ^ " l " ^ " " ' ' f
doucen;": ? ' Lefévre e.xpHpue à Louis avec grande
l'école'. La = ü suffir qu'i l s^ippüq"^ '
paradoxal de M , civique- illusrre done rarracheinenr
■^endre un enfanr ninic et sa inérhode
republicaineetl'aiHp.̂ "̂ ^̂ '̂̂  '̂ '̂ "̂  etudes et de ia citoyennetesur les conseils de M V social. Ce sera dii rest
ses » et qu'avanr ' 7̂  ''enfant se « présentera aiix hoôq u a y a n t r e u s , s i . d . ^ ' F tses » et Qu'aviinf ' que I entant se « présentera aux
•^ard, au lycée P^urra poursuivre ses études. Et P'tJi dirá: « N'miKi? P'"oíesseur de maths le jugeant paressen̂
Mfant, humilié par Cem' boursier », le "''"'ateu
etaient les bonnes r,! souviendra de M. Lefèvre : «ne faisaient pas de maP ̂ P̂̂Elicaines de M. Lefèvre ? Cell̂^

« t a l o c h e s m a n u e l s c o l a i r e ,
ûtre valeur que danŝP̂^ ̂ févoltante, acquiert ainsi ̂ne

'Station univoque dpiH : on y entend une
comme Pindianpn̂ 'i débouche finalenient sur Ic cof̂^ 1 ̂ xtrait: « Pouj-̂  qtiestions adressées aux élèves à

"̂«^^dote scolaire dan .̂': Pauteur a-t-il retenu^ographiques ci-anrès ̂ utobiographique ? Les" • » Car veiei fa r ''°"̂ '™̂"t-ils certaines de vos hyP"''
notice biographique fournie P̂ r

a s.tué Ia plupart de ses cuvr̂
S ' aux , militant sociaiiste, '

âison T ''°P"'®'tes, En 1927, il publie f"" Pjuoú pC-mondial d accepte d'etre le secreta" ^Pmait Le ecrivains antifascistas, en I 935, a""

í: \h-f L'H u
P- llê ' " ° "̂ ammard, 1 984, p. 68-69-

214

• ' v . v - u i i c i n e n r i o n , u o n c , u e s e i e i n c m a , . ^

--situer véritableinent Lextrait et de comprendre Ia nature repu
érnancipatrice, de Ia tak)che de M- Lefèvre, au moms

;"f̂ntion du texre d'origine. /Xinsi les élèves (ct les enseiguams qm
l̂auraient pas lu L'Herhc iíouhli) se trouvent-ils au comraue vuŵ
I'll^ comprendre Ia scene coininc une èVUK\v\cde Peeole. L'exercice prend place dans \a

lecture à rinterpretation ». La litterature
'"'"lessage. un message, en roccurrence, proprenienr

fouveiî  nième manuel, le chapirre portanr sur le rorn.in er f.i
^̂ tnÍL j k''̂ H''ose, dans les pages eonsacrees aux cNereÍLe>. uii
de Mt Eülcofw de .Mériniée. Ci'est le reeií de [ tXi-nifiou
Plianf • échange dialogue entre le père et le fi s su{t
doniip̂^ dernier de Pépargner, coup de feu, arrivée de Ia meie.discou élèves': - Imaginez cette fin sous la forme d i

pcrsonne : le récit sera fait soit par Mateo
Oil épouse Isicj. à voire choix. •>'kère sur"'̂  P" I'exercice isole ; le droit de vie et de mort lU

^ f̂oce pouvoir patriarcal sous sa forme hyperbolique,
^̂ tre ag„ soustrait le rexre à son exotisme barbare dhm
^̂ tTient del lecteur à renoncer au piaisir propre au fonction

acteii T ̂  quitter le « fauteuil » de la lecture poin text
Par ' défimnon de la littéran.re est P;;;,;1 ^ ' ^ e , t A . , ^ « - i i a i i i e c i e n n i t i o n a e l a i i u c i c « i » ' -

■̂■echtienn 'fPPort à laquelle I'exercice opere une t̂ °
iĴ ent, f ne sera pas dit qu'un enfant lise cette seen P'
f '"̂Orpô"̂"*̂  tie s'identifier à Mateo sur un mode paPar à la figure paternelle, la a I.

conr" °tcing subjectif, I' « écriture d'uivention " P ' , j■tuari„;;"' t.aints d'éprouver « à la 1" personne »une " P̂'Pnn de lutte : car on imagine ma! qu on attend"̂■̂ de de respect sublime comme Isaac pailant a

^^des ^ t̂ivités litténiires, op. at., p. 120-1-1-
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Les disciplines et Ic choix lics iiornii'^ L }i ^ n c r la littcraturc

ham ou Iphigénie s'adressant à Agamemnon'. Même si Tissue est
connue, 11 leur faut - désespérément - troiiver les mots ciui
raient sauver la vlctime...

Si Ton admet qu'une perspective commune sous-rend ces exercî
ces et les hvres Comme papa et Cojwnent âícvcr son
prend qu'il faille détrôner les pères et littéralement les neutralise
pour pouvoir les aimer. L'instituteur, le professeur, constituant
relais symboliques de cet antique pouvoir, il convient done aussi
es estituer. En 1971, Marguerite Duras fait paraitre un f
enfants mtitulé « Ah ! Ernesto » ou Ton voir un enfant refuser d all
i-p ̂  parce qu il ne veut pas apprendre ce qu'il ne sait p̂ ^̂  *
. . r i l T e n t r e Te x a s p é r a t i o n e
il sait fl̂ '̂ "lirative, Tenfant dent on doit comprendre qu en
maitrp j'f/" ̂  sagesse venue de son humanite rebe
de Tincf- ̂  ' P̂ ofondément stupide. II s'agit d'une violente

« T scolaire, associée au colonialisme brutal : . jgl
scoilire '̂̂ '"

Lp '^'"^in. La rose. Le papillon. La terie-— AlnrO Nègre. Le Chinois. L'Homme. ?
Í y • encore le maitre : on refuse de s'instruire -

■ d o i g t s u r l a p h o t o d u•... hurle le maitre. Qui c'est, lui
Le maitre
- E t

j;ant vous rt̂ gtrlzTn̂ n' ̂  cclui-ci : « À parrir' concentl par un narrateur n la ^ ^ , P ^
nombreux. "Les recherchê' digression), et les personnages P*" deinb, ̂  .samedi de son domtil disparition d'un enfant de 9 ans e«t sans doute^ è I K ̂  dans le Card, n'ont toujours ,
Ĵ f'̂ ^nfinJesdeuxUpol ' ' la plus rocambole^̂ ;̂d-parn.on de I'enfant'sotT/'i-médiatem nt à i'esprit pou' '"t'' ■' l"iaglV L fugue : autant dire que si i'd̂ ê
,. L « Ah ! let lustifier ?1 1. fn„„.Livre

"̂ '--rsignaléíeTC7J;
2 1 6

regarde attentivcment derrière .ses lunettes inais il se''""̂ Peet voit leNou-:
C'e»;! bonhonime, dir-il.

bleu * ̂ '̂Pplii-" In mere en montrant le papillon orange et
moiiî  '■bnis sa boiu* \ itrce, Hrnestino, dis ce que c est. Au

Toî "̂ ̂'bne, répond Ernesto. C'est un crime ! »
Ôuven̂  ̂ '̂ 't-nnples' semblent monrrer qiTaujourd hui, dans un

PositioJ.̂ "''r ̂ rareiínnit dccalc' - de generalisation des
"̂■ansnietr̂ '̂  la moderniré, nous, adulres, nous voulons
'̂dne ai tnfanrs un message de liberte active, les eniimcipei

^̂dératî ?"̂ '̂ *"'̂  uonstiturive due à leur place dans la cbaine desThistoire ?), à leur infériorité physique, a leur
d̂lturelle. D'ou Timportance, dans ces textes, de a

^ais >1 du burlesque et de la parodie.
^^dinies trí. o la reflexion, il faut hien conveiiir que nous
î̂ d̂re ef ̂  du déhat initial opposant les défenseurs de a ittê
. bi communication. Cair il s'agit la de

leg - figure, registre, pen importe) à juste ritre e uci
dous VP Et il ne fair aucun doute que les textes
doutp presenter appartiennent à la litrerature.apparent pour ce qui concerne Coniwe pap'-̂  ̂

dit encore que ce dernier se presente, nous
d'? Pds détournemenr d'un livre d'emblemes. En
P/,̂ ^̂ sto ref!̂  niontrer Tidentiré svmbolique du persoimag
C? à l'école (.1 réapparaít du ''«tejians

' de piano au debut du reman du men
Duras, livre qu on peur du reste lire a certams

1' *:'• ''■̂utr
^ d'abord, parce qi.e la générar.on de Ma. 6»

i ® "̂dra;,sç '̂ '̂''̂ "taie, scolaire, réellement oppressive ; particii-"''dieuse dan Ta rncsure oii son ordre est invisible.
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n 0 r n i r s

gression de toureTlern̂rm ̂  ̂ "̂I'geoise er I'eloge tic la rrans-
n i e s s a g e c o n i p a r i b l c a v e c i i "avec «la cWse dp 7 anrilittéraire, tout à fair compatil?'̂
I'attesre, la lirter-ifM ̂  suture scolaire » : le personnagc tin Pécianr

lertres qu'en'r 7 ̂  souvenr contre Penscignenient
''7 Et lorsque Barthes, dans Plf

'nstiturions du rpv̂ '̂̂  rapport « entrc le plaisir du rexf̂
cp., i „ on Penseigne. on H. i . ,e c 'est hi

E n ^ 11 c }■ la Uftcrnturc ?

nianuel Mcihodes ct activités littcraires. I! insiste,

graniiri^ adaptation aux nouveaux pro-naire"ô  '"'"ant̂ais, rapidcincnt presentes dans un encart limi-dp Péci""̂  '' ̂ innprend des chapitrcs portant sur -< les conditions
^lic " niainiscrit •■ et P •> inipriiné », ■< I'ccuvrc et son

de

P n b l i t : » e , - I , _ '
"straté'" ̂  parries entières sont consacrées la premiere aux
''imagef'̂ T̂ ''argumentation ■■ er Pautre an « discours de
Edition o,! souviens tPavoir pris connaissance de sa premiere- v « u c c A t e » P f ^ i f ▶ ^ • - ^ i - r ' * - M i r i r \ f * . - • - . -■ l o V . J i M i i C L / 1 1 V J V . J C I

E t P o u r t a n t , o n P e n s e i g n e r P ' " í ' u ( P a s - d e r " J "façon de la transmenre ié nl "Í ' jopc '^«Ure 1^" decide de ienr faire éti.dier, enla littérature a une verr, ^ ' -elle Linha„ A-"' aixtMIe précisément et L'ctMi de Robertla littérature Pjus largement possible. C'est don
déborde toute in ̂ ■ ■ educative précisément en ce qu

e n t r e i n s e d ? d ? " - l amoderníté et dnnr ̂ ôrahsation à laquelle s'était consacrê
accompagnée an ̂ n̂ons d'évoquer quelques effets. s ̂de la iS' A d'une três Jte ré .nstitutionnalisar.«;
coinme patrimoî ^ °? " arrive du teste plus à faire valoii
■■Ique de la littératnr??'"̂ '̂; 'r'''PP''̂ l̂ í:nsion essentiellenient
duit un texte nne ̂  réduit à un métier : Pécrivain-artisan P
outils méthodoinai analyser selon ses composantes,
nellement, ij s'inscrirH ̂  poétique interne ; er professipent également H' social, un « champ don
I>alyse sociologiaT̂ "''' ̂ ^̂ ôture selon les'̂̂ "seignement du fr:̂  Or, cette rationalisation doarrive done à cp r ime cohérence sans précédent.
desacraliser tour rnoins surprenant : la . d^ia littérature en d'autorité a transforme Penseigneioe ̂
plus normée ouVIIp contraire três normée, sans
qualités de style U j'etais moi-meme élève, ^
pose, étaient vliU ̂ '̂ lí̂ mment orné ct logiqnemeor
'"'goureuse. îsees au detriment de I'analyse coiicep

1. « Qijgjtexte ?Tres mince » (Rofând j! ̂«'̂nd Banhes, Le plâsir du texte, Paris, Le Seu.I, 1 ̂73. P-
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dt'

Onhart o'-̂ ' ̂ <̂derato catitahile précisément et L't'tdhli de Robert
i'enseî '̂*̂  ̂ dioix peu orthodoxe et plutôr rare à Pépoque :'̂ quelle alors comme on milire, et c'est bien la raison pourd'un désar7 réflexion, en introduction, dans Thorizon

renie de oous somnies, je pense, nombreiix à partager. Je
•̂̂HvictÍQĵ^ ̂'̂Á̂ocun de ces choix-là, mcme si un grand nombre des

porté aniiTiaient (comme tanr d'autres) n'ont vraiment
^^Pendant que nous en escomptions : ils témoignaient

texte ~~ certain enthousiasme à I'egard de la litteratiire
totalej-j! certaine effervescence critique, qui se sont rrou-^̂ "■t̂ ains Drpĉ *̂ '" dans I'instivutionnalisation pedagogique de

si "Tai doctrinaux.
actueliç ^ dans ce nianuel, v compris dans sa ver-

Ç ̂ision3 théo ̂  '"̂frouve, à Tégard de la discipline, une somme de*̂ ous leg que je serais assez prête à continuer à scutenir.
tfê  Peut nouvelle critique s'y trouvent condensés. Et
cril 'es caractère éminemment formateur. Mon
ail» de obéissent à une série de regies ct sont done des
Pa7 h''' ' ̂ ystématique, neutre, objective, rend attenti ,^ f^urnit des outils d'analyse. II ne me semble

MUe ia discipline « littéraire » se donne pour objet cet
f';fl»iç̂ .̂ bin pg ,

'kPagès-Pmdon, Le Lr.mçats au lycée: manueUcs étiidcsN a » L l i t térairec a,. u.i,;-.il.iurê.it. tecbnhv'^s de l exp^e^
1982.
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r f ' s c / > / , u o r m c f h}i<ci^)icr la (i t f c ra f urc

« w s / e t d o T n t e
(qu^ng n ° P P'" 1 '̂ ■■"órarL.,-. (ne) const.tt̂ nce alt " ,; apprendrc A un Jlc-ve à aclcptc-r unefait souhaitabi message puhlicltaire me parait tou
quelques quest ̂ ""'Pti-N '-'̂ da <-'evrait noas po

la moindte chanre'̂ l"'̂  théâtre que la classe de fraiiçais, " '. q,,

""Ique, pour avnl - et se demander : cst-ce qut̂se serait pas '̂ "mmeiicer dès la classe de f̂ *''"̂ ' .
"a'̂ nt Patlant, un ^ jamais en sortir - à deven"'. st"

C o n s a c t é à I V ? , „ .gM, Méthodes I'analyse des discours et des I'P
^"'̂ '̂"d'unetrt , manuel temarqtiab^utralite que discrèteil"" honnêteté intellectuelle. H ne tiahi
gan" i'̂ l cités .I""' ? P̂ '«-êtte de façon .nvolontaite : ' ̂
" PonlcT^f qye «t évSl'''ir' ''" 'TI:"/'"'
^estie dp ' ^'exieer H« -i^' ^ contrepartie, de (- Jégarcl dign? ̂ YstèmeV pratique totaleJiient de- n T TttoTs Ttois aspects sont a c"
e v i d e n t I ^ x e m l
^̂ nciellertient̂ ^̂ ^ ̂ ûrnit deŝ p"̂  rendementPour être "^ême longueur inégale m^is ^
X"'' à llnl" La Httérature est décontílT ^ "n k in' à un patchwork, et 1^
qtérirVn^"''^ de "tigence'tapide. II repose eculture : a '̂ ""'Pétepeg'̂  't" plus pre '̂ -̂ Lauscivité, forcée dti co
'"nutrition manifest" '''''éléré. Un ®'''

textesr ceri- r .^^"ipétence, plus q" ^
■ " ^ p r é s e n t é s , 1 ^ c u l t u r e c o m ^ ^

q̂niCa,';?''dq"es OP® la Valo ?̂ '̂ °diques se trouveiit SUJ
nation de I'attitude correS'

220

(j)}}ufic papd oil CAWimcnt ciinqiu')' son
SLirrooté d une raist)n de gout ou de decision Idéologique,'̂etourneíne,"̂ ?̂̂ '̂ ^̂ '̂ '"*̂  ' lonctionnellc ; Ia pavocUc ou W

conipétenee ^ precisenienr acquérir três vire une
•'̂ pideintí'̂ ^^" ^ de Pantirliese. Rien ne fait

convention uornie eNthetique, la sn ucture, la
^Ppréhender ̂ cxte, que sa parodie. C!ela peniiet de les
^^"'ctionnentei P^^i'^clie réduit en effet un texte à son*^cs, at] ' _ est done paradoxaleinent (íjiératrice de nor-

Une uiênie oü die les rransgresse. La parodie represente
'^^^ntre la ^ econoinie pedagogique qui joue là encore

Peut c-oin;ue coinine innutrition. Mais cela a un cout,
^^^ond^ Le texte parodique vieiir toujours en

însi Se r-̂  •'"'d'̂ licirenient Wuitorité dii core dii texte pve-
^̂Horée la violeî -̂"?̂  ̂'̂saniorcc Peffet propre à cc premier texte ; et

Lç second en même temps que sc trouve effacée
Kestf- l^'^^'^clique apparait roujours comme un

eel' dresse contre les nornies. Son plaisir est
iour. i.®̂ ''"15issemenW'̂  destruction allêgre. Elle produit une illu-
d*in ^^"^ciire ee ' '""'Hiveaute : coinnie si detruirc étaíi rou-

facip*̂ *'' done un geste sans passe. On ouLltePart̂ *̂  '̂ d̂uctibigg'v̂  ~ ̂*"1 l̂s grands rextes parodiques ne sont
rieî  ? ̂ c^onomie de simple renversenient - d'autre^ y ^'stoire : un auteur de parodie n'a, en fait,

sont dp ̂ "̂Sulier ni d'héroíque, car la parodie, le rire

Manuel ̂  ' esprit des réformes, la neutralité scien-
à P f é s L i p p o s é q u e l a l i t t e r a t u r e e s t l i n e

ses normes variables, relafi-
l'état de son économie, la forme de' dp ' attente de son public: d'ou Pinutilite, i'in-

valeur. Mais là encore, ce presuppose
îdé̂  ̂ ,̂̂ t̂ralisçj. I'eception vivante des textes littéraíres' ̂ 1̂̂  ̂ 'Iritens' ̂  trouve de fait censuré - inhibé, inti-

^̂ te de la réaction subjective à la réception d'un
221



í-fs disciplines et le ehoix iles iioniu'^

d é h « c l " R l c n t i t i c M t i o i i . O i lits sur le plaisir, le beau et le sublime sniit absents clu n .L exemple de Mateo Falcone le prouve cie fis''n três i"tU et
- rcice ecriture coupe court á Ia violence pathetic|ue n jjiriie

i i loutssauce particulière qu'd cause, et Ia technic,té cie Ia co.tsiF
s^upposee en vaincre le tratticiue. . „ et— j ' " i u e u i i c r e q u i ! c a usupposee en vaincre le tragique. ^e et

texte ' Comme ce clont on cloit faire Ia sa ^^rit
une o « dont, tõt ou tarei, un auteur facetieu--̂ ^̂
agonLim à ia culture dans son ensemble
s'opDosp I ̂  ""rme donnée comme premiere history ̂la transgress.on, supíosée seconde.
contestable I'anormai ainsi dessinee deliberténui^' la definition implicécrase au Zl ' «PPô ition a cec. de désastreû  ̂
s e n s , a i n s i ^ ^
cette double nnla v ^ ptopres. La reduction de -ques.
non calculables ind '̂particulier les effets nietap |,^^-
gage en général) litterature (et du ^
Peut s'ouvrir une pourtant considerer qtie

Anssi est-il trèrim"̂ ^̂  agressive de la liberte.la littérature di^n d'affirmer la valeur rrès sing
aucune ne doit efr.̂ ^ ̂ ^̂ '̂gnée pour pliisieurs .dsê ^̂Pis et rendem la taísons ne s'hnrntonje à
enseigner, qu'on pouJr homogène, et done plus ®L i l i t t é r a t u r e n ' , . ^ " u h a i t e r . . . l e S
norines, I'ordre sociald'mterroger, de multiples maWe'nees spatio-temporellès ' ''̂ '̂ '°nalité, les dogmes, les
°u de la sattre : s. parttculier de la

me Bovary, les frères Kara *-Limène, Don Juan,
Apo|Iinaire, Faulkner Pétrarque, Bi"'''''e n est pas parce que les "f̂ ^̂ enent - et je cite un peu au
son™'̂ ''"̂  tanonisé par un. ̂ "'évoquent ces noms conŝ tisons srructurelles qu "n.es?"'̂ '̂ ̂ ociété, mais pour des/̂
"̂ lo-icesceuvresLns raTnn «"i'-r pour les K«Pportent les uns aux autres en faisa"' P''
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l a i i t t o a hu ) r

îsénient izcstc v . - i i
■Tialàs'ai-fi. 1 'c \u,-s, par tjuoi elk■^ onr lUi•"ature entr'"-'̂ ' lLiiis le loui soci.il. I'n ce sens, l.i litte-
Peut bien i*ippon etran^e avec tout savoir constitue : il
desapopĵ 'j. savoir sur la litierature. il n'einpeche qirdle nairdc celles lIli pouvoir. 11 pent hien cxister
1̂ ^ noriiies 'lî toire de la litrerature, une poetique l|lií releve
d̂veiif 1̂ 5 ccu\Tcodes ̂ eiierkiues tlans lesqiiels sdns-

l̂ l̂i He disciplines, importantes sur le plan imcllec-Joti de ' cndre conipte de la litterature qu'a condi-
'̂trise. Dans s-i 1 espace de sens t|ui echappe à leurdc chaquê '̂ '̂ .̂  et a condition qu'on preserve la^'^^0 On ~ Ce tjui suppose d'encouragcr lectures ifiHPn d 'evn-- , ' ~ suppose d 'encouragcr lectures ifi

Un des I'egistr i qiron respecte la discordance des
blç̂ ^̂diüm assez '̂ "'ouvenieius, la littérature ci>nsrirue par laad'i nt- "grace aux projections imprevisi-
d'ipiq-^'^^'uble et i^'icrion entre rinriniire dans ce qu'elle' ' ^ d i v i a . , . , - ' b o r i / o n , 1 . . . . . . . . . '

U dL ■ ."■■

douPî *̂ '̂ ̂ ''Uce au co-""̂  done ce privilege heureiix de^ ^ mu\-res litteraires, s'inscrire dans un
ôute dis -■

pcur transmerrre des normes, lin-
à exerc ' ^diicnsion technique, fournir aux

Ma,. une . ' 'ntelligence, leur 1 ogique, permertre des p é r i e ^ P a i • C f » c r i t i n n e " o a j : . ,
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Un des défis de non e présenr. on le répcte asse/., J-" pro-
ncation de renseignemcnt, notannnenr rinrégrannn des t
venant de rimmigrarion récenre. C^ette inregrarion, tgi' à
souvent par I'abandon de la langue materneile, '̂  ,j) serf'*̂
une communauté prorectrice, représeiue une soiit"b'ancL gn
non moins injuste d'ignorer que de vouloir Ia
revanche, ia lecture lirtérairc non réduite à son pole ̂ fi-er 1̂
(non expurgée de lui non plus, inêine s'il hiudrair
violence, combien 11 risque d'amplifier la sí)uífrance de ê
me parait propre à aider les individus, dans la singularia
trajets, à se frayer un chemin, à s'etablir dans le langage,
société.

La littérature en effer dit, sur un mode expressib
sans que ceia fasse 1'objet d'un message explieite ou u
qu un tel étabiissement, qu'une telle demeure ne sont jania

H M se ix n e r Ia í i f f i" í a í a re

s s e z q u e n e c o n c e r n e t o u i c smême ceux qui ne sont apparemment pas frappés d exi s
Je me souviens d'avoir enseigné dans une classe de 5' à o
portion dhmmigrés le poème en prose « L'etranger » de poU'

avoir fait saisir aux élèves sa valeiir allégorique diffuse q
vait envelopper chacun de son mystère. Je me souviens des
tions que je leur ai données à faire sur ce modele. Je
cet exercice pour son orthographe ou sa correction gram^
1 our eux comme pour moi, ce fut un moment assez boulevers
oecouverte conjointe de 1'étrangeté de 1'écriture et de leursIa métaphore. Ia littérature permet que des épreuves incomnien
bies et apparemment incommunicables deviennent commuiuĉ
partageables. Si notre société se prive de ce langage exception̂ e 'Ia passion qu'il peut légitimement inspirer à des enseignants,
n aurons aucune chance d'échapper au renouveau des fondain̂ ^
hsmes rel.gieux qui offrent aussi aux blessures subjectives
fo^ H-Vk sociaux propres à notre époqfforme d elaboranon, de répararion, élaborarion er réconfort ion°

p̂ itu-ité̂ loTT'"
grapw'
'^^belliniprêbisKurc du phenomcnc d iiieitatii>n a a
Plütôt n de dccrirc : l.a culture doit aider a
>Osin, d'avoir rate sa vie . La perriueiice de .e ̂

absolue : Ia culture a coiist>le Boece en pi>̂ ^
eamp de concentration. Le genre ^

"̂ Oiiter 111̂  était du reste destine à aider à vivre ; a au (-' •^ malheiir terrible, la mort d"un prociie pai exei

^^Iherbe A, Dn texte cn u " ' 1 V a l r a u x p r o -
lors d ^ ou le discouis t (. . p.^irhéon

1^ comme une sorte de ct>nsolarion col ̂ .̂ lipuler
^̂ ntinip ̂  domine des discours persuasifs, destines ̂  ggctain

ii leur destinataire ? On voir comment, -
niven "̂!' ̂ '̂PO"dre par raffirmative. On voir défeu-

n ' s", / choquanr, ou def̂ .'̂ b̂asion 'î "̂  d une persuasion qui repose sui : ' ■ console le^ Parr" ̂ .̂ ^ '̂'darité, pourrait-on dirc. Le ̂ '̂1^ qu d
'^nsní. d'un raonort nnrrieinatif a 1 humanit . nionde
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dans un texte donné, rclèvc des regies er des nonnes, de ce
texte littéraire, mérite d'abord simple lecture a voix haute,
tion collective, résonance intime. Une tois reconiuie cjue
des discours est justifiée précisement par la grande je
leurs économies, et que la littérature est sans doute par
discours qui diffère et déplace tout - dont la difference est ̂
même le débat entre défenseurs de la littérature et de
techniques de communication pourra cesser d'etre un dialog*-
sourds .

L école entre crise des croyances
et crise des pratiques,

exemple de Ia lecture à voix haute
A N N F. - M A RIE C: U .A R T1E R

à voi'̂  années I 970, les écotiers ne doivent plus appre '
Possible à lire des yeux, silencieusement, ie
^̂ Utes ; li ̂  'octiire à voix haute est Pobjet de

d'iiistlrPsychologucs, pedagogues, inspecteurs'̂ Oelle U '■''■^ors soulignent que Ia lecture efficace don-v,;'" lecture p.at.quée dans notre société. Les elevesjon
ŝ enfermeraient dans une lectu/e ente

Co ^ qui perturbe plus qu'il ne faci j-^tudej./'̂ '̂̂ 'rement à ce qu'on croyait. Attentifs a \ççture
Í̂ Sistrale Pourraient saisir le sens global du texte.

lire c' sa « bonne » interpretation ferak̂
•̂ e. Ê f conformer au maitre, au lieu decomp , .jQ^bre

'°'Ssant d'-p" '"O'-nent oü les professeurs lecture pri-
ne sachent pas lire, «tte

U'>ort ' ""e « lecture vide, «sponsable pou^ des diff.cultés scola.tes ulténeures rencontre
ots au college, de 1'illettrisme des adultes

histoire de 1'éducation.. phcoz-Vign^' '
évn! A. Bentolila, B. Chevalier, ' _Qgperfect,on,tement. Paris, Nathan, 20UU.
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Cerres elle P lis tard, la lecture à voix haute est de
instructioru: H/- ' t-'hassee •> des rexres ofYiciels, niais ̂
"lagistrale don P ̂ Ĵ '̂ ouvrenr des verrus ouhiiées. i-iP t̂irs aux narr 'lecture signiFiante, .nitie les rouP

lectures Í '"̂ sour certains conflits d'inrerpretanon dus
la rapidité deva ̂  lecture visuelle, la sécunte, 1 aisa
'̂ "ne lecteur. nouveaux, et done snr le pla^
la rapidité dpvo » á' ^ leeture visuelle, la sceuiii^^ • - , ■
jeunelecteur OlT-pi" nouveaux, et done sur le P'̂ '̂ "̂ gs« d'en faire des le'̂ r̂^ P®*" l̂ur souci de rendre les eleves ant""", jj
brúlé les étapes et ' S'lencieux préco.ces, les maítres out par
aider. Bref pour "l'̂  «ux-là mème qu'ils voulaient le Pà l-entrée au CO i'iHertrisme >. qui menace les elev

Comment comnre Í qo<= personne n'ose y pe'"'̂ . ,,
prescription ? Les n r' aller-retour de la proscriptio 'vite que [gj disrm 'ques de 1'école évoluent, cerres, mais " ̂
Q"'est-ce qui fêle éh ''i" ""̂ oonimandent ou les stigmat'dans la pertinence d'û " ̂  confiance qu'un enseig"
f°odé, sa commodi ̂ o" 'ff.caciré, son b'
Pquaient d'evidence alors que ses devanciers a _
tomnable des pratioue a été la pi"® '
Aeorique et/ou sa pertin Qu'est-ce qui a fait saou elle a été prationé Ptagmatique aux différentes
aes fondements ou lî -f «guments avancés pour questi

mais ils acqu -̂ "ont selon les énon^
mnteliequqî J t̂acertams moments une force de■ ""damnation sans ap̂ efp 1"' reçoivent coinme
'";mes, anciennes ou noutê"̂""' " comment des critiquê
t„ Presque toutes les^'' P^^tie du « bruit de j,
forL'̂d ''̂1".'®''°''''=̂  convergents°̂ "̂ '̂ P®''vmnnent-elles àotce de venté ? qm prennent alors une irresi^t

c o n j o n c t u r e p c i - J p Sngements externes et'̂inTe'rnes'a"'"' - consonance ̂
^ système scolaire. Les

2 2 8

L'ccolc cj i trc cr isc des crui/ í7/ ices

«̂ciales ou culrurelles qui consriruaienr I'horizon de reference des
Pacifiques scolaires sont houleversees par des innovations techniques

médias de masse, rinformatique, Internet), on des événements
ocio-cconomiques (la recession, le chòmage, les restructurations
entreprises) : les discours habitueis sur les fins de I école et de afuture à !'écí)le ne « riennent » plus. Si, an même moment, les usa-

d" sont remis en cause objectivement (les statistiques
po ̂ f'bjectivement (rinadéquation des mérhodes primairese secondaire), c'esr I a crise.

i-ire à haute voix dans les pratiques sociales
ET LA FORMATION DES ELITES

sile!!i'''P''°"̂  pent commence.- que durant des siècles la lecture
hautp"̂ "̂ '̂  est restée marginale, sinon iuusitée'. La lecturet̂̂ c est dans PAutiquité le mode normal de « Pnb''«P°" » f Jle „o,; lit debout, sur un rouleau rem. à deux mains. L q̂^̂
qui tie""'̂ " est remplacé au I" siècle par le codc-v (notre i1' tient seul nnuvelles pratiques de lecturPeuvent/"

d e s S ' ^ g i s s a n t d u c o d e l e s u n i -tés de 1 adoptée par I'Empire romam, ne p ̂ préhen-■». d;?'"'»- "■»». w- «""i" '"f.,
suppose sa réception auditive. Entre ̂ ^̂ j-ques de

Ponctn Pi'ogressive des blancs entre les mots,
logiques (parenthèses] ou sans ora-

virgules) facilite une lecture directe des mots,
"-appclle ainsi à tons les futurs ̂G,igSo Carvâ

f"8cT sur la manière dont on donnera voix a I [19951, Pj"s.H de la lecture dans f^^f^ctes Sud. 1998 |A
ofn Manguei, Vne histoire de la lecture,

fp. 2'oronro, Knopf, Canada, 1996]). ^.psiste jusqu'au xx sie
ck'^"^' Maur'^^ 'l^itcraires Ins devant un pf■ ' ' ' a v a n H - Í ' ' ' ' ' ' '^ ̂ tre disponibles chez le libraire.
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lisation ni subvocalisation'. Au cours des xni- et xiv siècles, quand
eg em en ts des bibliothèques exigent le silence des etudianl'S, on

un in ice que les clercs sont passé « d'une culture monastique
rale a une culture scolastique visuellê  ». La trilogie monastique
ectio, rummatto, contemplatio) est remplacée par la trilogie sco-

asfique . ectio (explication et commentaire), disputatio (art de la
scussion et de I argumentation) et prcedicatio (enseignement spiri-

et morâ ) . La lecture en langue vulgaire de la société laique en
est a ectee a partir de la Renaissance, quand les imprimeurs trans-
erent vers es langues vulgaires les techniques inventées pour le
1 rnême si la competence à lire sans voix sc répand parmies e ites instruites, la lecture oralísée perdure comme une pratique

maire et fait ainsi entrer dans la culture écrite, essentiellement
re igieuse, une population pas ou pen alphabétisée. Les enfants du
peup e apprennent à lire en apprenant leurs prières, en latin, puis
vp"f capacité à lire se limite done sou-
tpvf ̂  ̂ ^̂ ^̂ P̂ cité à réciter, ou plutôt à relire/dire'' en s'aidant d un

j ' aide-memoire plutôt que texte inconnu.j, ̂  ̂  changent au xviir siècle' quand le roman fait 1 obĵ ^
précédent (Pamela, La Nouvelle Héloise,

WeríAerA d'autant plus dangereux q̂ ^
trôle d'̂ '̂ ^ n'importe quoi, sans bruit, done sans con
â t̂ r̂î ^ pooches. Les rationalistes des Lumières, tout comme ê
dromi dénoncent les ravages de cette lecturesue {« ftarcotî ue » dit Fichte), réfractaire aux interdits de

ture intédlû retuThlr? submissa voce) qui peur être une
>.} et leaure ' " t vocale fc'esr In lecture « subvo
2. Paul Saentr ^ qui seuie peur dépasscr la viresse de If

R-Charter Verniers siècles du Moyen Age-, G. Carvalio
^ ^Op. C/Í., p. 165p. 126-128. Hfrnesse, « Le modèle scolastique de la lecture », ibid-,

scolarisation de savoirs élémentaires », P̂ 'sto're
5 d P - 7 - 5 6 . ^ p „

Carvallo et R pk " Lne révolution de la lecture à la fin du xviii sic
(dir.), op. dr.. p. 331-364.

2 3 0

1- ccoic c litre cri>c dc< e ro i/a n ce:^

polD"'"' ̂pintucllfs ou .icaclcniiques. ■ La lecture de romaiis a'loî res nonibrcux dérèglemenrs de 1 esprit.
r>u tro" écrit Emmanuel Kant'. Deux
Paysaî  Pli"̂  tardL les autodidactes de milieu ouvner ou
coiTimedans les savoirs ecrits ou la littérature
piuine i '̂ '̂lemcnr douloureux mais cmancipateur. Sous la

"̂̂ ĵoncturc culturelle, les prescriptions et I
Les façons de lire en milieu scolaire. ^

dpi; ? ̂  lecture proposes aux elites du xix' siec e vi
classiquesy Dans la classe de rhetorique, es

en"'." orateurs et hisroriens et
A. ■ lettres, narrations, éloges, harangues, .

d'irnite,- ecrits destines à des auditoires fictifs, qu ' ̂*̂ '®̂ '"Lirs antiques (Cicéron, César), cíassiques
t̂emporains (Guizot, Cousin), a)Outêque

que p ' a lire en classe sont la poesie eopposition entre lecture visuelle et lecture

Cite
f,. P' R- Wirtman. op. at., P- -'-'^6. ^ c^mnies, enfants,
R /6/W ' " nouvcaux lecteurs du "'^'^niiwaux lecteurs
'̂av f et H T' d65-400 Í Jean Hebrard, " Leŝ n ̂•̂■ -̂Cercln Ii Histoire tie I edition françdjse, t. J.

h. Mari,. Í i 'brairie, 1990 |1"' éd., 1985], p. 576. ,,,,,,ijmtés classiques,spl f <̂ <>-pc.rc et Andre Cbervel (dir.).
rh- I-rann ̂ distone de réducation. 1997, 74. p. 1->1- - |a classÇ den>iSUe ''̂'̂ «̂"ay-Soubiin. « Les recueils de discours franç̂  P̂  ̂  Pierre Mbe "
/oi"' * "d^v"i Compere et A. Chervel (dir.) op- „f3toire en 1^26 »>
de7 '"e'di/ ̂  français" an concours de 1 eco e p f̂ rmances sco aird'élèves. Pour une histoire dê  perfo

1720-1S30, mai 1990, n''46. P- 13̂ -1̂ -̂
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(qui existe en pratique) n'a guère de pertinence tliéorique. Hn puis
sant sa prose au « gueuloir », Flaubert ne Fait qn'obeir aux injonc-
tions de ses professeurs. Pourtant, de nouvelles generations de pto
fesseurs, amoureux des Belles Lettres, vont discrediter ces visees
rhétoriciennes et ccs exercices d'imitation. Les véritables chcFs
d'oeuvre ne sont-ils pas « inimitables " ? Puisant dans la palette
genres qui constituent le patrimoine historique írançais, les pio es
seurs veulent faire connaitre et aimer la litterature, non « p""^
professionnaliser » de futurs avocats ou députés. Bruneticie,son et Péguy seront d'accord au moins sur ce point : le pariinioin̂
classique, antique ou français, est si admirable que sa Freqüentariâ
est une Fin en soi ; elle Formera davantage la jeunesse J
intellectLiellement, esthétíqucment) qu'une initiation artiFicie ̂  ̂
rhétorique. Quand la dissertation littéraire triompbe
Iir République', on pourrait penser que la lecture va etie
une lecture silencieuse. Or les classiques du Grand Siècle qt" ̂
1 essentiel des références jusqu'aux années 1960 sont des
théâtre, avec la trilogie Corneille, Racine et Moliere. La mo
tion du corpus, à partir de 1950, Fait entrer en Force les
romantiques, Musset, Vigny, Hugo, Lamartine, avanr deBaudelaire et Rimbaud. La donne ne change pas : les textes rê^
dans le canon scolaire sont toujours à dire autant J* omi*̂
aucune étude littéraire n'imagine pouvoir faire un jour 1
de la voix du texte, qui est le style merne. I'ecol̂

Cependant, la théorie de la lecture qui va s'installer oUpiimaire s'origine dans les enseignements secondaires sans ̂  jj-e
a lecture d'un morceau français doit jouer le même role et

es memes services que I'explication d'un morceau de C êS^
grec dans les études classiques » (plan d'etude de 1866).

vfrc l' littératnre jn hcée, btvention d'une discipline, ■ mCidseversite de Metz, Paris, Klincksieck, 1998 ; André Chervel, La contpostUon
Steele. Paris, Vrin-iNRP, 1999.
2 1 1 ' * 1 — - - - » j . j [ 9 Ü 2 ) '

I'pnceL ^ ''enseignemenc spécial (dit moderne à i-c nora^''^
Donr P"8lic pour les jeunes filies ou de celui dispense dans les ecpour les futurs instituceurs.

àe
les

2 3 2

l̂̂ cadémicien Ernest I.cgotivd qui fait de la lecture à voix haute la
en f?'''"" Pfî 'degiee d'une Formation littéraire : En quoi consiste
inre du Iccreur ? À rendre les beautés des ccuvres qu illes rendre, il Faut nécessairement les comprendre.

^ais von;i c i n i i r r . - - , , - ! ! ' ! n m i r l e s r e n d r e q u i
ypiere; pour les rendre, il Faut nécessairement les comprendre.

le ̂  voiei qui va vt)us étonner : c*est son travail pour les rendre qui
Uiip"' comprendre : la lecture à voix haute nous donne

c o n n a i t r a

tie P '̂issance d'analysc » est toujours réservée
Oiisp '̂ d̂ique littéraire ou au professeur de lettres, mais ̂
rer P"ttée des éleves •< en pratique >>. On
musi d'interpretation qui suit le dechiltrage d un P'
aut attentiF au phrase autant qu'aux notes,
dn prnf'̂ " tempo, aux indications de I'auteur
'"natinef?"'- ''' fd'L'^e°fortement évo-'ütif e Le grand avanrage de I'exercice ebt
dera A des élèves. Aux adolescents nn'rmaliens, on

phrasé de la prose ou des vers, uxde corriger leur accent de pas dire
les chantant acquis à la communa rextes lus
et j-gj textes aux jeunes gens et ,eunes fdles. L"
Con?'"'l ."̂"tendus et mémorisés, pourront nourr.r, pA -̂ sitions françaises de belies citations. . | . ̂  (jes allers et
teto,,*̂ ^̂ "' que I'avantage du latin est o j-gj-ours entre
textp P t̂manents entre deux langues, es ■ ̂  niême fone-
tion o"" " '̂ «tn-e à voix hautet̂ o„.' ̂ 't la seule façon d'être sür que les ele ̂ p̂eterce n les textes, alors qu'ils se conten^ , ̂ se-
Hie,, disent les histoires littéraires ou jmparable Ŝ tde-oC; Í '-nte à VO.X 't-.t-o7--̂ „%'Li.etlesado,es-' ̂ ngouement passionnel pour

1 H e t z e i i 1 S 7 7 , P ' r i fi i e l o u
I Legouvé, Vart de la•■écite" les families bourgeoises du be ̂ ^̂ îHanr du celoue un morceau de musique sous 1
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cents hors du monde er d env mi , .
recuse ainsi le moHèl/^ - • enseigneinenr sccondairerecommande deslctÍes ̂ "7'"' "-nntnesqne et
expliquées, destjnées à lectures) lentes, intensíves, dírígées,ies reveries fiévreuses'ou exaké ̂  J'acimiration plurór que

CÉCOLE PRIMAIRE, LA LANGUE ERANÇAI.SE
ET LES « NOUVEAUX LECTEUKS »

voix haute « cultivép̂ '̂̂ "''̂ V̂^ enjeux qui concernenr Ia lecture à
de tous ceux auí lpo;f« ' í""*" P '̂̂ ic de I'inconscient scolaire

inspecteurs eénera écoie du peuple. Pourtant, ministres
populaire à voix h î eonfondenr pas celie-ci avec ia lecture

ie lis haut cVcr ^ Par impuissance, non par choix ^
que je ne lis pas tnnt- P® r̂ vous, c'est pour moi, Toutes les fois
version comique due "^^rnprends pas ce que je lis. » Cett^
nage de .< Colladan ri Cagnotte, 1864) avec le person-la comédie. Ia lettre inf ̂  » joue sur un ressort classique de

valet « mal lert ' incomprise ou mal atrribuée par
Labiche, le tra.t de M ? chez Goldom. Chezrires. Daudet {Les f ̂  Ifícarion sociale suffit à provoquer Î ^
attendrie quand Ia ̂  ̂ on Moulin, 1869} donne une versionra » cjgg Vî ^̂  I orpheline berce « Passoupissement géné-
7^^""Pro...chè. rent ; « Aus...si...tôt deux li..-ons
ôla écrit le pendant rp r;l-ré-...née et le dé...vo...rè...rent »■vou b de sSfsa •" " >-•"

p o n c t n l " ' ' â n o n n a n t c d ' ^ " ' i . ^"on. Religieuse™ ̂ coher, qui ne tient pas compte de Ia
^ ou vient que p' T ^'^couta. »
pour ^^^"lentaire ^ iustituer une competence qn'
tous un nive, ' l ire Comment fixer
chacun dr?\'̂  'ecture à I-e-écnre-compter » ? Pour^de à ia fois ga test impitoyable ou

í rise de 1'écrit et son intelligence des
234
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l/c s c r Cl l/U n rc>

t l l e

G'l"'-' ^ic injtcr k- nuitrc ct son cnsc-•nakj"', h '^^"I'cts ct'cCs, rT>■' "ivea,.". des nrrt -culenient que je mgerais le
tUre-ni p qui suflisent i V'Miiguliet ê  se decline en trois
PassahL *■ ' .'P'lgistrale nr " vursu^ pnmaire : Ia lec-
''^colen f^'tmet de rr' plafond si indé-^ 0 e n n e r i n e t i »■ i , p u u o u u s i i n u e -

k o c L i . f r r n ^ v e t s
'̂̂ '"éeer;'ç̂ ,"''̂ "sitoirc incvitiTl ''v" tlc-hm.iius est Ic pl.in-

j"'"''^■■médi """"-it CC uni S' 'r'^ nictliodc dcvr.iit», moin^k u ;-'we sin nncnn
cvst k« ' ^ tcconnnitrc, cchn dc In

'/"onccr k-s n. m '̂evc- dchvrc dn dcchdirnRc«ntre : a énonccM
app/' façon à l̂ i'"'"' sktppj.qnc à k-s cncliÁínc)don «s le,o '; scs k-crurcs, en premier i.eu

I .'' ̂ elon Venir de l i r.-^ "istrmre. Un premier malentendu
d ̂ "̂"Son l̂ ''t>uédé mérr de ces - niveaux scolaíres »
Cn '^ctü Pfr leu,- uonnu, sont designes dans
a f / ' ^ n t e " ^ . ^ " t u - a n t e c V , ■ ■

Pour rn 'ucture nVst pas encore
foK^'^^Cont-^ des Cf'^'"'^^'^dlent à 1'inrérieur etdç p-̂ P̂orains exr/-̂ "̂  '"termédiaires, contresens frequent

déià qrij ^ pnmaire ou pour ies bispas I ecol Un le texte à Ia lettre et imaginentb k A u e s t P . ; . . a n c o r e l o i n t a i n ^

e

^*"^nte . ^"ti,-ante ucquis. Ainsi, Pétaper i h ' ^ ^ i d e n ^ ^ I V ^ . , . . . . . . . k . . ^ ^

1 '̂«"temn des CO.
.rs;!:̂duca;';:.';̂ '̂̂ xtérir i> '® atteint P'
C'̂ ^̂ l̂ont d

«Jtisf'̂ d̂e dp'̂ f̂ ®ccusés"|e"n"'"̂ '̂ ' représcimuions, en tour
'ite Pf. ^'re lirg j' routinières d'apprentissage, et
PitQ > d\ "d défau, d n' ̂  f tons ensemble : « 11^ ̂ /"'ts à Ia foiŝ ô '̂ i ócoles primaires, celui de faíre
tlçvĵ  ̂ Oco '̂''or tous siif I oblige ainsi à crier et, ce qui est

si ir, -^^*^'"nent d psaimodicr le Syllabnirc
^ I ̂ t̂érée chez ̂  '̂ '̂ oent du Pays. (...) Habitude quii tains SLijets, qiPil leur est quelquefois'■ '̂ '""J=>urèsac.

"stituteiirs (article de Ia Dépèchc de Toulouse. 15 jan-



Lcs disciplines ct Ic choi.x des
n o r i n c s

cí"L°pecteur'!̂ ,'|̂  corriger .. (IS,57)'. Autre temoignagecompromet I't r" '̂ i collective clétorme hi prononeiatioii e:
des souvent im "-esponsable tie inniivaises habitu-
que le phénom"" ' ̂  ̂ "-riger. (...) Enfin, il est permis de penser
allure psaln̂ oH' ̂  lecture ce ton plaintif et lancinaiit, cetterythmo oS? ravec habus du "par ca-ur", 1̂
par imposer exercice collectif fait naltre, entretient et tmitmême desTn t' la -nonarcbie de JuiHet. n.
peuTretrotwe.? ̂ e 1955. Entre ces deu.x dates, once qui a nn fai jugenients de menie teneur. Qu est
« en chceur P̂ ŝister si durablement une pratique de la lecture

D uT condamnée ?
merveillê pllp*̂  ̂ Pcagmatique, la lecture « chorale » est unc
périmentés un dans la classe des debutants ine>^
I'exercice collerr f̂ ^̂  " cô ĵ g grands est capable de survei ede plus, elle est ' i occupé avec un autre cour ,
l^rançais Elle élèves qui ne parlent même'es Préceptíû ^̂ ^̂ ^̂^ Penseignement collectif, auquel
gogie ; si un maii- " Pcnsé, dans leurs beaux traités de pctous les élèves d'un̂ P̂ "̂̂  écouter, lire (à voix basse) ct ecn
ies faire parler tnn même temps, il lui est impossible
plit ce miracle assn '̂ cmps. Or, la lecture en choeurct profite particulip"̂ ''̂  ̂  ̂ êsoin de « parler » inherent au jeune a
des enfants entre à Pé"T̂  Patoisants ; « La grande
Çaise. L'instituteur sp ̂  même comprendre la langue r
uue difficulté nre.n. des les premiers pas Pct de faire lire aux ̂  i ''"'"ce lui est de passer outt
Cest-à-dire de ne Jen" ^"^ils ne comprennent po"\;Icur apprendre que le mécanisme de la lecture >'

^ d

m ? ' I " ' - « " t . P - - ' d """ '1- A,' . ' '■'^"-'Sne^ent ,955. a""'
Alphonse Mougeol hÂ .u ̂̂ e simultanée d'écriUire et de lecture, 1873.
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!̂ 873).
j 'f lire : Line tiu-rh'̂ '̂ l̂ '''"̂ '" tail tiire lIu trancais et appreiul
al\ '̂ ^■t seniiil ai.n\e. (.lone, puist.|ue chaqiie elève est niobi-

Roi ^ entants. a pen de niaitres, lu-u de temps et
en PuLir in^r ' ' " 'c ' " demarches imauinees parin',""»»' . >■. I.. o.,u,rs,„i,.n.

"V::^ornm ' -tdèvel m,, ■ execute sans intelligence dii
'^tin cuisinièiv^culement comment lira-r-il ?MLiand elle hr bien devotemenr sa messe en
^^^Uré] niaitres P" ^ -

hasp du i^'^^cnr ; une fois plus on moins^nte P^^nr anm-p difficile que celui du latin, on a« par pnuS!"i" ̂ --."cnr ? Hn h, b.sant à
tieh '^°'P'9en cnticrs, blocs synraxiques) pour l.i
r e v " ' J ' ^ ' r n - B i n r i l ' " ^ t ^ r i e m a t e r -
'̂ r L>Pie le, ̂ ""̂ 'ice rurale
"^tin clercs médié" enfants villageois
'̂ 'Xe de Le f,,,;:V.'̂  i'̂ dans la relig.on, la lecrure er le'Ppris à'^'dte nX' ^^nérable' C'est '"' ""Paie a art ationale, unifiée " ' des messieurs -h

Vorrecre,::::„" q- les mafrres out, 8 apbe et 1^ mcme temps qu'ils en appre-
X̂ l̂83'°"rb-M- Lrammaireh lis sont cbargés de trans-

^ e s ^ ; « , P . r i s .
f 4 ' « I unt joue un m!e pionnier en la

"873m 98?'"977; La d ic tée, les' ' '̂''" '̂U'-Cnlmann-Levy, 1989 (avec Danielle
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ca,npagnes. La classe de lecture
'expression " '■ançais oral, celiu deProches, qui se fon̂en pato,i'"'
lanî e '? insistent, comme Ics métliodes dc
marques écriteT am" ''i-̂ n articules, sur les
puisque la leetn Psnnetti'ont de « liix- coniine on parle "'
méthodes deer' <à 'a langiie nationale. La plupart desvisée tant le f!T" a"'"'"'''" definissent jamais la lecture
d'oralisation • '■< Lire un mot "c'est r"e"' "I"' ni
par la gauche H I'-i- Py°''n"'e sans interruption, en comniençafere parle V '« ̂ '/"abes qu, le composent », •< Li.-e c'eŝ
contresens ■ sií"̂ " " • encore, un regard retrospectif risque «mentTe cas He ̂onfondent l.re et d,re, ce n'est pas force"sees [d'un auteurT"^^"^^ c'est s'approprier les
'a seule voie nra à d'auttes -). Simplement'

diction srnl des élèves est la voie de
par un « ü̂e cornm̂ "̂ ̂ eussite, le savoir lire vise est de
conversation sinV ̂  parle », «comme on le fait dans "arrivant à 1'écnl difficulté, justement, c'est que les eiif̂ n

plut'̂ r ^ patient pas ».du bilinguismê çn̂ n!"'̂ '̂'̂ ' grace à récole les
les mesures nni '"̂ P̂ ^̂ îonnants. Victor Duruy chercheq sans faire violence à I'esprit, aux habitudes et au

Ihre de lecture A lusuge de /Vro/r
"ct"" t ="f=nts ;nte ,' ciepa, ren,cnrs nisacicns, la S""
vocaK?!^- " tableaux ^ comprendre la langue française »,
Métho/^'^ ^"ffisant pour exn ^ donnent àSb ^--^tiçais ses idées enfantines (V- ^PeuTZTT''" : « Ce petit livre, spécale ,̂

2 P'"°"onciation de ""p secours pour les étrangers qi"J. }■ J--B. Mathieu PBordeaux, I865. ' ",so,mA „„ théorie pour feuseiguetueut de h 1̂ '"" '
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préjugés locaiix, paraitront les plus propres à amener 1 usage uniforme de la langue française La IIP République impose la langue
Rationale et expulse les langues régionales de Tecole pour conduireles patoisants à un bilinguisme précoce (dialecte à Textárieur, tran
cais en immersion dans Pecole). Avec le rattachement du cours pre-
piiratoire à 1'école primaire en janvier 1887, la « préscolarite »
plus réservée aux enfants qui fréquentent les écoles materne es es
lilies ou dcs boLirgs. Pauline Kergomard fixe les objectifs prioritai-
tes : elocution en français et premiers éléments de la lecture

SLU" des mots usuels et des phrases simples », et non « sur
labes ininrelligibles pour I'enfant ». L'initiation à la lecture doit,
coiiime tOLijoLirs, contribuer à une meílleure maitríse de a angue
parlée-, et personne ne parle par syllabe.

LIRE POUR APPRENDRE À LIRE,
LIRE POUR APPRENDRE, LIRE POUR COMPRENDRE

La suite est plus facile à retracer', même si la vulgate fo
^ctrospectivement sur récole de Jules Ferry a p utot o sc
qu'éclairé les choses. En effet, en faisant de la lecture a voix haute la
Pierre d'angle de tous les apprentissages, i'ecole republicaine ro p
avec I'objectif du « lire-écrire-compter » qui
Guizot et Duruy. Savoir lire n'est plus le but de 1 eco e,
point de départ, i'alphabetisation n'est plus la fin mais
"̂ ous les apprentissages, qu'il s'agisse d'apprendre a lire
, 1 ■ Circuhurc confidenticilt. prescrivanr line eiiquetedans les écoles, 9 nnvcmbrc 1866, cite m A. Chcrvcl, L 'T
l̂ '-''̂ 'ah-e.Textcsoffidels,z. 1 : 179MS79. Pnns, IVxprê iô ^̂ ^ à la-■ jusqu'aux annécs 1950, la pédagogie de , phrases (« Coninient
angue écrire dont elie depend, ^
appelles-tu ?-JeiTi'appelleFrançois »),cliosea E ^

qui suit (Eric Plaisance, LV"/i/"L\ lecture ISSO-IOOO, Paris,
3. A.-M Chartier et lean Hébrard, Disfours s ' »

í'ayard-üpi, 2000, « Lire dans les manuels de lecture », p-
2 3 9
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sciences) on lit rm " (morale, hisroire er geographi^'
doit maintenanr routes les disciplines, niais le maitreil faur les entrainerT7 i"'," 'f
'a carte de Fran - 1'-^ "raienienr des questions siit
P0.ds de cuivre le metre de bois ou les
langue écritp répond en respectanr les canons de la
d 'aujourd'hui . ' QumiTi l h Tl ' ,
s'agit moins d'exetcer h I ' 'e resume du manue, i
que dans les « leçons He I s'instruire en lisant, alor
trise de l'écrir pt- A s'agir de perfecrionner la ma'"
réponse s'imnosp p̂  '̂ '"ayaiiier la langue. Sur quels supports ? i-'*
feançaise done si 1914 : avec les mairres ès lang^^AprS'le < b de littérature." I'te pour anorp̂nS*̂"̂  apprendre à lire » des debutants, à côté du
pour Hre : oüTe "e J " ̂a i"structives, apparait un <■ ■«
elites ». II s'airlr Ho ( ' P̂ P̂'̂  peuvent « gotiter au festin des
" forme aussi h c education qui combatte rignorance
d'écrivains francais '•■«o'' : « Les motceaux cho.s.s''^"ts, de leçons de ch"oseTd ''Ten
usage dans un eranH V ^ instructives, etc., qm sonune lecture touf à (-) Ce sera cette fo s
rant, puisqu'elle a? ̂ ^̂ rtréressée - et non pas sans profit p̂ î

aimer la lecture an
3uteurs « moderne ̂  ''̂ n̂raine, incontoiirnable classique, de
des modèles d'élr»pnf ' ou réalistes, devieniient a'ns^
ert, Maupassant er nT"" tédactionT Lamartine, Hugo, f

d'etre agréés au à la communale bien avan
memoire collectivp 4̂ '̂ f'xanr les lieux communs qui seront ̂es petits ruraux pendant plusieurs generation
rj l ' Jost et A CtU
'ycée Louî f̂ n 192o"T extraites des écrivains fraft0'̂ > ,2 Brigitt; inspecteur general et Calien professeur"«bie, CRDP de GrSl̂'cor'̂Â  '̂àactio?is. Écrits d'écoliers et de collégiens,> <̂011. « Argos Références..,2001. G r e -
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L'ccolc entre crise des croyances

(départ et retour des hirondeiles, scènes de foire, de chasse, de
labours et de moisson). À côté du cours de morale qui court tou-
joiirs íe risque de se caréchiser (Toute action méritoire augmente
notre dignité, toute i7ft/o;7 mauvaise Ia diminue^) ou de sombrer
dans ia mièvrerie {il ne faut pas faire du mal aux petits oiseatix, ni
de peine à sa chère 777t7í7íí777}, Ia littérature nationale devient un iné-
Puisable réservoir de textes sacrés.

La voie ouverte par Legouvé, seule vraiment praticable, est
telayée dans les revues professionneiles. « Lire, c'est presque com-
'Tienter un texte ; c'est souligner de Ia voix les mots essentials (...) :
Un sourire, une voix émue, des yeux oü 1'on voir poindre des lar
rups, c'est un commentaire et qui en dit long. Le visage parle commala voix. On ne pent disjoindre la pratique de la lecture à voix
haute de I'exercice qui en présente le point ultime : la récitarion. Les
poésies permeftent à chaque enfant d'emporter un stock de textes
gravés en mémoire de façon aussi indélébiles que les prières. Ce syl
labus appris par coeur fixe une norme oralisée de la langue « bien
orthographiée » : I'alexandrin exige cette parfaite syllabation (fe-

qu'un oral négligeanr omet (fnêfh fait entendre des tmales( Pale é-toi-le du soir, tnessagè-re lointame... » ) et des decomposi
tions vocaliques improbables (afflicti-on, pi-été).

Ainsi les trois degrés repérés dès le second Empire dans les pra-tiques sociales, introdiiites dans I'ecole sous Ferry, deyiennent les
étapes presentes pout la lecture scolaire dans es Insttuct.ons1923. Le premier objectif est de parvenir le p us "P'̂ent

possible (en un an, on même trois mois), à un ec i râe ̂niais assuré. Les manuels « s'infantilisent » ; Rm a n, les
des hobos et papa fame sa p,pe. il n'y a nen ade la littéralité des petites phrases inventées pour Iter deehiftrage "
l̂arté articulatoire du français. La deuxième etape, 'a eemre -

rante, occupe les deux années de cours elementaire . ei

1- Cahier de morale, 1905, m Jean Baubérot, La morale laiqae eontre I ord,e
'"oral, Paris, Le Seuil, 1997, p, 125.

2. Bulletin pédagogiquc du Pas-de-Ĉ his.

2 4 1



Lcs disciplines et Ic clioix des nornics L'ccolc entre crise des croyances

la lecture par mots entiers, sans syliabation ni hesitation,
groupe de mots, en respectant la ponctiiation et les ̂
syntaxiques. Cette capacite doit, comme toujouis,
chaque élève de faire seiil les exercices des manuels, étap̂
maítre a donné la consigne. La nouveauté est que la
(la lecture expressive oti on « montre qu'on a compus » en
réservée aux élèves du secondaire et aux normalieiis
aux bons élèves du cours supérieur sous Ferry, doit maintcna
pratiquée par tons les élèves du cours moyen P^'pré-
ture courante : « En augmentant la place de la lectuie au
paratoire et au cours élémentaire, nous espérons à cet ega ̂>̂0̂
deux ans : c'est dès le début du cours moyen, à neu
1'écolier doit lire avec expression. »' 11 faut compien
doit s'entrainer à lire avec expression ». Que la lectuie
soit pratiquée ne signifie pas rénssie. Un élève sur ci ■
ira au certificar d'études, mais grace à la lecture à haute
récitation, tous les élèves, par voix interposée, auront en
d'être touchés par la grace du « moment crepuscu a
« geste auguste du semeur ». futurs

Cette école est à trois vitesses : ellc recrute ses asst''
parmi ses meilleurs élèves, certifie des savoirs élémentarés pour ime moitié de la classe d'age, et, comme la soci
Régime I'avait fait pour les analphabètes, elle a
tion à voix haute (lecture et récitation) une façon d eten ̂
écrite des sciences et des lettres aux autres élèves.
mais personne ne les trouve en échec ou en danger

. 1923-
riniairt-'S' 201. Instruction sur les nouvcaux programmes des écoles

Leon liérard, André Chervel, L'enseignenwnt dn '' ^
üffidels, t. 2 : Í 880-J 9.?9, Paris, iNRP-1-xonomÍca, p- 322.

2. Lcs élèves pour lesquels Alfred Binet et Théodore Simon _ ̂
Paris, Armand Colin, 1907) inventent la classe de perfectionne ̂  ̂  25 t jg6-''
I'asile ne sont pas un problème dans les campagncs. Rappc ^
perfectionnement en France en 1914, 240 en 1939, 2 000 en .
12 500 en 1970 et 16 700 en 1973 (le maximum) (C. Marozi,
tion de I'enseignewent spéaalisé, Paris, ESi-, 1975, p. H)-
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LA LECTURE DE LIVRES,
ENTRE LECTURE LONGUE ET LECTURE LEN

A „ o ü l e . . n . ™ e » n .
jusqu'aiix années 1960, les pedagogi serait plusmater dans I'ecole du peuple un paisi [ĵ -férature de jeunesse
réservé aux privilegies : pour ce aire, auteurs. L'Heure
semble plus adaptée que des ̂  enfantine française
joyeuse' crée en 1924 la ' enfants un Ubre accès aux
qui, sur le modèle américain, ''e. des animations (la fameuserayons, un clioix important d ou\ ■ g ̂  r)ans les écoles, le mot« lieure du conte ») et des ;_p fermée au fond de la
« bibliothèque » n'evoque qu une arn
c l a s s e . L e c o n t r a s t e e s t s a i s i s s a n t . d é p l o r e n t

Rien d'étonnant si les élèves n on P- ̂  dégoüter. Chezles bibliothécairesL 1'école tait ̂  Pourquoi rejeter
uous, des enfants de toute origme J les livres illustres,
les lectures amusantes, les ĵ î ent rant de luxueuse pro
s'ils sont de quaUté ? Les in̂ nturê s
fusion, eux dont le metier n est p L'Heure joyeuse ne re
taires, mais d'iiistruire en école souffrent sur chaque phrase
eontre jamais, par definition, d'une page, et croiraient gac erun peu longue, s'essoufflent au bout d de tra-leur temps à lire immobiles au Ueu d_̂  accompagner pas
vailler avec leurs parents. Ceux- .
pas. Lire avec eux. À voix haute. premiere Heure

r- ,nv sont bibliothécaítes lecteiirs sont1. Clnire Huchet et Marguerite Gr ^^29, plus dc enfantines
ioyeuse ouverte en 1924, rue Boute ri ' ^ri .?)! pour enfants
inscrics. D'autres Heures Joyeuscs son ^x/giss, Les ^ these de doc-
dans les bibUothèques mun.c.pales He

1945 cr 1975 : modeles et
torat, Paris X-Nanterre, )anvicr 2UU ). . d'MgeC ' L la bibUothèques2. Ces arguments sont exposes au Gruny pour
caires et membres de Baucomont-
enfantines et I'inspecteur pnmaire J
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^ Cesr dans ce conrcxa- que Ic « livrc unique dc fraiV̂ is
jeunit par chèmes dc hrcfs tnorccaux clioisis sur Icsqucls se gr̂ies ieçons de vocabutairc, d'orthographc ct dc gramniaire,
oncnrrencé par un nouveau tvpc dc nianiicK Ic roinan sco
mstuuteurs qui s'y essaient découvrcnt linrcrcr dcses histoires écritcs pour eux, par Env.-st I'a'ochon, Clwrles Vild 'Maunce Genevoix et iMen dEu.tres, Eu trausformnnt U> techn J,

" f̂ ûilleton en precede pédagogique, un romanmon e comment se larsser prendre an pEge dn récc, interrôP
héros r""" f"'' '̂ "'"uient trembler ensemble po
valeurs i ^ exploits, admirer sa conduite, jjio»'nelle par̂ fkr̂ ""'̂  morale se font ainsi de façon '< °
partaeée c " ""erposée, dans la bonne bunieur ou 1 ̂ ,e'ne f̂ c'ti " moralisanb. La lecture à vo.x baute
quels le b I r P"" ' CCS « noi iveaux

I'enthousincm Guehenno. Les bibliothécaires ̂  à de^élèves de 10 J qui ont réussi à faire lire
p'us, s'ils vonl"̂  grndanr pas à pas. lis pourraieiitune si longue mairres savent ce qu'a coute
fail-.:» T ^ Í versee, que les nat-pnt-c Hp Ipnrs élèves n ^ , »j-s
une si loneiiP fro ' Í mairres savent ce qu a
^3ite. La lecrnr parents de leiirs élèves n o

portée d'en̂ f̂ ° active met à portée de la classe desPeut être un m Ĥf ̂ ^̂ îaires. La pédagogie des bibliotlîdes Francak ̂  une époque ou la gr̂ nd
de livres. ^ jamais entrée dans une librairie et

boulevTrTe'plŝ e".'̂ ''''"̂ - ̂ âsse ? La lecture
'^^"mmandenr habituelles : lecture eí^té^Plusieurs enfant! de 1923, puis reprise fr̂ b ̂ î(e^ maitre vise toujours au plus presse :

^ ""e morale (qui n'est pas matière à j,tis5»J|
P™:' " '"ues " forme dognratique dela vie réell pronent plutôt le recouis £i „ ír;^

dcoliers. Sur ce point, Jean Bauberot, of

L'ecolc cntrc crisc dcs crcycnces

suivre » et faire lire à voix haute le maximum d élèves. ̂ment exiger que tonte la classe siiive ̂«dntivement quaiid ̂est médiocre ? Tout le monde s'ennuie, les bons ̂  dv" [geture
P̂ ges, lisent autre chose, parfois à leurs risques et P"' '
"chorale » reste done un recours P '̂'m'f"cnt PO"f ° ̂
monde, éviter à certains le supphce d'une ̂  exécution'̂oui-cir le temps consacré à Eexercice en tenŷ'l
(^out le monde aura lu au nioins une à
roduit le roman est ailicurs. Une « page c idiots diffb
u rnemoire, même si la langLie recèle bien des
^s, constructions syntaxiques, allusions). i monte au

ônian pour enfants ou la langue est simplê  mais oralementet à mesure qu'on avance dans I'intrigue, i que le
P ̂  ""appels, les résumés des episodes précédents. ̂de « lectures choisies » ou de « ? Que fait Capipar des questions'. CommeJit Jolicceur est-ii ioao - j ̂  ĉ acun

^ fin dit spectacle Quels sont les ̂ gonnel, avantla
"lerche les réponses dans la page, risque un âis P ̂,.ĵ j.gjpi-étation.

_̂ rrection collective qui écarte tous les ̂ Lurs avec laailler sans bruit, lire « à voix basse », >:| f̂ ut pour com-
consigne : s'appliquer, prendre le ̂  e d'histoire.re. Même consigne pour un problème ou conjuguent

Ĵ Près la Libération, ies nouveaux ̂  brefs et extraitsPages choisies et lectures suivies alt̂ n̂ ti p̂ ĉasse), chei-
cb '"̂ '̂ ans classiques (Les Misérables, Le tip scolaire aà gagner sur tous les tableaux. Le temps duLa France s'urbanise à grande Vitesse, la P

sur la langue cMa

« '■ ' m m . l i r e p o r t ™ ' ' " " f "graintv, . ' n'avons pas eu 1 outrecuida , L-fs-d'ceuvre. U . Ab der' ' ^ e . t o i l ®
Haldp- ^ nne livre cie français en est une autr » lectures> Présentant Hors du nid. r\^ir^ Seritiers, roman en

A. Adenis et P. Cousteix, W extra
Victor Hugo, Gauti ,Malo,. I- ̂ P'sodes proviennent de Éd. Abou ,• • J t f t » - C ^ .'• F. Gilbreth.
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kiosques er les mouvements éducatifs, líi
CastorJefd! d'albums (la collection du Père
e s t à C / . í . O . , , / i / . c e ; . L ' é c o l e) u n a n i m e p o u r d p n n n / ' « . . i ^ ^ • . . f o n te s t t o u i o u r ç i i r . ^ ^ ' " " ^ i n q , / \ u c c / .

tortaux« bnn les « mauvais illnstrés » qui fontnées modifie 1p̂  effet, Parrivée d'illustres en bandes dessi-
voix haute à lectures de jeunesse : on ne pent les Üre ̂
discontinu Ipq ̂  articulation entre les images et un texte
lues, et celles nni les plus importantes sont vues et non pas
I'image. Les bd 'sibles dans les bulles sont dénuées de sens sanslaires. Les enseien"̂  ̂^̂ êr longtemps bannies des bibliothèques sco-
dans Tmtin sent aient ou non passé des heures ploughs
question, ou en nouveau produit editorial met en
pedagogic de la lerr̂ *' représentation de Técnt et leurqui capte les reeard<"̂ t télévision est là et son flux d'imaĝ '̂
•comporte tout de mieux que n'importe quelle bd. Tintm1« jeunes générationr u ̂  ̂  S» l'o" ne veut pas voir
sions vont être nérpcc ̂  ®nner Ia page pour Técran, des conces
3u collège : d'autre<; classe, il faut préparer les élèves
tes littéraires sur lesnnpl'̂ '̂'̂ "̂  devenues urgentes, hors des teX-
ŝt vrai qu>gĵ  J s est polarisée Ia niodernité républicaine.

"̂ lle >> iuimémorialp m est devenue 1' « école tradition-
' '̂speut-êtrepasinébranlable.

COMMENT LA LFrture courante DEVIENT silencieuse

m o d f P r e m i è r e f o i s d a n s n nmod, .ee : ^ I epreuve de lecture du Certificat a ete

«rtificTt^j.-" ''entrainT"- ^ préparationd etudes', on se nréo ® Preparer. « Dès ia classe di
1. cw ̂ «'̂ oupera done de Ia lecture silencieuse.

Wiignent à l'á Jl'", .inné. a,. _
1 . c w • , o o n c d e I a l e c t u r e s i l e n c i

^"«ignent à 1^ '-^nnée du1̂1 ans. cours supédeur. que les enfants sans retni'i

2 4 6

L'ccolc entre cri>e dcs croi/anccs

ne peur lire intelligeniment que si I on embrassele texte qu on vlt lire. On ne pent lire à haute vo>x co r̂ectê
^̂ nt les mots d'une phrase, couper cetre phrase aiixpar le sens, accenruer exactement les syllabes signi i ' ̂a, pa. avance, sa.si le sens de Ia phrase dans son ensemble,ôix est nécessairement devancée par les yeuN. « ̂

Ce te.xte, .i,„é pat Jean Zay. fait de la;. 1̂ "̂- i"
^ epreuve de relecture, non de lecture. C est la po .
'"'te ans plus tard, défendent des formatems ' jg façon

ora^"^ i " *^1"' communique ^astruisenr
des !■ qu'll a faite auparavant et les au i gono-
tes en foncrion de leurs attentes, si
lect!̂ *̂̂  Iccteur leur envoie. Lire à haute voix n lecture. »'
II f *^^^ais une communication ou une difficile- La, ; « done la bann.t des petites classes, ""̂ tílie la 1̂-
trne"'; ̂'«"tParlenr Jean Zay et Évelyne Chatn̂ êux «
leg. ̂ P'essive tradirionnelie ? Non. pmsquc r'iirrivee de la
lectur''' ̂ .̂ P̂ '̂ ssive en lisanr et relisant à haute ̂  ̂  „oiivelles

au Cemficat entérine la
més ' sociales. Quand la correspondance e
sont ^''"niprésents dans tons les j on lit 'f

aussi banales que le facteui, spontanee
commun et les Ueux pubte

^Ue <, '̂«ralisation. La circulaire de l9o », H
facile ru saisir le sens de la phrase dans soi ̂  son rythme,

dM-"̂  ̂ onfortable, de lire pour soi, visue enténnée u"Uouvel/'*̂ ^ à voix haute. Tout se passe . ii,e il est ̂
^^nt '̂ ^"née d'experience : pour celm qui qĵ ême-Une éír̂ í̂er un texte lu par autrui que ̂  à 1'écnt ui
savo' "®"velle dans Phistoire de 1 acc ̂ ociale a eco'̂ re. T ̂  généralisé dégraderait la cap̂  p̂ près-guerre . ol̂̂eme est rebattu avec constance dans P
I t . . D F l a c o z - V i ? " ^ ' ^

Charmeux, »: A. Bentolila, B. 200Ü.éuaĥaUon, perfecUonnemeuU P̂ns, NatU.
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« "Communication aufhTiir"" dcs situations sociales de
situations scolaires r rates, ou dans des
devantlejuryintimid?nr l'T"./°™'"̂ ' Levant le maitre, ouOU « la voix est nécessairp " En dehors de ces situations
normaleestia « lecture coi!"̂"̂  "̂evancée par les yeux », la lecture« lecture courante intellieê t̂ m̂ncieuse ». ou, pour mieux dire,
rapide et globale des mots pr?i ̂ necessite une «perception
tatations faites dans de nnmK Pnrases ». Or, en 1938, « des cons-
courante" n'est pas encore '' que la "lecture
nioyenne des élèves ». "̂ n̂ P'etement acquise à 10 ans par la

^ pour cause n? 'cn 1923 ou en 1882 étât tout "̂ésigné par cette expression
rreur, perçue cornme la chose : une diction iittéraie sans
onr L du français et aid'"" cconomique pour instai-

I changé : on attend m ̂  ̂ p̂rendre ie texte. Les temps" e qu'ds iisent à 10 ans ^ -"f^nts de ia commu-
om '°uiourraT,i à qui on a iu
jLais dans i'ecolf d'arriver an petit
les "n texte " Ferry, ies élèves n'ontsont toujours plr d'histoiiê dr"''
L'écoie o - F P î'es par une leet- ' Scograpbie ou de scienceVO iautr'̂ ' tout' "̂ .̂ g'̂ 'taie ou par une ieçon.IZ la ie rw ! ^'tuations de lecture à
aípté e des aud re, ̂ es mibeux lettres,tótes av ' la I ' destine à faireP̂ t'sor IV"' ̂  Vix L ' ""es des miiteux popu-
debutants ou H Iccteur • enf^"' apphquéedépasser ce cap" ''"''"'"«três sorris de ,!V i""""""^ 1 e c o l e s a n s a v o i r r e u s s i a

1- Les Mots de Jean-Pai.l q
upprentissage domesrique hahm.Y '̂̂ '̂ 190S a^ niilien bourt»' ■ bonne idee de cef

^uurgeois .
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Cette pédagogie s'est enorgueillie de réussites exemplaires,
réjouie d'accorder à une demi-génération un cerrificat prouvant une
acculturation irréversible à la culture écrite, s'est sentie qiiitte
envers les autres qui pouvaient declarer sans mentir qu i s savaient

lire et écrire » au moment du service miliraire'. Mais une ms pa>eIc prix des conquetes, tons leurs acquis se banalisent. Jean ay,
foment ou il songe à rapprocber deux ordres d enseignemen
encore étancbes, voit déjà le verre à moitié vide. À la Liberatio
pour combler cet ecart, on compte sur 1 attraction exercee
rellement » par les bons livres. Le succès des iliustres e as
laisse penser que « I'enfant et Ladolescent airnent ire
qn ils « n'ont aucim autre moyen pour apaiser eur soi
ture »'. On compte sur I'allongement des études, puisque ̂  ̂  ,
n̂re du secondaire aux enfants du peuple est devenu un imper

lustice socialeL Les premiers transfuges envoyés en ■
Ît bonne impression (les maitres les avaient tries sur e vo e

qnand c'est la totalité d'une classe d'age qui entre en sixieme , d
les années 1965-1970, les prol'esseurs decouvrent alors que <
eleves ne savent pas lire », c'est-a-dire pas lire seuls.
^aitres du primaire, la pédagogie de la lecture i'f'te siienciet.se, est devenue une urgence. Comme l'ec"vent lesnstructions de 1972: «La grande affaire est la'«ture siiencieuse : eiie n'intimide pas le jeune iecteur. Elie est spo

^^barrue est celle de la ségréganon .-çí^allon.on Ce texte est écrit après 1'écliec du ^es classes de 6' des coiirs
cortir̂ i- pas encore du college unique (19 - | dassiqucou moderne, pourun colleges ou des lycées, dans es bl.ejs cl q

long (40 %) ou court (40 /"), réforme Fontanet), Le secfeur ̂ n̂trer des 16 ans dans la v.e active o//d-une classe d'age.P̂̂cialisé (classes de perfectionnement) touche 4 a 5 /«
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tanée et d'usage courant pour qui sait lire. Enfin, elle
initiation aux techniques de la lecture
aujourd'hui. >>

permettra une
rapide, si nécessaire

LECTURE SÉLECTIVE, LECTURE RAPIDE,
l e c t u r e v i s u e l l e

dont les miilrin/̂  lecture qui s ouvre alors est une crise de Pécole
plus de vinet peuvent être évoquées ici'. Pendant
souvent été 'd emiques, Ia lecture scolaire à voix haute y ̂
Ia voix de caricature : conformisme de Pélève iinitant
des lectures en " mettre le ton »> ; ennui interminable
absurdas dlnfan !̂̂ ^ à chaque ligne ; efforts
font jamais une cnonçant des suites de mots qui "C
syllabe (comment cherchant en vain le « bon bruit » d'unc{en- comme dans emmi '"̂ ^̂ ^̂ âble en dehors du mot entier
polemiques la lermr. ■ ennemi'i), Dans ces réductions
pes qui collent à la ^ servie, puisqu'aux stéréoty-
caricatures (jeu de devinertP s'ajouter de nouvelles« mots-clefs » dans unê  course de vitesse ou glane aléatoire des
nouveaux exercices • ah compter la stigmatisation desmots ou de grounes balayage vertical de colonnes de
d'elargir 1'« empan visuT' P'"® I'espoir
américaine disqualifiée ah''' des QCM, pédagog»
des textes par les enfant r exercices de reformulation
important de comprenHr. ''"̂ '̂ «Ptables paraphrases)... H est pi"®'ogle « lecture sélective I ceux qui out prôiié la tri;
rapidement périmer h tril visuelle » ont p" ^i
lent̂, lecmre à voix haute"»"̂  ̂ocestrale « lecture attentive, lectin̂tions de dyîTes formarT'T 'es nouvelles instrû -
. ' Anne-Marie Chanie. , "Pi'ofesseurs d'école nOf"D,sco,m sur [a lecture 1 SSO-̂ ô p!crises de la lecture «•

IS, 1-ayard-BPi, 2000, p. 389-493.

niale, conseillers pédagogiques) ont un besoin urgent de discours
clairs, assurés, pour parler aux instituteurs, qu'ils soient nouveauxdes remplaçants sans formation que Ton réunit tous les mercredis),
n̂ciens (les participants aux premiers stages de formation continue)

00 futurs (les normaliens en formation professionnelle pendant
deux ans). Or, au moment ou la lecture tient en échec tant d eleves
de milieux populaires, le débat sur les causes fait rage entre specia-
istes : télévision ? divorce ? déficience intellectuelle ? ocages
f̂fectifs ? méthode globale ? méthode syllabique ? dyslexie . han

dicaps socioculturels ? culture bourgeoise de I'ecole ? etc. L ecoie se
democratise » certes, mais moins vite que les nié las
ûels : la télévision disqualifie les fonctions séculairesecture (information, fictions, dossiers documentaires), e e

jemplace la correspondance, et pour Mac Luhan ere arf'" à la galaxte Gutenbetgh Dans le même temps, le J ̂dû
^«'on fondé en « humanités » littéraires, qui
'<̂ u;s siècles la culture d'e.xcellence commune aux"ledecins, ingénieurs, hauts fonctionnaires ou eci eu £jiĵ ês
ft déstnvest. par les éhtes qu. plébiscitent desormais leŝfdieres
fentihques. II faudra attendre 1993 pour savoir, enqque à I'appui', qu'on peut être bon élève sans aim ̂
f années 1970, « tout le monde salt » que les bo"
tiJ'P ®"té les forts en thème. Ainsi, les discours ala lecture scolaire s'effondrent tous en meme temps, P

1 X a A n i q r e r u n e n f a n t d y s l e x i q u e
repo , ̂  date, le procede le plus courantdu nol?' de lecture à voix haute, I'Alouette ("3' ̂ bie à la moyenne de

t'lass ̂  ̂ tfeurs) qui permet de définir un âge bre d'enfants dyslexiques a8 % (Pi À l-époqucí. P. Dcbray-Ritzen évalue le [ecture à Vécole,
'̂ t̂es '̂ fhray-Ritzen, in mi-:n, Apprentissages e p ̂  191-208).colloque de Paris, 13-14 juin tone, 'W7 [To«"»'
■'«son McLuhan, La Calaxie Gnwéerg. trad tra Ç „,,„oio-gies d" P̂voit qu-à la veille de I'an 2000, Internet bascu

/ 'information vers un « écrire-lite . multimed.a. ̂ tdacatiou et for-
'""«o;, ̂  Singly, .< Les jeunes et la 'nfture ̂  bons et ttès bonsélèves d janvier 1993, men-dep. D'apres 1 enq'̂ ent ne pas aimer lire.
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repondre aux urgences, force est bien de penser des aporentissages
visant d abord les usages scolaires de ia lecture dans routes les dis
ciplines; lecture d'étude, lecture sélective, rapide, silencieuse. Et si

sou aite que a lecture « littéraire » survive dans 1'école, quelle
in ui assigner à part un « plaisir de lire » en accord avec le

lut̂niirr̂ ^̂"!̂  culturel de la société ? Les contraintes lourdes d'évo-
sens retour pèsenr routes dans le même

bles discours des prescripteurs ne peuvent être receva-
issus des , ̂  montrer que les apprentissages scolaires,
ais ne'^e Lenseignement du Fran-
dans les nrarfnT '̂ "̂'̂ ■'adiction avec la « manière d'etre lecteur' »
Que fait men̂al̂ ^ >uaires {et non dans les pratiques litteraires).te- - lir̂ ^ est « en tram ' dele ? Comment
Les premiers « modèles » une importance capitale-
sent les représentationc W - boulever
réception scrupuleusemp̂ '̂ "̂ ^̂ ^ faisant de la lecture non pas une
qui convenait aussi W à la lettre du texte (definition
expressive), mais un procesl^H' '^Tde
verifications. Utilisppc p ^uticipations sémantiques suivi a
prise et la lisibilité dpf ̂ méliorer Lefficacité des cadres d'entre-
procédés des lecteurs ̂ es données visent à décrire les
Mais une part três imnrfr rendre enseignables-
cience du lecteur Le f ̂  ̂  lecture echappe à la cons■ Le fonctionnement de la « machine à lire »

1. Jean Foucambert, La man"
"■ premier colloque sur f^cteur, Paris, Sermap-OCDL, 1976-

sont presents presque tous ceux organisé par !e ministère en I 'dans annecs 1980-1990 : A. Bentoir p ̂ f̂̂ rence pour le premier degre
p' J- Fcuc'''";'̂ - Charmeux, C. Chiland, R. Cohen. C, Durand.F. Marchand, J. Martinet. G. Patted J- A- Ŵ an, G. lean, L. Lent'n.
(etc.) (MEN, Apprentissages et praL' j''̂ '«'eau, H. Romian, M, Touyarot, B. Za2CNDP, 1979). """'l-'e de la lecture à /eco/e, 13-14 jum 1979,

3 . F r a n ç o i s R i c h a u d e a u I n n . - u , - e , ,et M. F. Gauquelin, Lecture rapide Denoel et cepl, 1969 ; Fr. Richait
Verviers, Marabout, 1969.

humaine est confronté aux modèles décrivant « les lecteurs » élec
troniques des ordinateurs. Des dispositifs expérimentaux restent des
lecteurs humains dans des situations contrôlées : défilement e textesur écran, enregistrement des mouvements oculaires, de la Vitesse e
lecture en fonction de la t)'pographie, de la mise en page? conte
uus bien ou mal connus, réactions devant des pièges semantiqu ,

® accidents syntaxiques, les incohérences logiques, etc.
Toutes ces recherches sur les automatismes confirment que aecture n'est pas un processus linéaire. Le bon lecteur ne i p" *̂ omme on parle », de façon séquentielle, mais vane sa vi es ,
tetours en arrière, des anticipations, même quan i ne sune lecture-écrémage. Comme les supports modernes

uiformation (manuel, encyclopedic, journal, notice)
discontinus, combinam des écritures situées a es n

j*̂ nts (écrit et image, légende et schéma, textes suoports.
^̂ ture à haute voix est doublement inadaptee a ̂ gĵ b̂ilitédonnée : ce qui rend le lecteur efficace c est la

consciente des mouvements de Lceil et rapidi e
cconnait les mots, en bien moins de milhsecon

'es dire. Le « vrai lecteur >> lit deux, troi. onq
ne parle. Les premières victimes les élèves

l̂ aient done les bons élèves que I'on freine dépassant le
débi^H lecteurs >>, c'est-à-dire « qui q^e« 9 0/ f ̂  parole, soit environ 9 000 mots
d'anrl collège et 19 % Français saventlir„ ® 'cs mêmes enquêtes, « moms de 3 û n̂ae place, mais
la ^'^evrait plutôt mettre lescollégiensenbonnepa
■p tirée est évidemment catastr p^̂ leme donnée : les capacités d'attention

. . . l e c t u r e c o m m e

Un nJo Foucambert nomme « lecturation » la Ce qui lui permet de
^''"formation plus efficace car au pied de la to

n " 30 % des Français savent Ure » , « L m de lee
de ̂ ocumentaire Formation, s.d. [198 ̂  ̂  Lionel Josp'"Migeo citées dans La réussite à Vécole, Kapport

men, 1989
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tâches difficiles en même temps,
|. J cxemp e preter attention à la diction et au sens du texte.

oblieer "loins couteux que lire à voix haute, pourquoiS fà une r T forces ? Ne setmt-cepas la une raison de leur échec ?

appreníislage' laboratoire ne patient pas des élèves enméthodes nour na ■ ̂  P̂ '̂ ĝogoes qui en « déduisent » des
publications, les donl"4̂on̂t''̂^̂^tés » scientifimiPc "t revisees, penmant d'anciennes « veri
recherche aux nrpc" 'es modèles. Les transferts de laprise de risque maiŝlT'°"? P̂ âgogiques comportent done une
cement aux gestes de i T" d'attendre ? Pour initier préco-
les collèges et dec experte, on ouvre les CDi dans tons
blissement mettent à n° 'a bibliothèques d'éta-
d'instruments de travad v classes un lieu doté en abondancesur de remans, d'alburn̂  t ̂ ocumentaires, de revues et bien
les rayons, feuillettent de bd. Les enfants circulent entre
étudiants. Les enseignan^ d'emprunt comme desd élèves y travailler en « à envoyer de petits grouped
pratiques enseignantes en espèrent que lesen petit groupe, tutorat bouleversées (travail autonome ou
'entrée en modermté Useur"̂ ^̂ ^̂ ^̂  le cours, etc.) et que
gogique. Un matériel «éH ̂d edition : fichiers de lecturê M̂ '̂*̂ ^̂  luconnu sort des maisons
préhension, exercices de controle de la conrou de textes à reconstruire ̂ "formation, puzzle de phrases
ecture des élèves sont testée. '̂ s compétences en
ectives « papier-crayon » de<î ' i rentrée par les épreuves col-
bien close ou Jaurès pouvaii-̂ ^̂  "̂ dons nationales'. L'époque est
ecohers. ^ loger ie maitre en écoutant lire ses

1. evaluations en franca'

céuÍrfVr r "n" '̂ ■ '̂"1"'= claLTeHef ̂  du cycle 3 (CE2) et d"eux de i echanrillon national, publiés oar 1 Peuvent comparer leurs résultats a
le mmistère.
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Les debars sont plus âpres autour des méthodes d'apprentissage.
la lecture est un processus « idéovisuel », fautdl apprendre a

'■cconnaitre les mots visuellement ou commencer, tres classique-
par les correspondances entre graphème et phonème . ors

due les discours des formateurs martèlent inlassablement a pnorite
^ donner an « travail du sens », les maniiels perpetuent
approche « phonique » dont les psvchologues cognitivistes con ir-

la pertinence scientifique dans les années 1990'. Comme p
^^une ne construir en quelques niois le dictionnaire .
"icttra de reconnaitre à vue des milliers de . débu-

ûc pas eu tort de lier code écrit et code oral, de aire ir
à vo.x huure, à un stade ou de toute façon la
que la voix. Oralisés ou subvocalisés, les signes vus Pe«'sten mémoire immediate, ce qui aide ie debutant qu ie P oà les lier entte eux et à entendre/comptendte oc dêsej

ŝt la phrase. De fait, la lecture visueile s ins a , [j
dès que I'aide apportée par i'otaiisation ou

„ P'us coCiteuse qu'iitiie. Si i'enfant sait pat et phrasesnt. S'll connait déjà les mots du lexique. S il sai ̂  j|
;-name dans les iiv'tes ». Shi sait à quel s'a«endre quauci d p
tnn !i"̂ ' f-'̂ '̂ °ie materneiie s'est chargee j. rhaque ciasse se;"°"de de i'écnt : entte 1970 et 1990, les murs de ̂
de d'écritures (prénoms des enfants e" S™ cantine, etc.).

Montessori, les petitsanr.- '̂ oin-lectiire non prevu par Mar j„. histoires lues (et
uq à manipulei- des albums, à écouter ĵ ^̂ ítre dans saplus tacontées). Vole, de nouveau ia vo.x du ma.t

' mot (sous routes ses
compétent, la reconnaissance ̂■'̂"''''[,,'̂erson'image sô

Pf̂ rte ll ̂ ctiverait en effet mentalement son/ses re j phonique quitrait de .phoniques du mot; c'est cette memô ^̂ P̂ ̂  , n -
bes, quiind on a un mot « au bout de la tangue üs sont tons acttés aut.r '̂' Qtt^nd 'e mot a plusieurs reteren s d etre
'"bibés [piece : d'appartement, d'or, de " ' ,j| a, des jeux e ndes P'' ̂"ntexte C'est ce qui permet de saisir. lorsqu >PPrases à double sens.
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Lcs discipliytflc pt 7_ - ,H ^ries et le choix des n
o r i n e s

la classe ^"6 toúrTr" cmmenait tout
gogie qui s'impose poLVJ''"? et Jullen. Cette péda-
bientôt sur I'école infants encore non iecteurs déborde3ire . la lecture à voix haute est de retour.

lire ensemble ■ PARTArT:c
CONSTRUCTION soaSOCIALE DU SENS

un retour en arrière (rnêmeM""' années 1990 n'est pas
dans un nouveau contexte ."f à le croire). II s'inscrit
Provoquée par la découvertP H na ' ̂ '̂̂ '̂ "ologique. Après 1'émotion
~"̂ cationécrtte::̂ :r'''5""-e.,sont venus les rêves de've (mails, sms), puis les dpe U ̂  v'rtuelle interac-
concurrences audiovisuelles " ^^us^ Lesâtt ejà que la radio lisait nil ̂ ^̂ "''es moins inquiétantes. On
que la télévision est une usinL rmais on découvredes series télévisées, commentairr'" P°"'' dits, dialogues
Prompteurs, sans lesquels les n " "'̂ tes défilant sur lesmuets. Loin d'etre une situatinn"̂ "'̂ ®̂"" seraient balbutiants ou
ante est omniprésente dans I' >< rare », la lecture à voix

san̂rL> comme tarn H
le. ^ "'^stalgiques (la r scolaires devenus des arti-
intet^^ croix on ^ à la plume sergent-major,'"̂ ^̂ natmnal en francô W télévisé et sport

'3 lecture à voix hautê  est devenue
1- Bernard Lahire 7-

, . 2- Anne-MaPe'̂ cra "■ '■ "̂ °-̂ 000. Paris. Fayard-BPl,
t«re. Le cas de le u" ' Me. J P' 633-730.

la lee-
la

3- Julia Bonaccorsi'T'r"'p°6sí"'"'P- ^^CVII: La lecture-txre. Le cas de Ic leZ ': Mi,a,Z'Z
communication, sous la Xecuo' ''°«°r?t enlc*' ''"T"" '"j'Ton de Daniel tacoK Sciences de I'lnformaticn et de larobi. Université d'Avignon, 2004
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L'ccolc cntre crise des croyances

^ recours naturel dhnnombrables stages, animations, groupes de
d'écriture, cours d'expression corporelle, clubs de^ OÚ on lit des auteurs, mais aussi sa propre prose ou celle de

son voisin, Nouvelles sociabilités pour une vieille pratique qui fonc-
l̂onne sans accessoires, ne coute rien et ne tombe jamais en panne.0 in, elle est promue performance d'acteur. Fabrice Luchini se
ance en 1987, avec la lecture du Voyage an bout de la miit, des fes-

suivent (comme Les Langagieres de Reims, ks Rencontres're ei Dire d'Auvergne), ainsi que des maisons d édition (par
" La Bibliothèque des voix », CD édités par a maison

âition Des Femmes). En 1992, avec Comme un roman. Dame
chantre enthousiaste du professeui-lecteur

^ classe sous son charme grace au Parfum enyoutant e *
av Professeur de lettres reve avec iui de réconcilijr ,
t(î *" ̂  lecture, en se faisant le porte-voix thaumaturge une

Peiuavoir disjo.nt lecture visuelle et lecture ô ee ° ̂
Vent ̂  '"'®[̂3ser à nouveau aux appuis que «s jl̂ "̂  ̂
L'im PP̂ tcr dans I'espace scolaire, comme dans pratiquesdes |p lecture visuelle a déjà eu des effets
laba ip^ ' ^ " " , f ^ " " "Le ls ' regarden tC:": ' 'T ^ "''"mnSre. Srs prt-^̂ 3 d'inn" ® et disent ce qu'ils ont cru co P
tevt-p *̂ ices sent si lacunaires et fautives q ■ ..jccance, leur
^Pparte^ '̂̂  manifestent, jusque dans eur avec''̂ crit 3 'a culture silencieuse du face -̂ qnel point le

di, sociologiques ont m'■ ŝeau d P'̂ s solitaire ne prend sen famille, maisceuv H ̂  ®°*̂ iabilité. Les enfants regardent L pécolec c t e s í r ' P " 'ce de réception partagée.

'̂«n, Bentolila, De I'illettrisme en general et au président" b en France. BUan analyse et proposittons,
1 9 9 7 .
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^£S discivlljipc at- } „ J • ,
choix des iiornics

pertinence pratique. Les ainsi une statut legitime ef une
sans problème car ils accueillir ces propositions
âute voix dans la classe n̂ énager une place à la lecture àCerent montrer aux insnèrr^"^^ j' 1980, ils pré-

veaux canons ;ainsi desaf̂ r̂"̂ ^ j ̂  activités conformes aux nou-ture silencieuse. À chaouf. ̂ '̂ ^̂ sifiés grace aux fichiers de lec-
textes aux difficultés échelnn̂ '̂'̂  groupe, des taches varices et deses e èves (reconstitution on niveaux hétérogènes
CM après lecture, préparatin'̂ * '̂ Wes, sélection d'inforniations,
« exercices demandent bea." dialoguée, etc.). Mais
nterventions auprès des gron̂ "̂̂  matériel, démultiplient lesun male. Qu auront comor̂ ^ '"̂ '̂"'̂ isent toute mise en com-

élèves en difficult ?1 des exercices d'entramemp f ceux-ci ne sont plusdes p, a la lecture ? Les maltres roden:
modes de kcture. Retour «lectíques, combinant diversent le même texte inconnu classe oü tous les élèves décou-
ce n problème à rèsonĤ *̂ ^ *̂ rnme un message à décrypter,^ confronte sn .̂ ^̂ un lit « dans sa tête », dit
traiií/ ^b'^'^fons, en DíKp auuch. Le inaitic
CL'ttc W '"^crpretations lecture à voiX HaUtCs.on à r Peut discu;e7^ du texte : c'est surI „ /"̂ "̂̂ Pi-étation. ' ̂  est-a-dire passer de la compréhen-, Les instructions de 2nm a
fàire' en h"'''" PartaTe"™,', explicite à ces acti;
graphie c '̂ t̂ures d'étudp'̂ ° <̂ otif des contenus de lecture à'mÍfE i:r;"' " lectures tP-g«mmées (en h.stoire, géo-
années 1970 done avec ? " "''"''I"
à suivre Doiir?"* du discni/ j""^umèrisme culrurel des
des gouts np̂  privilégiap. 1*̂ ^ l̂ ibliothécaires le modele
I'instftudon P r""̂ l̂ - Mats L" t I'offre et le respectsa classe encommu'̂ objectirL ̂
est à la fnic I ,™^""aute d'internr' maitre doit constitiierla fots le temoin et le garauTp »' '"terprétation dont il

ur que les faibles lecteurs puiS'
258
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L ' e c o l c e u t r c c r i s c d e s c r o i / i i n c e s

ĉnt participer aux débats, il doit faire en sorte qu ils aient lu t-tu
entendu le texte : les interactions avec la classe seront-elles plus ou
ôins efficaces que des exercices sur mesure ? On ne sait, mais
ĉule la voie collective permet aux lectures de faire partie de la

"lemoire de la classe, comme au temps du roman scolaire, pour
cvenir, peut-etre, une culture commune. On mesure mieux apres
■̂"gt ans de college unique, à quel point la lecture autonome qu on

jrnaginait être le prérequis des etudes secondaires reste une visee. i
fs clèves étaient des lecteurs autonomes, auraient-ils encore esoinc Professeurs ? Une bibliothèque leur suffirait.
I ̂  ̂ 004, au concours d'entrée en rUFM de la région parisienn̂ ,
^ synthèse de documents porte sur la lecture scolaire à autequatre textes, Évelyne Charmeux et Daniel Pennac encadtant un
x̂te de 1999 intitnlé « Lire à haute voix, une pratique «ntemp"""e' » et un autre de 2003 « Lire puis dire à haute toix » • Q

Pouri-ait se dourer, en lisant les copies sages des "udidats, qtieI" aurait, 11 y a peu, soulevé les passions et divises les jury

CONCLUSION

" ^ o n c l u r e ? U n t r a i t r é c u r t e n t d e s ^
' de la situation pour ses ac

Z ; z • :
cieux 1 ■ former des « bons j gont devenues desirnria ' habituelles (faire lire à voix ha ) accordées

qu'on dispose de nouvelles
tPre n (comme aider des eleves si redoublee
1^^'" Un ti-âces ?). Cette crise autonome et<=Hse des fins : quel est ce « bon lecteiir ,

1 C M 2 . P a r i s , B o r d a s ,1999 ■ ̂"̂helle Ros-Duponr, La lecture À IhWte voix "
Couré, la lecture ah cycle 2, Paris, Retz, 2003-
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disciplines et le choix des normes

'òu • Celui qu, devore de gros
catalogue ou celui auT'^°""i consulte undivertfr ou'ar l^'slte "ut P""^
p l u s d e c o n s e n s u s s u r l ê s ' '
d'ordre aussi vastes nnp P'̂ '°'̂ 'tes scolaires, sauf sur des mots
rien ne permet de tranrh (lutter contre 1'écliec scolaire). Si
bles en théorie mais imn" " objectifs multiples, tons receva-
chaque praticiên est renvmé'" ̂ imultanément de façon réaliste,
locales. De fait, seul un d" ̂  subjectifs ou à des priorifés
sortir de Ia crise : ü fant n politique d'arbitrage permet de
ciens eties instances de [éTr ̂ «̂vable à Ia fois par les prati-
des chercheurs, formateu/ discursive et done négocié avec
associations, parents d'élèv' ̂ "̂ P̂cteurs, mais aussi les syndicats,

Un autre trait des siti
verse les enseignants eux-rn contradiction qui tra-
tiques. Nombre d'instituteu P̂ rtagés entre discours et pra-eleves à haute voix, iueeani- int continué de faire lire leurs
tibie avec I'entrainement à I ce procédé utile et conipa-
total porte-à-faux avec visuelle, se sont trouvés en
n'avaient rien à opposer La I 'nstitutionnels auxquels ds
evidemment celle quails" â tonome, visuelle, rapide, est
ourquoi tenir alors à des n ̂ ussi, comme toute 1'école-ds pas simplement incaDahlp̂'"̂5"̂^ dépassées ? Ne se montraient-

tines ? Ce qui a pu |es mH. ̂  remettre en question leurs rou-
des interactions lots d'un tel ̂  P̂ "̂ "̂er dans Paction (la facilite
d une procedure bien maítriel"'?®"';'"̂ "'' sécurité que donne
constatés chez Pun ou Pautrpí̂ ^̂ ' P̂ îsir des élèves, les progrès
ment ». Or une pratique « m' constitue pas « un argu
ment, en marge de Ia norme " ̂ '̂̂ t̂aire » peut se perpétuer tacite-
jeunes générations si elle n ' transmettre aux
argumentaire justificatif. sa légitimation dans un

L histoire longue de Ia 1
combien cette pratique consid̂''̂ '̂ ''̂^ ̂  haute voix montre pourtant
tive, au point que Ia mêmp allant de sol a été évoiu-

x̂pression, « lecture courante », ̂  ̂
260

L'ccoic ci i trc crise des croi/fluccs

cessé d'etre redéfinie pragmatiquement au lil du temps, sans jamais
svoir eu besoin d'etre définie conceptuellement: pério e evo ̂
tion sans crise, avant Ia conjoncture recente oü lâ  u iISp
haute s'est trouvée décriée, condamnée, avant d etre re ̂  '
ĥacun a perçu alors que les mots ordinaires ( ecture 'dechiffrage, lecture courante, savoir lire) désignent es•oues, difficiles à definir autrement que par consensus p ̂(̂ntre maitres de cp, ou professeurs de 6% quand on it qusait pas lire, « on sair de quoi on parle »)■ PV TTcÍSes

deviennent impossibles en période de crise, du fair d" P
Po-itiques, scientifiques, pédagogiques) et desPtatiques et discours. Se trouve brutalement deconstr ̂
ômmun » qui assurair les partages professionne s, PĴ°\"se des croyancesautantqu'une crise des pratiques: j j'« génétations en place, mais aiibaine pour les chercheurs mn
«̂tcuts et les marchands. Les premiers sottent des echang" en

P-l- à des aud.toires buvanttids mobilisent des réseaux militants dans „„ des disposi-
atlon pour proposer des orientations didactiques ̂ ^̂  (débau-
^ Pedagogiques d'avant-garde, les troisièmes em produitsâr -' >es premiers et les seconds, pout f̂b̂t̂vent enqui font défaur sur le terrain; écoHètes qui ne

Cp ̂  conservatisme bien connu des r jes ruptures
Mj faire du vieux avec leneufetdetransfô ^̂
'a continuités (pratiques). Les concep-
tupli Peut-on penser que ce sont les c j-enseigne-
>«60̂ ' arbitrages politiques et les construir à grande
déop P'itmis un nouveau ' „romis .' Cest pos-
sible"̂ ^ dc paroles, écritures, négociations, c pgut-
ètre ' Pas sür. La question de Ia lecture ̂ Her sur un autre
terr,̂ '̂̂ '̂ '̂ '= du seul fait que Ia crise est allee commun ».(Ia laicité, Ia violence), fissurant un au



Langues européennes ;
contre le dirigisme du laisser-raire

Jacques Darras

^̂uelle finalité donnons-nous â la langue . ■ politique? Ubérées par la venue d'un nouveau
1981 ies radios fraiiçaises semblèrent „j.e_ Avec quel

Pour la parole. La France fur la seule à oser cet e pjrce
La langue anglaise aurait-elle perdû  j-epondra que

e n'a pas connu une telle liberation . " celui des
p̂ ĝlais qui triomphe dans le monde ̂ 1̂°̂  dtoyen peut3ts-Unis 0Ü, contre une autorisation ' nomine aux États-

station radiophonique hbre. En Europ , ̂ ŷient ensuite
af/̂ ' liberté est d'abord un droit 1"'"̂  ̂ ^̂ f'_j.̂ tation financiereLe modèle liberal est une ̂[̂'[P.pon pragmala hberté juridique. Le libéralisme est la r ̂ ont les

libertés théoriques. Or, dans le ĥ ndises coinme on
^ /changes » qu, priment. On change des m mat-P̂ '-oles. Dans le modèle liberal, la P ,,„rrao- -n-e. Cependant, s 1 y ̂un̂  centra e
de n ̂Salisation des monnaies, d n '̂ ŷ (-„̂ment d'ailk"'̂ ^ P°Parole, pour 1'échange de la paro e.

^'versité d'Amiens.
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Les disciplines et le choix des nonnes

? Scandale, proteste la liberte
des paroles > Parr " pnncipe faudrait-il réguler l'échangec?stTe marl o " dans le cas contraire,quT exl ui diH. 'Tt ® ""blie un pen vitePou e nui r? 'T"""'"" dirigisme d'état.nous serioL ouanr r"' " Europe,
nauté. Cela n'est nas «!"(! '''""6 régulation de la Commu-
la liberté de circular' " ®' °bjectera-t-on, en raison même deau de nofcó r°" " ̂ es marchandises qui est
rétorqü r ' e pZ "démocratiques. À quoi il est facile del̂ '-̂ TpLiZTn̂  fo„d.«„, d. p™,. d, Utercé ̂corrieé réactiiíi l ic' í être constamment repense,bienTúi trlcerdr La langue «t un
langues de plusienrç communauté donnée. Lorsque plusieurs
espace économiaue entrent en compétition dans un
nécessairement certamarché économique déprécieprofit d'une seule DeT ungues ou « marchandises-langues » au
d'huinouspréférionsnro1-'^^"^ 1'Europe d'aujour-pense en effet de nous int petites langues ». Cela nous dis-
loureux abcès de grandes. Ces stériles et dou-
corse,etc...sontenvérit/hí!o?"̂  sont le basque, le Catalan,Que, par réticence à Ia maladie de l'indécision.
toucher au problème de feignons d'ignorer. Comme si
risquer de déclencher des serait toucher à 1'irrationnel, done

N'est-ce pas précisément̂ r̂ r̂̂  P̂ ssionnelles incontrôlables.
européenne d'innover dan^ même de Ia constructionfurem à Porigine des ancient; . "̂ înes les plus sensibles qui
ment de 1'histoire qui nous â *̂̂  j ancore, revenir au mouve-
Dans le domaine des lanoî ^̂  nous sommes, sMmpose.
xix"^ siècle entre trois pavs divergence s'est créée au
France et 1'Angleterre. Trois n majeurs : 1'Allemagne, Ia
le différend politique. Dire philosophiques ont alimente
il n'est plus temps de débattre serait exagéré mais
siècle suivant, le vinetième ̂  P̂ écédences. Tout au long du^ positions s'affrontèrent jusqu'à

Langues européennes

Ja mort. Des millions d'hommes sont morts, de P̂fleurs frontières, pour des philosophies linguistiqu
Lesquelles ne sont malheureusement pas crédibles
qu'elles continuem à être présentées ^omme Schroder,pour la réflexion. Quand par exemple njeniier ministre
nomme sympathique au demeurant, P'̂ P̂®̂^ j fédéral comme
anglais Tony Blair, d'adopter le systeme . 5 jes apparencesbase constitutionnelle de I'Europe il fait selon conformité
une proposition constructive. Laquelle est P . I'Europe
avec 1'histoire culturelle de I'Allemagne. PĴ  ĵ g régions ou
f.ntière, le projet alleniand nous donnerait ̂ jquement auto-ander unis pour les problèmes de defense laisser
uomes pour les questions d'éducation. utre ̂  canton
aire » s'exercerait plus que jamais en matiere ĝ ĵ ^ a déjà^ Zurich, en Suisse, pays confédéral reglement de la
ujontré I'exemple en ce domaine. ̂nĵ n̂frac pgnseignement de
onfédération, le canton a décidé d mtro r̂ qcais et I'italien,I anglais en deuxième langue au détriment du tranç

autres langues confédérales. -niaues ayant établi la
Même si les travaux des linguistes germ ̂  pĵ g rigou-

ource commune de l'indo-européen au xi ^.^g Grimm -
ûx d'entre eux Frans Bopp aux plus trou ' de la pureteoessé d'alimenter les élucubrations germanique a
b̂nique, il n'empêche que la science phd ̂  g Eée a unedurablement la conscience qu u p|gs nations, et niesW. C'est en vertu de ce concept que les peû  ̂ ĵp̂rd'hui leurs
^̂ /̂ommunautés de la Terre entière con̂p̂g le triomphe dej'̂ endications. Les laisser faire ̂ ssurerait a ̂ p̂ g.ne. Nouslibérale, à I'origine de la pensee ̂"̂^̂éalisation pratiqt̂e^ons jamais été aussi près, en Europe, ylosophies ,
II projet. II était en effet logique que par se rejomdre
Un̂ -̂  ̂ uglaise et ethnologique alleman pj-ance universa is
iaĉ  ̂ ur ce point. Ce qui laisse hors-je |p|.giligemment, c 01b̂ine, laquelle, au lieu de contre-attaqu f̂ n̂çaise est

replier sur son exception. La classe Img



l-es disciplines et le choix dcs
n o r i n c s

t?s qufnÍníntTu c hexagonale.nent nationalis-
P̂ ges du Co et IT" .< notre » langue dans les
richesse pour 1'humanité 'a" oélébrer lal'état solfde dans tt rl TT T d'id.ome trouvé à
émoustiller la lananp '"f Sibérie. Nous voulons bien nousvérké à noter in or,nr> ' en quesnon ma.s la
nos consciences commeà̂  langues résistent. Resistant à
ne va jamais de soi. Les nâ  Apprendre une langue
toujours fondées sur cpttf "̂ tionales et nationalistes se sent
européennes, ai vaudrâ ^̂ ^ ce qui est des langues
platoniquement universalis^ nnFrance cessât d'etreC'est pourquoi nm.c i j ''̂ venir efficacement humaniste.
I'enseignement des langues''tefonte totale de
modèie européen on 1p ku ' • insister sur la spécificité d'unché. Ce dernier est excenr "̂ "̂ !̂̂ ^ ne serait pas idéalement recher-
Peu de vrais bilineues minimalement utile. il y a fort-yam fréquenté l4anaer"L d'ambassadeur
nos système scolaires. Ce, V"" ® nioindre peine que I'enfant de
tent dans une bonne <. miK^ ̂  '̂ "''s parents envoyè-
13 ans ont acquis pour U 'r " ̂ nglaise vers Page de 12 ou
sonnable bilinguisnie I e rl'u ®ynotures syntaxiques d'un rai-
attachait peu d'iniponancp í 1°̂ °'' i'empirisme John Locke
ooup plus à la formation n ̂ PP'ontissage des langues et beau-attemdre les meilleurs résuh C"""'■ esttmait qu'on pouvait
f L p I ' h i s t o i r e m a t i è r e e s s e n -dune pierre deux con' " langue étrangère.
internationaux aujourd'hui Certains lycéesguisme idéal porte en lui-m?'" •'-n ^órité, le bilin-
gnement ou la diplomatie ru, ''ostination, qui est I'ensei-
t r e i n t e d e s t â r h p c ^ P " t o e r t e s v i t n l . i . , . r e s -

— e n n i r r , A F r i i v e r i r c , i c «■gnement ou U diplomatî  ZT. destination, qui est I'eteinte des taches d'une socipc' vitale mais néanmoins rĉ -
Faut-d encore red,re cue V 'ges et les Lycées ne pent nas dispensé dans les Collè;

que ques linguistes conseillenr à pareil résultat, même si
n^aternelle 1'enseii.npn. J doctement de fair. ..cnn'a la

- u c p e n t n a c ^ i i L u i a p e n s e a a n s l e s

d e ques hnguistes conseillent ̂  pareil résultat, menua ernelle I'enseignement de la de faire reculer jusqu'a
3̂ gue étrangère ? Démagogie
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Pedagogic doLiblement nocive ! D'une part les enseignants n ayant
eux-memes le palais assez formé en assez grand nombre a la langue
Jtrangère risquent d'imprimer sur les muqueuses encore ten res e3̂ux plis phonétiqu es. D'aurre part. 98 % de parents français
Çonçoivent la langue étrangère comme devant êtreanglais. Done, puisque I'anglais est la langue du marche, p P
°̂ns qu'on la réserve au marché I Autrement dit, qu on P®' ,
fpprendre, tout en confiant un autre idéal àtie autre formule, un autre modèle selon quoi on ne P'̂ f .

Pliî  condture 1'élève à la maitnse parfaite d'une
"inis I'initier intelligemment aux langues de 1 Europe e
^ntier. Universités et organismes privés utili-otganiser ultérieurement des cours intensifs o ra . juj de
yi« à la langue qu'on aurait choisi de cultiver. Les Centre
ŝsource de langue s'installeraient sur le marche compe iP°"«a.ent de I'argent aux universités, qui le rémvest.ra.ent dans
^'^erche, les appareils et les livres. ..vipmeetdeans notre système linguistique, les petits eleves e ̂  g.
J "̂ 'ème, libres de tout monolinguisme d̂ rvelâ

apprendre la carte des langues du mon e
la ̂ P^̂ âlisés à cet effet ouvrlraient leur pa ai g„norités de
I'll chinoise, aux gutturales de ^..gse. Us prati-
que " Phindi, aux particularités de sculptureDm véritable modelage du palais «bcité joueuse
ggressive - qu, permettrait de détecter, -ec la
Se *̂ *̂ 1̂1̂  langue convient le mieux ̂  ̂  peussent jamais
Aa^ ̂ ^̂ ttvriraient disposés à la sinologie qui palligraphie sui-

autrement La graphie, ma.s auss. a calh-
grank''" voudrait un jour avoir la peinture
et i f ? La lenteur decisive du geste rec

apporterait un calme jg^térité dans le poi-
gnet X ne demanderait pas moms réadresser de
mani^^" d'ailleurs le profit qu'i y Get ensei-^-lorisante les émigrés à leur cu tu gt matériaux

s'accompagnerait d'une histo.re des suppor
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L-íír.,TLSS°° í"'"™'et européenne. Les cours seraieL̂ d" frança.se
gues étrangères intensémenr français. Deux lan-
1'accès aux textes orieinaux nn f Pemiettraient par ailleurs
paratisme européen >> M d'un veritable « com-
professeur de littérature done, s'étonnera-t-on, once point de sa propre désolidariser à
avons trop appris à aim donne la réponse : nous
I'Europe pour les laisser ̂ "̂ "̂̂ ble la littérature anglaise etTel qu'il est aujourd'hui m s'affaiblir mutuellement.
françaises, I'anglais s'est P '̂̂ tique dans les universités
I'affaissement de la pensée ̂ nseignement contribue à
voudrait transformer Taneli de la culture de I'immediat
sateur. Qu'on I'appelle a„ journaliste vulgari-
cultural studies, -e telle civilisation oude 1 histoire ni celle de 1" tigueur scientifiqne
'enquête sociologique. Deir""""'" plus les principes dea pensée dont il conviendrait*̂ "̂  ̂  'nstalle pen à peu un marais de
mente une idéologie délétère dégagions, tant il ali-
faite d'histoire, d̂ esthétioup ". ̂ >̂ste une culture européenne
emblement liées à ia laneue ' et de philosophie indisso-
mouvoir et développer. Culfnr plus haut point de pto-
ture anglaises tiennent une nl̂  '̂ ûelle Ia langue et Ia littéra-

Prééminente, est-.l beso.n de leCar li convient que iT.Trr.
pour donner ensuite envie an̂  d'abord à elle-même envie

3̂Çade ne doit en effet nao 1" "̂ onde. Notre impassibilité
economique nous reprendrL. : à Ia moindre fracturecun sur sa nation. Nos lanenpĉ ^ réflexes, nous repliant cha-
raissent trompeusement tranc respectives nous appa-
d o m e s t i c i t é s d o m ' ' ^ " s p a r e n t e s a n r - . , d e s

' • i N o s l a n í u i p c i i ü u s r e p i i a n i
raissent trompeusement tranc respectives nous apK"
domesticités dont nous nous cr au quotidien. Ce sont des
Or, pour peu que le dehors 'Pusoirement les propriétaires.ênne à heurter Ia paroi, nous voici
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jetés tout à coup dans un sentiment d'impuiasance et de trou
Pi'"e, d'agressivité. Les langues sont des meurtrières en
Leur transparence se double, sur Pextérieur, d une exc uante e
'«ureuse opacité. D'oii le secours qu'on cherchera ̂ t̂ipres ̂* ̂ me tiers réputé facile, « monnaie » élémentaire

échange, par paresse de Ia pensée. Retournanttiotre propre apprentissage de I'anglais au sortir
guerre mondiale, qui correspondait alors a une com-
otce morale dont avaient fait preuve les pays g
3ttant le nazisme, nous sentons bien au]0ur Q hypo-

plus en plus et que nous visons autre pâme »,
t̂ique langue poétique transmentale << c .̂ ip̂ rait et dont le

ômme suggérait Rimbaud, que Ia poésie ̂ "̂ P artificieiles.^ve correspondait à une image de langues utop notre
Pour qu'elle se poursuive au-delà des langu encore été

^̂ enture hnguistique doit franchir une étape -̂ ĝement dans
f̂ ^̂ -mte par 1'humanité. II ne s'agira pas d'untie nouvelle domesticité, mais plutôt le p ai pourra se faire
esonner en soi d'autres langues proches. orale ou écrite.

par 1'éducation et I'enseignement à Ia htter ' pointe, par
ĵ tie les langues européennes communiquen
tit̂  poésies, leurs sons et leurs imag ' . gn Europe-G ̂ téréophonique que nous pouvons musicalité et ã

mment refuser plus longtemps de nous mi î g consonnes
Picturalité des langues ? De I'alleniand, ̂ PP ou Schubert.

Dp les cantates de Bach, les lict̂ t̂ e ['enseignement de
pj. Poeil accompagnera .i^it Ia poésie du mysti-
cRm Oiotto avec Dante. L'espagnol me à Goya
Püi peinture, Thérèse du Carme . ̂ pg r̂e se débattre auet Pmasso. L'angla.s écouterait Shak pe et

de Ia bourgeoisie montante,
l̂ ^̂ tiayante dans sa volonté d'expulser U mo .napbquefrançais, d'autres qtie nio> q gonjonction des artsmuleront le mieux leurs souhaits. par Walter Ben)aminau xix̂' siècle de Pans la capitale decrite pa
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^ correspondances entre Manet et
dans IVn " ^ Debussy. II faut certes de la rigueurinci n ^^^^"gère mais si vous ne conv
tions amn le reve vivant qui Tinforme, les déclara-vous n^iienr ^ lui faire ses poètes,
reagir a Ir pietres résultats. Peut-on concevoir sansdance de richesTer> demain au milieu de son abon-
tendu enrirhiccp ' si I'on comprend que le pr^"
épuisement de lâ pensé" ̂  " conduit tout droit à un

Les mathématiques,
a question scolaire et la culture

Jean-Michel Salanskis"

Les mathématiques sont une discipline à nhilosophie
yau de la pensée humaine, le prealable les scien

ce ̂  ̂ ""̂ dition platonicienne, le langage ob igsi elles prétendent à une scienti icite systènie,
en A ^ elles restent ce à I'excellence e t^moi-
en- défauts, prepare le mieux, co quatre
xtt̂ A M si spectaculaire I'attribution perquisition pins
ré. lie Fields en 1994 à des chercheurs Lafforgue, et
1' ̂ e encore de cette haute distinction par''̂ r̂ibntion du premier prix Abel à Jean-Pierre b ̂
Dri. "mathématiques, d'ailleurs, sont aussi ce s
Bo, part institutionnelle internationa e ^ lessém et le retentissement qu'il a connu (1 ency'"aires Bourbaki). ■ _ite et divise notre
, _le grand débat sur la chose scolaire qu n,athéniati-

lettrée » depuis de fort longues a ̂ p^cifique et
'"terviennent à part, constituent un en,eu a

'̂̂ ersité de Paris X-Nanterre.
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la ^athématiniii^ ^ intersection singulif^^te ^
I'on peut annpip scolaire est sans mil doute ce
tnême si PensemM a ' des maths modernes » : cellc-cij
les esprits concrv ̂  ̂ P>sodes est clos, a durahlement marqu
tnatière. Rapneln ̂  ̂ a ̂ d̂imentation culturelle de base en

En surface c/n ^""^'^encer, cette affaire.
•̂ ant des années 1 Q<n ̂  ̂ st simplement que, dans le eoû
nies de I'enseignem a personnes en charge des progra

n.athémat.ques ont souhaité tépereut
''axiomatique "'̂ volution de la théorie des ensenib'̂ 'siècle. Le mn.i. " '̂ '""aalisme qui s'dtait produite au debut

^ avait pas eu un but ̂ ôurbaki, évoqué un pen pbis '^ )our de la recherrh ' ̂ '̂ "•'̂ ment il avait entrepris la r̂ r"
l̂émentaire, élémentaf ''V̂ "'=>''̂ '°P̂ die, pas de Tenseignem̂

préparatoires. '" î : de la matenielle aiix clas
8,"̂ment̂et?ndaTrfS'- programmes de Vê='3sse de sixième èn " la théorie des ensembles des la
canons contemporains ̂ 'enseigner de façon conforme am"«■"bre réel ou la tóialgébr.que dans Q, la notion d
'goureusement les élèvê !! une droite. En inid̂ t̂

rô Ênce vectoriel à partir H ̂ ^̂ dons scientifiques à la notio
seconT̂ "̂  tnorceau de br ̂  et en donnant comme co
esDa- .'n réduction ̂  I'etude de la géométrie dans
surtô  en dimen-;'̂  ̂ "domorphismes orthogonaux du
exiPP^ ^ont, au^r" 'Eout cela voulait dire aussi,

de la Pdncipe, Padoption du langaS
d e l a L p a r l e s j e u n e s e s p r . t s

Cet deductive formeî  Pf̂ cision discursive absolue eEes étefr a PTOH' ^o^tnelle."n Incomor̂ K ®t̂ nt sen̂ K Eouleversement considerab e-
ces élèves sp excédant I ̂ erdus, déboussolés, affrontes
P̂éhension deT déphasés humaine. Les parents d̂eurs enfants mp' '"̂ ^Pnbles de partager I'incon ̂

séparés d'eux par Lopacire
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d'une langue et d'un esprit noiiveaiix, et cela pas moins si
'-̂ vaient été dans le passé, dans leurs propres etudes, « ̂
jnathéniatiques ». Les enseignants, pour la p upart j
ancienne, sont entres dans une longue phase de doute,nqueile ils ne savaient plus exactement ce qu ils
comment, ce qui était vrai et ce qui ne 1 etait pas, . ̂

P ôuvé et ce qui ne 1'éta.t pas, et finalement ce^̂que et ce qui ne l'éta.t pas L'etat, pour fa.re face a ̂
|Jon, créa un institut spécial, PiREM (Institut eenseignement des mathématiques), dont la pournx enseignants des cours de recyclage et des lieu,
partager leurs expériences et leurs interrogations. debut des

T^out cela a duré quelque chose comme ix - mission
^̂nees 1980, alors que 1'irem avait plus ou moms ache ̂aloES que, de plus en plus, ̂ ouveau style,icatif des enseignants inrégralement formes jT̂ ythifier, au
; done aptes à s'en servir avec mesure et sansonient même ou, done. Ton poiivait esperer d" 'j.̂ ^nou-

m produire des effets positifs iiiissi, les i ,;s|-es litigieux
^̂au révisés, et la quasi-totalite des contenus au niveau desPptimés. Cette seconde réforme est eiisinte re ensem-
, préparatoires. En réalité, bien entendu, le P quin a pas absolument disparu, il reste comm ̂  mesure que

montre progressivement, de plus en p ns monte.^ monte dans la hiérarchie des classes, du m ̂ ĵ ise de la
cuh " E^Eit bien parler à propos de route „ ne concernait
p L'émoi suscité par les « maths mo ^ommeÊ ^̂ êulement les mathéLtiques et la pedagogy j,,
avar̂ ^̂  Particuliers du savoir et de msti nouvelle quetell f ̂ oncernaient uniquement les special • ,out leZ J'' des modernes engag^a t ^ dece dont Ü s'agissait, Cétait füt-''
math"""""' ben social. Chacun comme s. l enieu
étaif ̂ ''̂ b̂cien qu'enseignant. L'affa'ce c culture partagee," ""e sorte de basculement profond de
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faislm Pourtant, iisuellement, on ne ressent pas comme
reviendrons en 'J"' les mathématiqiies (nouseviendrons en conclusion sur ce point).
gré tout aujourd'hui brièvemenr cet épisode mal-mon ancienne'̂ virdeT Premières lignes », dans
d'Antonv on ip f ■ - P^is de mathématicien. Au lyc^^
pas encore Ivcéê nT secondaires - et qui ne s'appelair
1964 un ouvraa " la bibiiothèque avair reçu en 1963-

enseignemenr J'" Samuel Papys, qui dérouUirpremier cycle dec théorie des ensembles pour le
convoqué en cp̂  La responsable de la bibliorhèque m a
pour me prêter j'etais en classe de qiiatrième,
J'ai lu, et j'ai derlâ -̂ ^̂ ^ devais le lire et donner mon sentimenr-
été passionné Plus Ta T" precieux volume, que j'avais
■''"stitution IREM et- ̂ lentours de 1980, j'ai fair partie de
1'intégrale de LebUcn ̂ oriviens par exemple d'avoir exposegrammes du point dp̂  ̂  a collègues pour aider à voir les prO''eurs contenus se laissaiem pT supérieures sous lesquelles
serait d'arriver à intp̂^ ̂^̂ êxion dans Paprès-coup de cerre bistoire
rjui nous occupa de conflit des anciens et des modernas
relies classiques elles '"tense par rapport à deux autres
f""dèle de 1 enseignemeTtT̂ ' d'aiileurs : celle qui oppose le'̂ t̂iqued̂ unepart celle à celui de I'enseignement scognement rnagistral-autnr>̂ ' ̂ '̂ ^̂ ""onrer les partisans d'un ensei

le théâtre ^ouhaitent plutôt que■Mellectuel d'autre part ̂ynamique » montante » de Péved

HUManisme ftT , ^ S C O L A S T I Q U EL enseignement smi ■
desTT"'' tie 1 ecolT"̂ ' t:elui qui aggrave les traits''̂eves, empilenient d'el ' "̂°̂ '̂'̂ t̂ion de route la durée de v>e

répétirifs, demandes énornies de
2 7 4
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"memorisation, vision pointilliste de ia performance à Pf"tlu>te, qm
o Ui P"s dtfférer d'une virgule d'un modele attendu, donr on" le toujours de se demaiider pourquoi il a éré divinise,
r ̂ "seignemenr bumanisre, en revanche, vise essentia ei
5/"'.*̂ '' être luiniain à part entière en lui faisant acquCelui-ci ne do.t done pas être séparé de son humanit pour

Voir assimilé à une machine docile, à aucune , i
tTrl̂'tion. L'élève ne devra consacrer qu'une P̂" ".sonnabl dêson
so ® '''̂ "seignement, compatible avec son príncipeuL 11 ne devL s-adonner à des exercce que pouZT T' formateurs. et seulement
Pasrî  ̂ °̂ln d'exercices de tel ou tel type. On ne grte
quel 1! quoi que ce soit qu'il ne soit pas uti
■ ômitie ̂  performances tant q" .P̂ ".̂  oj„dre des canons
d'exn .̂ "̂ tupérentes, sans tenter de lui faire le)osition et de formulation. . ...̂ re de ces deux
t̂ oncenl-̂ ^̂  personne, après avoir pns "̂ ""uaiss-~ lisant Rabelais, Victor Hugo ou gĵ golument
d'acca jamais réagi autrement qu'en se theses
scow ' ÍC d rpnme abordradical t)nt ['étrange vertii negative d . seulementPar Ia indéfendables. Par quel mystère, exp toutes

profonde de Pâme humame, ̂  des traits
scqU monde tendenr spontanément a d'appH'l"^'''? Qu'est-ce qui nous rend ̂capabl̂
La n un bien que nous voyons -niement et eterd'un « modèle scolastique » pi^g com-

suggère au moins qiPnprès tout ee
na renter de creuser ce prot)l̂ "me, p ̂  querelle
m Pobjet, réfléchissons P " ̂  antinomie-

pQ^ du point de vue de cette j^t^ire des
r̂ '̂ '̂ rnes T °PP°̂ants à 1'enseignement̂ ê ̂ .̂pplique :** Wf.' f "trinque de 1'enseignement s fhémauq"̂ ^^ '̂ s têtes blondes à assimiler es
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forme ensembliste axiomatique c'e.r I r
ianpge mrransigeant, dans le 'a P"̂ '' aurontairement à unvariante, si minime soir-elle moindre déviance oudu non prouvé, du P^rifer de I'insignifiant,
i humaníré des élèves en ies .. moderniste oppriiTî
cours et possède de la valeu ordinaire ou rintuirion a

ceux qui subis-
quesparcequeleurcôtéfo niauvais exercices scolasti-dire, personne ne comnrenrT'̂ ^̂ r"'̂  t̂otalement inapparent: à vrai
dque moderne encourae - aspect de Thumain cette mathéma-
encore, en demandant développer. Plus gravementtème formei, on le dée ̂  ̂  I'agent scrupuleux d'un sys-
enfin, exige des quantir robotique. Get enseignement,
Piusscandaleuses narcP̂^ n̂émorisation scandaleuses, et encorecole et pas de I'infnrm qui est à mémoriser semble du proto-d apprendre sans comn̂ P̂ i? aussi, il n'est pas possible
prendre, c'est pourtaĵ ^ r -" comme personne n'arrive à com-Si évidents que ces ̂ "^cignement ose demander.
! , ^ ' c n s e r e n d r e p u i s s e n t p a r a i t r e ,
enseignement des matuf ̂  initiateurs et les promoreurs dele modèle humani<;rl" "lodernes avaient en vue, eû
onnel consistait à demanH vision, I'enseignement tradi-
ns que la ^ègie Aleves de faire des démonstratíons

étaif ̂  P'̂ ^ 11 trair̂ "*̂  q̂ 'etait une demonstration eut
maép"''' sensiMp "«^ons dent le seul support
L'gj ' '"saisissable dan t̂ pératoire pas nécessairement p̂ r
tèreser̂ "̂̂ "̂ĝ gemô ^̂ ^̂  î t̂tes de validité en rout cas.

disn k ̂  défínition de Principe, dissipe tous ces mystot;itr̂ '̂̂  : même tê ' transparente - pour comnien-
tr̂ athémâ f la notion d̂  conduit à articuler de façô ^qti'un ̂ ^Posées ̂ "^ t̂istration. Désormaís, done, cnfant de trois ans en I ■ P'̂'̂equis aucun, en telle maniere

J rincipe, pourrait les assimilar'. P^^r des
< i e . 0 , , p „ u r• > disait mon camarade de taup r
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sus le marche, le mode formel-ensembliste est profondément ̂
taire et égalitaire. Chaque ètre humain, tant qu il suit es .
cgal de tout autre, et, en particulier, chacun a droit a .

demonstratif vers tout résultat. Concrètement, ̂  ..
rige une copie, s'il lit une demonstration dont le débiit ui seloin de ce qui pourrait mener au but, doit/espec ueusem̂^̂
Poursuivre sa lecture tant qii'un pas d'inférence
rcncontré : il est roujours possible qu'ilsoit en presence 3̂ quel
Sinal, bien trop long, mais inenant néanmoins au terme r q

d doit valider en attnbuant le maximum des PO n̂ts
Et tel est, naturellement, le but formateur̂  1—iste

ŝaient les modernistes : faire des nouvellesompus à la liberté absolue de la « littérature e uc les
^^^eder à cette modalíté de la pensée à une
n̂ l̂̂^̂tiences, déployer les déterminations ̂  e monitution axiomatique en droit arbitraire, a un
7̂-urateur aussi audacieux que libre, à une sorte dejar̂de ce qui se laisse dévider à partir de a ̂  ggxploitation

incr-̂ °" Pouvait paraítre plus grandiose que ce , . habile de';gemeuse des cas d'égal.té du triangle, ou Ia
ter ^ transformation géométrique e traditionnel^̂rminale. Pour les modernistes, Cest 1'enseignem
dec ̂ colastique. Mon professeur de taupe , préparair les

idées, disait au début de 1 annee q le coursĴ̂ ^̂ours au mieux au jardin du Luxembourg, n meO' ̂ t qu'il était inutile d'accumuler les . gj- politique : la
dp-,,.? P̂ rit encore se souvenir d'un point ts o ̂ .̂ forme Edgar
Pan ̂ 3gne du modernisme est venue p ̂ a„de idée duiiispirée par les événements de Mai jre trois langa
gesTu''""̂  «ait que 1'élève de ly"e future de citoyen,dan, , dans lesquels s'exprimerait sa ''d j pouvoir : eC -"dieu desquels son imagmaoon i,„gue de la(la langue vernaculaire), le mathemat.qu

L e '"^gretté Edmond Riche.
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langue"de°"acci àT''' ''f mondes) et une langiic étrangère (ladecision ministériel! vision enrérinait au niveau d'une
en termes dn nr»rv.i ̂  la mathématique ne se définissait pas
Zermelo-Fraenkel p7r1 ''«Pâ e, mais, comnie Cantor, Hilbert,formelle de I'imagination̂  I'iivaienr appris, comme voie

MAGISTRALIT0 r»'> emocratie, comprehension

de base du débat ''enseignement est un élénient
me semble, à deux niveaî  ̂  ' Education. Cette critique opere, i

D'un côté, elle est c " ' ̂
laquelle passe 1 enseignemT̂  monopolisation de la parole parcours magistral comme un^ analyse la situation du
mn, ou un seul mdividu Tr de confiscation et de domina-
mexistence tons les autres7' ̂ ^duit au silence et an auti , il es^ facteur magistral est politique

m a u v ^ " e s t " d ' h u m i l t a t i o n .pTccir, Cette ^^"lement pragmat.que d'uneP̂oclame'̂est plutôt que
le savoir ^ kurs essais sujets actifs, ayant la pos-
lement dan"'"'"^ 'iu'ils en ^'exprimer, d'imaginef
paratoire - ou de magistral fi sphère de leg»
une boursouflure de \1 modernes''! — France).
renseignement second "^^S'^*^raiité Kv;, comme
dynamique de groupe 7̂  ̂ ""'̂ "̂ ait outi7p ̂  I'epoque ou tout
prise de parole de IVU "̂ d̂alités n-wf ̂ "̂̂ ^ment en faveur de a
1'enseignement des ma7''̂ " '̂ soit moment ou la
tradition en prenant im ̂ "̂ ^dques s'est r était encouragée,
que dans les mauvais encore n|n77-̂  earicaturer sa propre^̂ "venirs des gén 77''"̂ '̂ hique et unilatéral

'mis antérieures. On était
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bien force de donner la parole en priorité au protesseur, P"' ̂
Sonne ne comprenait rien à ce qu'il avait mission ̂ tape
était bien force de sVn remettre à lui absolument et a ci.
notamment pour determiner à quel moment re au'il Yacte dans la trame du cours, puisque la nature et a échap-

à faire et la mesiire de ropportunité des mterven
Pment totaiement à tons ! D'oCi Pimage d mi enŝg
iĵ athématiques modernes confinant à placer unehaque étève attendant terrorisé du niaitre le leu ver
symbole quelque part sur la feiiille ou au ̂ bleau. . de

Une comparaison peut être eclairante . ... ^ jg
enseignement des matbématiques modernes res 5 ,̂̂ -
uiterpréteur Basic des premiers „..dmateuts qmrep

_ or » lorsque ce qui lui était tornni en e ̂  . 1 ̂  ̂ elle de tout
^s le bon format, le format atrendu, ou en humeur■̂minal mformatique, ton,ours sur le point, par mauvaise^'^ualiste, de bloquer ou ne pas répondre. réforme

men entendu, une fois encore, selon , jj. conduire à
rniste, le langage ensembliste bien ,,ouvelle regie en

^̂erse : toute parole émise conformément a la jj,.
Tkentrée dans une areneéo r ̂ "̂ ^mbliste correct est en princip j,. nrofesseur, ou leL'̂ é̂ve le plus distant par la ̂ '̂̂ 77res sociaux et affec-

tif7^ reiativement à mille i et ensembliste a
én ' absolument justifié par ie mode o ̂ gptiment d'unobservation insatisfaite mal appb^iuée-^

?®'lue, d'une inexactitude, d'une rag a î xiqua de uouu'Z' 'hétonque ou de puissance de vcx J ̂ .ycula de
PriJ:,, qu' puisse fonctionner comma auto langue, at se
réfè) ̂  professem- s'est coulé dans un ̂  parole, dan
I'esn̂  ® rm nouveau principe de |gs élèvas sont agar ■ 'Pace de validité duquel non seulement „„fi,ématiqua da"I'esn̂  ® rm nouveau principe de kgk'ma '
rtiai <lc validité duquel non seulement ̂ tl,ématiqua'«us les élèves sont s« égaux. k'ec J à cond.t.on
J. "̂ au cadre est une sorte de coHecfvUe a je maitre''̂ «̂ Pter le modèle d'une anarchie legalista .
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for'L̂ dls " /"-'on dc tous à une loi, la loi qui ̂ git I» SuHvr'' "" ̂ 'im aller et ̂ «our entre cee s ' n t e r v e n t i o n s . 1 . r e s s e n t à l e i i r n i v e a u e t c e q u e s e m b l e i m p o s e r l e c a d r e j u r i
a K • " s t i t i i é p a r n o u s p o u r l e s t r a n s p o s e r . C e t t e f a ç o n d e c i r c u e r

jubilation dans I'entre-dcux interprétatif entre intuition et

orme des intervent tous a une loi, la loi qui
'sme pouTait̂Jf P̂"'̂ '̂nie politique, la « bonne foi »

eleves : les ̂ érifier par rapport à Pexigence d'activite^
seigner de manipr̂ '̂ '̂"'*̂ '"̂ ^ niodernes peuvent tour autant se
élèves, en les invir̂  ̂ '̂"'̂ "̂ 'pative, en faisant deviner le savoir p*J''sitif théorique est àT ̂ ""̂ stion que Ton se pose et dont le disp
reunions de Porcri ̂  ' ̂ ^P'lentation et la resolution. Et dans
^echerchaient pEis haut, les enseignii"
participation à scenarios pour nioriver a
pes << traditionalistê s ̂  'ni pas moins que leurs coormelle est une chose / P'"̂ , à vrai dire, parce que la chans la manière dont agie, qui n'a sa substance tj
Í i n t u i t i o n n - I a g i t . u r e f e r e n c e a

6UCS « traditionaliste^ or pas moms que ieun> -
ormelle est une chose / P'"̂ , à vrai dire, parce que la chans la manière dont agie, qui n'a sa substance tj
intuition que " ̂ 81*̂ - Précisément la perte de referencePonr contrepartie une "nistes était ce qui a^a

et Publiqnement actes et opérations efl̂ ect
. Un autre malent ?
chaL'nt"'^ prima le role de I'lntuitioO'notre inr""'̂ -T'i mathématiques modernes stf
de ce qui est aff- ̂  "̂ 's danŝ ^ ̂ ''̂ ement juste, vrai, valide, to
mise au noi . à la ba„ axiomes et de la relation logi^
1 ' a c t i v i t é q u
usage vivant modern" juridique. 11 faut «
juridiques mis doit êtr ^ ^ iumière de ce qu'est so

t o u j o u r s " a m a t b " " ' A ' ! !
'̂ muitionsoitconpoint que
i n r n i r i f o ^

usage vivant modern " juridique. 11 faut « lu"^ '
juridiques mis p doit êtrp ^ ^ ^a iumière de ce qu'est soi

t o u j o u r s ' a m a t h '1 mtuition soit con -̂ ^̂ ndes inriVi- r̂ ^̂ '*̂ '̂ ^ " moderne » préten
point que ]'q 'ée, c'est piutkr ^ P^s réellement quÇ

qui sont le ^^Z aT' est reconnue à telpas usuellement uar."""''''' L,- ""'""crire les divers modes
tiants (comme notrp ^ ''"'''s nous c»^'développof^
tarn). La bonne"on trop faibles et balbu-d-habirer joyê ê t̂ '="-̂ 47

tous les so "^atiques modernes estus sols intuitifs dont on dis-
280

p a r n o u s p o u r l e s c r a u s p u i c i .
jubilation dans i'entre-dcux interprétatif entre intuition'̂ ône formelle est la façon heureuse d'enseigner les mathema-

iques et de les apprendre, parce que c'est, ultimement, a seu e
Ç̂nn de les comprendre.

CONCLUSION ; LES MATHÉMATIQUES ET LA CULTURE

mots retrospectifs siir I'interference de la cE
."̂«dernes >> avec le debar scolaire me paraissent appele

détp sur la place des mathematiques dans la cu u .cif d'arrière-plan de la « crise de la culture scolaire ̂ p
sembT P̂c ÍU révolution des maths modernes,
ment ̂  P̂ *̂̂ isément avoir été que les mathématiques su c l'"̂^ comme part de la culture scolaire et pas comme partc u l t u r e t o u t c o u r t . ■ i
tiers ̂  commune de la mathématique, en effet, lesp̂;;comme le domame du calcul, étant entendn
comput''̂" à reus les coins de la ̂ue contemporainechacLin se fait une idée comme en

qu Zkul comme relevant de I'automa i [̂ n̂̂atiqnesà I'espnt. Ce qui est pense d s Jthe
mathématicien : d est ̂  dans le sens

d'unr' '̂ l̂ ŝ -à-dire que son humanité est dcformeê .̂
^̂ 'cul, -̂ P̂utibilité exceptionnelle avec les ̂ ^̂ [̂ ématique envision anti-humaiiiste de t gj. de la linuta-

de 1' certaine conception ci priori u ca compter
°̂ UVre P̂  mathématique au calcul ̂ "Ci ̂ g phéri-de la marhemat.que comme une pa
5 ^ U r e l . J . e x a g e r e -

mathématique fait grec mathe-
de la culture scolaire. Heidegger
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qu'apnren"d qn̂ ime chose i, par « ce que 1'on neIa mLhém.r en cléduit quanr à lui que i'objer de
tan^que 1 1'on app.end ou enseigne en
t e r s u g g é r e r a i s p l u t ô t d ' e n r e s -
« ce que IV ̂  ̂ ie 1'expression : si ies marliématiques sont
qu'elles ont íî  P̂ tir qu apprendre ou enseigner », c'est parce
1'école. Ce lier, fondamental que toiite autre discipline avec
coupure avec ̂ tJmprend assez bien si 1'on considère Ia notoire
tique. Vouinir ^"^eloppée dans 1'oprion marhémadu monde «cui ^est vouloir un savoir qui n'est pa
monde. II n'esr nl ̂  rnême, n'est pas soutenu ou médié par
tionnellement conditions, qu'il soir excep"aire dans le connl̂  tie I'interhumanite, qu'il ait son lieu orig'
suspendu au face à̂ fn " "laítre et de 1'élève, qu'il soit fragilemen
qu'aucune autre oartiê H "• Les mathématiques sent p "
developpant pas un imnP t:ulture entre nans, oserai-je dire en 'Badi. P'' de la charmante chanson de Chimene
exploitée à travers cên̂^̂  ®t̂''''̂t>phrénique de la mathémaciqne
mathématiques » • dan-̂ l̂ ' connu comme 1' « imperialisrne ̂ne servent strictement ò conviction que les mathémafiqtie
sortes de fiüères, on les „?t ' pré-requis pour torres
tion et pour commencpr ' jftnme opérateur universe! de sélec
mathématiques au jycée t̂ cfinit à partir de ia competence etnonde est obligé de travaill̂ " ̂ iu baccalauréat oíi toutype classe préparatoire dè̂ T tléjà une atmosphere di
™«hematique vtde et (1'opt.on S). Cetteme temps prise comme urf culture! générai est done en

^n rnême temn^ ciment culture] de i'ecole-
reel, p '̂ P r̂ le hiatja seulement un échafaudag^
structn des marh'"*^"^' ihdéologie sociale travestit ^
qui ne s' de 1'écoie Tfpar excellencemême sTh 1'^ « f des content.sdisposition humain ̂ ésir n'est pas déjà donne'a le. apptendre, les contprendre et
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ies assimiler est parfaite. La cellule dramatique élémentaire de
i enseignement ne peut être que 1'écoute confiante de Ia parole
magistrale. Et les figures imposées de 1'entraínement scolastique sont

qui maintient le pacte et 1'espoir tant que Ia domination souve-
raine de ce qu'il s'agit de transmettre n'est pas acquise. Qu à travers
toutes les réformes et toutes ies mutations pédagogiques, en dépit des
meilieures intentions humanistes, on retrouve touiours Ia substructure scolastique, n'est pas chose que I'on devtait déploter : 1 option
uumaniste devrait se definir comme le souhait d'un amenagement
interne de la forme scolastique, et pas comme sa suppression.

P̂ ans le cas de la « crise des maths modernes », ce qui a manque,
pour juger sereinement de ['evolution qui était tentée, notamment
reiativement à I'alternative humanisme / scolastique, c est a coPréhension de la profonde signification culturelle ̂ ^̂ \";"TdTns
'̂que. Bien qu'elle soit en effet coupée du monde•Ju retrait schizophrénique, la mathématique est a ra

Pcnsée rigoureuse du multiple, de I'infini, du continu, , ̂
«IcuI, de la pteuve, the'mes msais.ssables a P"P-

f ® conçu toute une forêt scintillante de notions e lirtérature
f" "re aurait beaucoup à gagner à compter . jb̂uleuse, et à latsser tetent.r tout le long de ses" gurantes et les idées en provenance de la region
^ """pure qui met à part la mathématique est

arder au façonnement de tous les mondes"lie n'est inféodé à aucun trait, ni de detail m de structure,
""de réel tel qu'il est observé et experimente

lie, "̂ '̂ ĝees de cette manière, les matben q culture sco-
laireTt̂ "?"rî uifestant la solidante P™ I'exaltation deI culture, entre la forme rigoureuse d' ̂ ie avec la pensée ».

J-M cf' Salanskis, fherméneutiqt"^ 'Salanskis, Le temps du sens, Orleans, Ed- Hyx, 1997.



Grammaire et norme linguistique
à la fin du xix"^ siècle

Sophie Oliveau-Statius

Les problèmes posés par I'enseignement de
^ujourd'hui relèvent de la question de la norme. es ̂'̂éclan-ctr id. « La question de la norme », en ne va
P" parle volontiers pour désigner la situation actue

la faute d'orthographe', mais ce type d enonce n
satisfaisant. La question est plus comp ex , extrê-

biendeségards i'enseignement actuel p P^naent normatif, à travers notamment tou ^
^̂ Îp̂ lation des formes textuelles ou genres or

'Ui M de Franche-Comté. . , correction du brevet :
Agnè;: P P^'" exemple dans les du fnviçais ait lycee(Pari X Contre-expertise d'uue trahisof, ' .• .ig ggt desormais « evaluee
non une nuits, octobre 2002), signale attribuant des pointsQUanH sanctionnant les mots ma! orthographies rrecteurs précisent:' on '.> iop. at., p. 261); en effet, .

2 "̂ 'î êra Vz point pour la gra Hr»Zrn'ica"ion à l'école prima.epar Pv ̂ ^̂ e'oppemenc des competences dites discours entendus
de pair avec un enseignement sociale et présentant
communication produits pâ r ac les genres, t>'pes c

o formelles à peu près stables-La .j ĵ déniable que lade discours est loin d'être close mats, dans les
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laneagp nuancée a cours parmi les sociologies du
normfs lin!™ aujourd'hui devrait faire face à une pluralité des
íerair voir par là ? Le désarroi scolaire se
norme lm« 1 incapacité ou noiis sommes d'abantJonner ̂driai'""'"' P̂ «"iP"ve héntée - de type dit évaluartf - et
d'echanee - concomitante de nouvelles normes pragmatiquÇS
rôie de cnnrr̂  évaluatif- qui, à bien des égards, jouent e
maire est devp ""™*̂ '̂ "̂ «mp'e : le savoir-écrire à i'dcoie pn-
tion d'interarr"" P''íoritairement une affaire d'adaptation à la situa
r e s p e c t d e s r / T " f o r m e l l e ( l e
qu'on cherrhp í ou lexicales) comme si les locuteurs■ âis seuiement devaient pas ressentir Ia norme forme e
Cette idée de nl usages, au demeurant peu fî ês *
par exemple normes linguistiques se trouve énonce^dette Wynants r"!?P̂ rticulièrement intéressante chez

travai] résumetr̂  sociologie de Loiivain, don3 Giddens en n ̂  sociologie contemporaine de Smime
«̂ntemporlin" rr'''"' Bakhtme : elle analyse la situationet normes praemarî '̂ '̂ ^̂  rensions entre norme métalinguistiqLi

porain trouverait rpn̂ ^̂  ̂ nggère que le discours de crise contemmes linguistiques m ̂ cíaircissements dans 1'érude des nor-Ia modeS actuelle et sa défmition

la'remke en*̂" P'"ecis. Cette hégémonie de Ia classificatîĴ
ractifs langue parlée est an' JUgement dévaluatif « traditionneoraux ^evlnT —te, Ia typologie des usages -nre^
1'éducation autour de j "^"ntraignante. La notion de íí^ ," produit ' 1'Université de Geneve ̂"̂ d̂ Schneuwly, professeur de Sciences d
classes' V;;' P°ur une 'adV. Schneuwly, sont par exe^p
, • • • • » "íínement ?e"lsurtout̂drĉ r̂ "̂ "̂ ^̂ -̂ '̂! exemple par Claudine Garci»
construirelanotiond^^'^■ P DoL^etbaklitinienne dansBernX "w ' ^.^^neuwly, par exemple, tenrent deyiants, t.'ortho0rat)hfi forme des usages interactifs-' '"'f sociale, Mardaga, 19y7.
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II faut en effet éclairer le sentiment de crise dans 1 enseignement
de Ia langue par 1'examen des transformations contemporaines du
rapport aux normes linguistiques.

Pour abordei" cet examen, nous passerons ici non par 1 étu e
des sociologies du langage contemporaines, mais par 1 histoire, en
Poccurrence par les auteurs - iinguistes, psychologues, philosopliesCa frontière n'est pas nerte) de Ia charnière xixte siecles. Avec
une hyporhèse de travail qui serait la suivante : nous nous e at
tons dans les memes questions que celles oiivertes par a in e a
juiidiction logique siir la langue; nous cherchons ans es ca
uiemes de reflexion instaures par la fin du xix - nous irons
"̂tre 1880 et 1910 - dans la mesure ou cette époque correspond
''entree dans une réflexion - menée par les sciences hnmm""
^nr la construction des normes linguistiques. Ces -i
ĉnt se ramener à une formulation simple concernant

s agit de savoir dans quelle mesure la langue s
comme un produit hérité que nous enregistrons
sayoir si les locuteurs subissem la langue ou s i s P quelleeieation de la norme er comment. Pour le due lontairement
P̂ tt de vérité y a-t-il dans Pidée que Phomme agit

sa langue ? Peut-il disposer de sa langue au p ̂ q̂ p̂ose
de creation ? Tel est le t̂ 'pe je productiondes lors que la vie de la langue est una affair

^Gciale.
C ne sera possible ici que d'exphciter d'une telle
nite a explorer les prolongenients et r sociologies du

aujourd'hui, en se référant notamment a ces
que nous avons pu évoquer. probíématique - ce

Oüs nous contenterons d exposer /. _ avant d'en mon-
trèr appellerons ta question du ̂ î^̂ '̂ '̂̂ j-ontemporaine sur leIan "e application précise dans la ref ̂  sommes pas lesgage de I'enfant. En effet, I'ldee que serait à nous dès
la d'un fardeau - la langue ^ sur I'enfance
d aissance se dessine principalement a langage de

langue. L'examen des theses en cou
2 8 7
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q u e l t i o n T r ' ' ' 1 'terrain de Pécok"̂  Parlons a des prolongements évidents sur e

LA QUESTION DU XIX̂  SIÈCLE :
COMMENT VIT LA LANGUE ?

La vulgate

tournant XixVxx̂ - '"̂ é̂diatemenr perceptible car I'image du
triomphe d'une nnrm^ avons est marquée par V à̂ée
theor ique (dans la aussi b ien an
qu'au niveau de<; naissante et une certaine linguistic]^^et notamment 1'étatií (la prise en main de la langue par 1 étaf
du siècle dernier et '.'otthographe)'. Le passage par la/',"
ralement les causes suivant rapidement, sert en
tl'hui, vue commê rrr de la norme régnant encore auioU'"'langue forralTv̂ "̂ "̂̂  ̂  "lodèle suranné de 1'école et àcçais » ; toute réformp ̂  thème de Ia « crise du f̂ an
frange réactionnaire 1p domaine appelle dans une certain̂' de ia « crise » comme autrefois au

1 C t

"ceS"- ' T Pl: . isammenr décri te
f a u t e d ' n r i - K - j c h a c u n s ' e s t f a i t l e g e n d a r m esenti le privé eí d recoins de Pécritureen praticr'f d'fnte " en sens que chacun a re
s'affirme kantie"^ Pei-sonnelle non P«ur y ctablir Ia nornie toi
P- 193) On "'if qu'elle tra p ""'goureuse. L'orthograplie frança

ioi -mcme » {op-"ve e, t;d1e"tV'̂  '= que Porthographe devient, uu
donnée au Dictio,?,, ■ P'^'se en nr. ^ norme apprt^*^'
publics. Avec le décnerl dans /'Íí mesure à I'importancla maitrise de 1'ortho í ""̂ ^mnient pa ""P r̂iale, dans les examenorthographe officielle a i! publics se voir soumis a^̂ "̂̂dette Wynants, op. dr.. p. 128-131-
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début du siècle'). Or, c'est par rapport à la fin de ce modele suranné
ûe se pense récole actuelle. On trouve par exemple dans Le gyaftd

Lvre de Ia langue française, paru récemment sous la direction de
Marina Yaguello, à Tarticle « Norme >» (p. 108), Ia présentation
suivante : « La norme est assumée et transmise par des institutions
comme PAcadémie française et l'école. Cette dernière perpétue un
iTiodèle élaboré au XIX" siècle, prenant comme points de référence
['ccrit, Ia littérature. Ia maítrise de 1'orthographe et le culte de Iabelle langue. L'actuelle fragilisation de ce modele donne lieû a
°cs complaintes connues sous le nom de "crise du trançais ;
b-) Depuis Ia fin du xix" siècle, il a été beaucoup question d une
ciise du français", avec deux volets qui reflètent une menta ite

conservatrice assez répandue chez les Français : Fidée de corruption
JJiterne ("les jeunes parlent de plus en plus mal ) et elocuteurs, y compris des elites qui se laisseraient
vulgarisme") ; et celle de menaces ext̂es exercees par d autres

ungues, sur tout Tangla is de nos jours u
Annoncer Ia fin d'une école qui aurait p , comme

Conception philosophicodinguistique de Saussure en ei"̂"ception élit.ste, .ntellectualiste et normanve. O" ̂strict de Ia fin du xix'' siècle puisque le Cours de mg jonnés
est pubHé en 1916 (et se veut Ia

//te 1907 et 1911), et Saussure est né e" ̂
noü. evoque tou)Ours pour contempo-. ^ bentons sans considérer les travauxde Ia constitution de 1'école républicaine. langue, est
fond*̂  ̂"'eours pédagogique actuel, sur Ia 1""̂^ ; ̂  pécole est°̂"damentalement critique : 11 est couramment adm̂ q̂
qu'̂ n""̂ '"""" dans son approche de la angu . ̂  langue, uneclle encourage un « objectivisme abstrait »

I t . ■ l i s d e l a r e v u e £ L A ( E t u d e s d e
'■ngui i^ r ; cr ise-dn- f ranç '^ '^ Savatovsky.'lue appiiquée) d'avril-juin 2000, coordon P 2003, p- 10̂ ' L'article
cite pcV ̂  livre de la langne française. Pans, e'̂gné Française Gadet.
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DhonéHn''" d'observation d'un sysR-inc de formes
de gi"ammaricales et lexicales totalcinenr iiidépenclantes
pour employons le vocaln.iaire de BakhtineMI- Ia médiode bT̂r P'"'°'°P'̂ "̂ °-l'"S"'stique régnanre à i'eeo e
mené acrupll khfníenne inspire três visiblement le com
1'idée du Dhiln"̂ "ií " langtie » à I'bcole, et notaninien
de Saussure la^°''k Tapproche systeimqP^
s'impose à la même de Ia langue est une norme q"tivisme abstrâ r"""̂ ""̂  '̂ " parlants : pour Bakhtine, l'ob)ec-
excluant de fair r ""aisoiine que siir des formes normalised i
ía variation à variation comme impures. « La réfraction
ques ne consrir̂ ^̂ '̂̂ '̂ T̂  individual et créateur des formes lingüî '-'
exactemerdê "' P'"' de Ia vie de Ia langue (pl«®
"iques inutiles phénoménal de celles-ci), des harmoformes linguistiqueŝ l̂ î ^̂ ^ fondamentalement stable
ôrkheimienne"m pensée linguistique avec Ia sociologîque système staM ^ PÍ--ntène social en tan

irnage nette selon Imguistiques achève de donner mFrance : ctt con̂  ''onentation phüosoph.que prévalan
'̂organise en s'alimenT orientation que 1'école âctu"̂

1'activité langagière aver"' theories de l'énonciation pu'®
d'abord être rapportée à '"sistance sur 1'idée que ia norme do

Si 1'on accepte dnK , '
que pour 1'école actuelle ff tableau sommaire, on admettftion devenue nécessaire ' p! '"""''.'̂ "re est d'encadrer une derégula'
sujets parlants. ' le fond, de rendre Ia langue aU-

Or vraisemblablement I. ■ ■
contribue à simplifier cette nk bakhtinienne de Saussure »emane. Associée à une "'.Í les débats d'oü elle
eomme moment de figemenrH """'male de 1'école républicamement de Ia langue, blocage d'une évolutioP

'• oakn t ine Ip

' Les td. de mmuir, 1977, p. 86.
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« normale » de Ia langue, cette critique fait écran à Ia réfiexion lin
guistique du XIX'' siècle, nous rend peu capable de voir quel travailde réfiexion sur la construction des normas et sur 1 enseignement de
Ia langue Ia fin du xix'' siècle a pu nourrir.

La linguistique et Ia pédagogie fin de siècle - les deux som difh-
cilement séparables - posent Ia question qui nous occupe aujour-
ci'bui, peut-être sous une forme historique différente, la question desavoir si la langue s'impose à nous comme une forme pétri lee ont
nous héritons en quelque sorte à la naissance. La langue ne se trans

pas, elle perdure, écrit Bakhtine. La linguistique fin de siecle"'avait pas d'autres discours : la langue vit. La préoccupat.on peda-
Sogique majeure qui en découle, c'est la suivante . commenpétrifier la langue, comment faire en sorte que la langue
v i v a n t e à 1 ' é c o l e ? . ■ f

Non seulement cette question est encore la nôtre, mais s
ê̂me est toujours pertinente. La réflexion sur la aire am

siècle emprunte le vocabulaire de la vie, un vo
t̂ trouve vigueur aiijourd'hui'.

V,l e e t norme linguistique

Que signifie en effet la thème de la du
re ce type de vocabulaire et la question évidemment

''•"gage biologisant à la fin du siècle „,er briève-
urnplexe. Sans entrar dans le détail, il est réalité de la

le Hen existant entre vie et norme : .1 s agit en
q u e s t i o n . . t r o m p e u s e : c ea notion de « vie de la langue » an .. j qui considère la" pas une concession à I'organicisme allemand qu

I f . a n n s l a l i n s u i s t i q u e d ' a u j o u r d ' h u i ,
lire 1' ■ renouveau des méíaphores vitalistes . ^ igg meta-

Jean-Louis Chiss intitule « Victor e " jj Victor Henry organise
pt p'' 'îguistique », à paraitre dans les acres du Colloq^■"'s III cn septembre 2001.
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plante selnn̂  """ganisme, croissant et déciinnnt comm^ u"®
humaine ■ la lip" " intervention de la volonte
g'que sans natnfaT""̂ "'' exploite le vocabiiiaire biolo-
P̂Pliqué à la r/n!',!!' P"""" «̂ <̂ 1̂ 1 . Le vocabulaire de laaux sciences hnm®"̂  ® un type de normativité propr̂

qu'elle obéit à de l̂"" ■ creation de I'bomme en ta"
sonr capriciencpc ̂ ^̂ ugles, difficiles encore à cerner tant e
io"rs fluctuantes ̂  conditions circonsrancielles tou

les hommei JI?'' ia langue vir, c'est savoir coni
sommes três nrorK̂  ̂ mparent et s'y soumettent à !a fois
fô me d'act̂ fnon ' Cangn.lhent, Cest-à-dire unecreatrice de ses nrr^ continiiellement creatrice,
reliement des atrLT̂ !t"°™ '̂ ' 'e parailèle mériterait natu
, Ledevenirdell'ants, qui fabriquentT̂ r̂  rapporté à l'activité des sujets paSI capricieuses et serrai- les lois de cette fabrication s
«é consciente e?r ? """ parler véritablement d nt̂re propre, indépendr,̂ '̂̂ *̂ ^̂ ^̂ * 'angue vit, mais pas comme
volonté est bien à ^ sujets parlants.
f̂ '̂̂eentermesde makri:angue. C'est pourauoi fait et subit en même te Pan et propre aux sciencp̂ l!̂  Patlons d'un type de normativite ,
exnlf lui préexiste \ 'angue n'est plusP quer la langue Le ra '' faudrait saisir les lois P
J ̂ormais comnfe un raon̂ '.'"' et pensée est con ̂
cienr. Le point' .''''PP"" Problématique avecic
on non"'"'''"®"'̂ bque cV t i'"' ^^flex.on devient la coules lois'̂dê^ i®" dantli"̂  le degré de conscience
'̂impose • P''°duction , P''°'̂ uction de la langue. CbC'Stion parvi'p '^neue en ehercher comment la no

eomme in&tah\ Or ̂ î 'instrument de communĴ  ̂
complexes ■ r« ^ ^^'^dvement al~ ■ s■ on voit PomdrH"dé!'H>o'̂truit par des voiê

une normativité plurielle.
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l 'exemple de l 'enfant

Nous prendrons un exemple de cette normativité définie par les
sciences humaines emprunté à ce qu'on ne peut pas encore appeler'a psycholinguisrique, nous dirons done un exemple emprunte a a
■reflexion sur le langage de l'enfant. Notre proposition d ensembleest la suivante : le langage de l'enfant devient petit à petit un o ]et
ĉientifique autonome. C'est la qu'on voit se concentrer ̂sur ce qu'on appelle aujourd'hui le rapport aux normes. y o

une interrogation persistante sur la façon dont la
Pnse à I'individu : ce travail d'imposition s'avère ̂ omplexe e_
iant n'entre pas passivement en possession d un systeme q
enfant fabrique sa langue et la reçoir en même temps.

, Reprenons : le topos de la « vie de la langue » qui3 nommer cette normativité nouvelle propre aux crea i
® applique prioritairement autour de 1880 à en an . ,
a langue ? „ signifie : « comment renfantacquiert-ilsaanĝ .̂ ^̂^
'a reflexion des observateurs de I'enfance depuis Tai q

(d. 1S7Í i 18,3)..« d'. v.-n» dû
^̂ isoirement, insiste sur un point: loin d „,pnt beatitude
langue, l'enfant la fait. Ce n'est pas

v̂ant la créativité enfantine. Ce que nous langageuivante : en se spécialisant le discours sur a q appren-
une orientation nette qui consiste à re user pinitiative de

par inntation passive; ü s'agit de.̂ f̂anr dans le processus et même l'idée nouvelle
Wvanr la langue, l'enfant la ̂ âvad e en

^ I ' a v e n r u r e , n o r m a t i v i t é p r o -
°̂ ant sa loi parfois. Se trouve expose u tyP
silent enfantine qui se distingue de la logiq̂ ,̂ díustement des
Ppose : Téducation se défimtcomm í .me et adiilte dans lesII y , divergence entre "ormalite enfan ̂  ê â ̂
relatifs à I'acquisition du langage des anne

293



et le choix cics nor
Grnmmaire et norme Jinguistique

D i e s

Émile Eeeer ̂ uvrages importants sur la question, sign̂
du langave dévelop/?emefit de ('intelligence et
'̂acquisition du 1 pubiié en 1871, présente les phases

temps, I'enfant r manière siiivanre : dans un premier
P'es et à toutpc 'engage instinctif commun à tous les pea-
un laneage arrin tiéveioppe son propre iangagCj
acquiert le laneap ̂  particulier à chaque enfant, enfioT '
Cette présentarinf de la famille et de la nation »■
qni rend capable dî T"' chose precise : ce n'est pas la societe
et particulièrement ' enfant développe un langage invente»
s'imposer à la langue ŝbl ̂olontaire, qui va parfois jusqn ̂

he theme de i'i
«core au prindne Ünguistique de I'enfant se trouf

supplement cnn"'''-'-7 rmtelUgence, ou plf°'i"''! ajoute à son livr acquisition du langage cliez I'enfa"<5"- lignes qûsuiveurn" ''''' " P°-'ble de prendre les quel'
Pft les Psycholinguistes de' ''g"e générale defenciûenfant] apprend la lant» r ̂  siècle : « Au total,e contrepoint, commp eomme un vrai musicien appren
genie orig.naj qui s'adan!̂  apprend la prosodie ; c'est unune succession de géniefíf construite pièce à piece pa"̂
verait peu à pen qu en elle lui manquait, il la retiou
Ptecisément I'examenlfnne autre équivalente. »sen la thèse d'une logiqui'n'''̂ ' f'acquisition du langage enfanti"
cett̂ 'k"'̂ '̂  ® 'a logique de pf'"" ̂  à I'enfance qui serait souvencette these dans VévolutiL O" retrouve notamment
com de Gabriel et morale de I'enfant, livre°̂ e a Taine, qui a /„i' ̂ ig"ale sa derre à Egge/tiu'il nait, écrit Compuyré'
•̂évelopnrm"̂ "̂̂  tÜfficües àdu lane ^ ^^"g^ge nW tant elles s'entremclent:
spontanS '̂ "̂ .̂ ette évolution c'est proprement Ia vie
d'adaptatin ^ussi d'exneri "^^"ifestations^''tions multiples. nouvelles, d'inventions et

L e v o l u t i n t , n ' • r e t r o u v e n o t a t u * - ' & m c u n e l o g i q u e q u i s e • , « A n a l o g i c »
comm^ Gabriel Com ntorale de i'enfant, hvt vec les adultas, souvent ingéníeuse. Dans - jécrit ainsi- dette à Egge^ ^u de pédagogte, Gabriel
ses extr" ^ Parler, mais r Gompayr , ^nalogie enfantine ; « La circonspection, ' ^ qualités^ e s e x t r e m e m e n r H i f r : - - . ' " ^ ^ ' ^ c e t a n n r e n r i c c . ^ . n h a - d a n s l ' « . , ^ j . , » . I p ^ c o n c l u s i o n s s o m ^

Au-delà de cctte thèse principale selon laquelle 1 enfant participeà Ia découverte de sa langue, on peut lire plus précisément dans
I'opuscule fondateur d'Egger mais encore chez Compayré et surtout
ensuite chez les pedagogues, un propos récurrent plus interessant
pour nous : un propos que nous résumerons dans I'lmage de
1 " e n f a n t g r a m m a i r i e n » . . . .

11 faut souligner en effet que ce langage enfantin est ecnt non
comme un avant-langage ínachevé mais comme une pro uction a
part entière qui a ses propres normes : c'est un lanpp gramma i
t̂ l̂- L'enfant fait sa langue et, en dernière analyse, ̂ 7 ,
^ A ce point naturellement il faut signaler la d'ff-fde notre sujet: une chose est de recréer, une autre esr e c
sommes souvent sur un terrain glissant. Dans es
^omme ceux de Taine ou de Egger, de Compayre ,
voyons appliquée Tidée d'une récapitulation thème de
j enfant, mais la créativité enfantine va se degagea1 origme

Çidée d'un enfant grantmainen «pose sur Ia^ li existe une logique particulieie a grammaire et^^crete de 1'enfant est naturellement ennemie q ,̂i ̂
Permet de détrôner une raison normative et ̂  , | auteurs

long teu. Pour désigner cette loĝ q̂ue
onnent vie à un vieux terme a une intel l i -
et philosophique ; le terme connote positive-

ê^nce ana log ique : ma i s l e t e rme ü
Au lieu de désigner un mode de 1'échange

une logique qui se développe e « Analogic »
les adultas, souvent ingéníeuse. Dans so , ^i^si

^ 0 G a b r i e l C o m p a y r

analogic enfantine; « La circonspection, la ' ^^^lités
d7n l «serve dans les cone ̂  enfants, va d'un
I age plus avancé ; I'enfant, comme les peup ̂

"d, par analogic, aux affirmations ten dédiictions
d ne voit qu'une gene inutile dans a e (i'arithmétiqueP®'- °ü on I'oblige à passer pour arnver a une legle
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d'instinct (...) CVcr̂  ̂ urait volonriers appliquée pour ainsi direses lois qu'il faut ep I'ctude pratique du laiigage et de
voir combien il I'l ̂  d'analogie ; c'esr la que I'on

nale. Écoutez mrl#» sur un instinct d'imitation machi'
confondiidesmerveillesH'̂ "̂?"̂saisir la seulp i de finesse des nuances que lu

de fidélité à de français sont autanrdit: «Ne ÍQÍSQ2. n- I'usage a traliie. Quand I'enfant
a tort} Quand il dit une histoire", est-ce lui
'3 preuve qu'il sait ̂ "̂rirons, nous venirons", n'est-ce pas
ûelques années k Irlf'â  Peut-etre qu'il ne le saura dansil s'agit touionrc k ̂  ̂ '̂"uiation des temps ? »' Dans e

la logique de IVnf ̂  *̂ ompayré de souligner une tension
''enfant dénonce logique de I'adulte : le discours

consacrée par I'usap^ eaison normative et grammairienue
Compayre dans scolaire. « Cette logique mnée,fait du petit enf mtellecUtelle et morale df
que j .,1"^"" né de la grammaire,

"̂"hographe. ̂  ptr"' 'f. avec certames regiesqu. ont le de ''g"" Pl"s loir, : « Ce sont les gra.«-
temregies qu'ils"'^'' I'enfant; mais ava"'^
scraps dans sa résistance et ? ''enfant se débat lon|-" ̂ '̂=ntureu'se°!'l'L'o ̂  inspirations J
profit ri , ^rtificielle et c ^^'entation argumentative
banal h ^P^utanéité intell I'adulte est ridiculisée a

^^ntrarieT''"'"' ^^"onçait dlPl T' ' fve« instin l inguistin tradition sco'ai
grammatical! ^ et ce qu'il apP^"^

P '̂maire, PariT'u '̂̂ '̂ « An-i .
I896̂  p°2f °™PanSVol®,̂' '' de pédagogw ct cHnstmcno''
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âis I'important est la : cette intelligence analogiquepour autant créatrice ? Si ce point n'est pas pj.
"core dans Tidce métaphysique que Penfant a le sens e
une certaine manière retrouve dans sa purcré ongme e

'̂̂ ômbré de règlements amoncelés par I'usage : or, ce n est pasPropos.

dp 1̂^ ̂'̂"oept d̂mujlogic qui se trouve au centre deau fuT̂ "̂'"̂  téorientations importantes observantet a mesiire de la construction des sciences. ̂ .̂itabiement
qui en fait qu'on

I'en 1'idée d'un lociiteur aiiteur de sa langu • ĵ yignt une; nsemble giisse de la langue vers celui qui parle et ̂
p,̂ociale et non plus seulement intellectuel e ou

nouv T ^t-éal qui donne au term
l a n u u V ^ c o n c e p t d é f i n i t i -ver! Souvernée par la spontanéité creatrice. definir

irià'' I'anthropologie '°'''f,'olution°lingu'snf'='uiip laison populaire au príncipe de -^.jmise aux fluc-populaire capricieuse et '̂ îsardeus , j-̂ gne dans lade Ph,toite. Cest parce que dans les
filetc uelle-ci est aussi difficile à déçtire ^ langue yit,
c'es( - J '® iégalité scientifique : grâ« à , [g'd'une manièrequr't'' transforme sans cesse et s'antorênlreuls les hommes organisent. , nooulaire est analo-
gi„ °"S n'avons pas perdu I'enfant: "'so pieinement pour
défin̂ - '̂ °'ttree la raison enfantine. Bréal les as _ j.̂guvre dans les
chan"̂  tine forme d'intelligence pt̂ tiq ̂  ̂ ne analyse
fine ftients linguistiques. L'heure "'f t P»' L'impo'-tant, o estque processus de construction de la Jf*"® ,tif: il permet der\;v«te mstinct analogique est au fond «c ̂ ,̂„p,̂hensionmtrn'',,'" '--"tgue à srfonction Pt̂ "'̂ "̂'.[Ifier la langue pomla i I'analogie permet de danfier'de P panalogie breaomrnodité de son usage. Il est aisé de vol ̂  thap'ty de
l'£ ̂  tine forme de normativite noiivelle q j-j-oriant, les ide Séfnajttique qui lui est consacre.
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PoinTpar I'analogic, Bréal aborde le
nouvelle » nn conformer à une regie ancieiine on
opéré nar'la voir nettcment que le changcment linguisriqne
question la naturellement >> normat.f: H f
deviner nup n/^ ^ formulée, que Phominc s'efforce e
posant le enfants tacher de decouvrir : en la sup
est profondémp f̂ ̂  ̂  langage obeit à des lois
u'est plus raisomî i'w ''esprit du peuple ; rien d̂ nl'eû ^
intelligible et faiir sans lois, le langage cesserait d'etreq- diroutem pi'"r ' (...) les form«
fautives et ramen' nisolite sont done considérées cornn
exceptions devienrenr̂ H réguiier. C'est ainsi que
P3r disparaitre I pc v en moins nombreuses et finisse
uairement neii f ̂ "Suistes, conservateurs par métier, sont ordi-'•-alog, rerpUUcT™ iTf ' Wrarirait plus qu'obsrnrV' "ecessaire, sans lequel bientot d
"«."ne exp'̂ essirr;" f-"-- »' exen,p)e, I'allemanet aux labntir! " ̂  P""""' d'une formule propre aU-
extension «es gibt /ewie" " Regen » pour fabriquer
"^eal, apprend la conii Zeitejt ». L'enfant, sou'»»Permet de retroulef PnvP'' ̂  instinct analogique qûune langue. Ainsi la In -̂ nécessaire à Tinteíligd '̂'dans la langue se monue Tn '̂'̂ îque à I'ceuvre continuellemen

usage au gré des circonstã "̂ is en recrée une a so
da" I première du"T̂  analogic n'est pas même surdans les transformations d linguistique. La cause est

CrtV qui rransforment les
guist"'' T P="Mvoque?éta"i"' "'̂ ution de la langue patfol finl s.ècTe "t>m de Vrctor Henry,porte' en e' "j °uvrages les'̂ n'î  ̂ é̂al vers la psych"gtande partie sur le U, Provocants - dans le champ '

I. Michd Bréal r Penfant. Get ouvrage, mf
'S' Hachette, 1897, p. 73.
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tolé Aíitinomics Imguistiqiies et paru en 1896, pose que la gram
maire est le produit des contingences d'emploi. Qu elle se constitue

hasard des creations étranges, mais à leur façon logique, des
infants — entre autres créateurs possibles. « La petite fille (6 à 7 ansg
écrit Victor Henry, qui me disait un jour "nous etions arrives a
I'ecole en retot" n'avait pas la moindre intention de creer un mot, ni

moindre soupçon qu'elle en créât un en effet, qui eut pu viyre si e'hasard lui avait prêté vie : elle me disait tout cela natureiíement,
comme une chose qui allait de soi, et je I'aurai fort ĉ onnee en a
ĉprenant, ce dont je me gardai comme bien on pense (...).

uant, i| va de soi que ces créations individuelles sont ®̂ "\P
ûonstres parce que la langue ne les a point légitimees, ce qui ne vempas dire qu'elle ne puisse les adopter quelque jour, diffé-
uionstres morts nés et ceux qu'elle a fait siens, il n y a ̂ĉnce que le hasard d'une propagation par voie d imitatio

l'ecole ferryste n'est-elle que le triomph
D'UNE NORME PRESCRIPTRICE UNIQ

Que se passe-t-il à 1'école ? II serait t""'""" 'ndépendants
qtie ces discours scientifiques restent o ; ĵ pendants de

f,'' téaUtés institutionnelles et plus pr&tsement, mdepenqui se pi^^e dans les annees •
I cux points méritent d'etre soulignes, m5 'cs développer comme il convien rai normes et

^ Le discours offmlp enténne 1'idée d'une plurabte des nla tension entre analogie centre logique
a . ! c logique naturelle du peuple et comme nouset savante). Le travail du pédagogue s veut,v̂ons signaíé, un travail d'ajustement des no

_ . « • f 7 IIV ■ . Paris Didier Erudition (Mean, 1896],p . 7 n v y ' c i o ' " H e n r y , /
T l - d u f r a n ç m ^ a I e c o l e.... Voir les

' 5 - ' l e

textes édités par André Chcrvei . gfonoinic.i, 1995.
officials, x. 1. 1S80-1939, Paris. iNRPs
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d'introduire ie CP scolaire en rermes de /'/V: d
"ormativité ^ ^ ''école en réduisanr !c conílirsavoir vivant cÁ'̂  A instiruees, entre savoir scolaire e
comment narnni;̂  *̂ one à pen pres la question scolaire suivante ■

On V A ^"^Ifore ?
etatique et notn̂ m ''école Ferry le triompiie d'nne normeI orthographe ̂ ^^atisation de la langue passant
Publiés par André ^ lecture des textes officie,^

c'est le confliV ' comine à la lecture des textes pedagog'd't métaphysique n entre la raison normative - q" ^
^ivante. L'enfant surtout irrationnelle - et la langiJ
générale qui imposenr̂*̂  ̂touffe, brimé par des siècles de
parole. Quand il s'apir'̂ " ̂ atechisme imbécile à Fécolier interdit
^"tgir assez nettemem enseignement, on vo^gique d'une part m ' deux forces antagonistes •

qui a trouvé f Port-Royal a"(ftiomphe de Ia raison 1'épisode rcvolutionnait
rep̂sente Ia modemité ct Ia « vie » d'autre part, q
Ĵ ngue ? Un'tutre T ̂  point de vue de l«tirme plurielle. Consacr;.̂ '̂  % norme. Ou 1'acceptation à nn
ngue passivement en intép' I'enfant n'apprend
f̂ormateurs - pâm; "" ®ystème tout fait, le discours d̂sP cederutuent dté™ iTjf' ̂etrouvons Côpayré et Brêl

si da r règlef̂ ; ̂ dmettre Ia langue de Penfant, adans ies faits, on neVe" orthogfaphiques.
dw"'"' °PPressfve .'̂ '̂ «nvenir - Ia règie orthographip"̂tion:?""' ■' 'mpo' tant"'"" ̂  ̂  de toute réfotm̂allak n et po î? ' "°J°ns-nous, de souligner que apXüef'"' "ne -f°™uteurs du'xtx' ..̂ clelangue nat n á ' de Ia langue effectivementl'éle®ve Ia P^^ce que, d.sait-on,
antinormativV°"'°"® Par U ̂ éritablement pensée pafrepose sur une n Position globalementP ̂ occupation centrale : quel mode

3 0 0
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d intiinité ai-je avec ma langue, dans quelle mesure m appartient-
elle, quand est-ce que je Ia pense ? Le topos de Ia vie dans le dis
cours d'école prend des valeurs três claires: antilogicisme, défense
de 1'usage contre Ia loi, défense du fait contre le droit, promotion de

logique naturelle de 1'enfant définie comme logique analogique
promotion du rapport littéraire à Ia langue, promotion de Ia langue
otale. Dans cet ensemble, nous ne développerons qu'un point:1 analogic contre la grammaire. - t -

Observons par exemple la circulaire de 1891 s.gnee Leon
bourgeois - alors ministre de I'lnstniction publique -
t̂ bjet d'interdire I'abus des exigences grammaticales », ans
t̂ cs en particulier'. Cast un sujet régulièremeiit a or e, i^ oisissons ce texte parce qu'il porte três i'„nces
'̂°n de la norme. II s'agb d'organiser le systeme de «lerancê

°rthographiques des concours et examens de e"®eig
â'te et secondaire. Comment définir le rapport air ̂Oit prévaloir ? Après avoir rappelé que ''°"'r°grap regrettable
rreur, que I'esprit régnant chez les enseignan ̂

aveugle à la règIê  ̂ éon bm̂ eois ̂a nen de promulguer un nouvel ed , ,, i ̂ gj-nou-
eau 1'obéissance à un règlement officiei, i consensus

d'esprit. Premièrement, la norme ̂  P ̂  souscrire à

exe^ f byzantine on ^ r compté commeêmple ; « jusqu'en 1878, collége etait sevfe aujourd'hui »'.e faute, on devait écrire collége ; c est m 1'usage est
euxiemement, c'est la logique qui doit P" rion celle des

r̂op indiscipliné, mais ia logique de
I' '-'̂ '̂ ^̂ ignement dii frauçais à Vécole prim̂ure, jJJonrré que le xix'" siecle

est r̂ ' Chervel, dons 1'ouvrage déjà mentionn̂  . etonquespar deux époques bien distinctes : s .1 y a " i, reforme o pare
orthogrophiques dons un ofiiel vo oiors contre tout

Ce Q,,i rout autre. D'une certaine mamere, offjcielle est ridiculisc.
"""3' institué auparavant i le règne de Ia norme

"̂̂ eignenient..., op. cit., ibid.
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grammairiens: autre a'I enfant a raison centre T I ' ̂ "̂ logie a raison contre la règle.
"lême indulgence pour 1'̂  (au sens social) : « Je reclame la
contre I'usage et quand lâ f la logique lui donne raison
niieux que ne I'a fait la commet prouve qii'il respecre
analogia. »'^"gue elle-même les lois naturelles defaute enfantine comme analyse três récurrente au xrx' de la
ômme étourderie). « P.r "̂ 1?" P̂ ^̂ ê à la langue {et nonn̂gue elle-même semhip ̂  ̂ "̂ n̂t qui a tort d'hdsiter quand la

contention, attention inu ̂ "̂"̂ '̂̂ dire et qu'après prétentioU,
Wens,o« ? (...) Y a-t!i| obtention on lui enjoint d'ecrire
?" J. 'nstifier la differentP" donner une bonne raialourdir etallonger, entre 'k ̂ P̂ ĉevoir et apparaitre, enrre

ĝ̂ '̂ gation et aeplrf abatteur, entre abatis et abaf
dpii ̂ "?^nient perpétuel • ? » Troisièmement, Thistoit̂d'aujourd'hu. ne sera plus celle

Dans cJcómex''"
i°"e done un role capital-

gent La°" - "'̂ st pas ̂  '"'̂ Itabilitation de I'usage dansS T i n t P ^ y c h o i o l dla théo ̂ "alog.qu?.T' ''̂ P°qt.e tente de décrire les lordoses en it ''''^-riation destd" de
positivité a mais I' ' explique assez penè; Si Panto

P""rr, il va de so. néanmotns q-r
CoZ' . dtrtons aujourd'hui, à la oul'^cjmment fair

-tvefla t- •' Son 4o ,. '"'"'■P°ro, la v.ve comnte tl v.t
P«rifier°ZZ'"''"'""r! cCal ̂ ^̂ e en con, '-«• •"«dei/Lt'-II
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ticulier Victor Henry' - ont construir une opposition qui aide à
comprendre cette situation scolaire : c'est ['opposition langage
itansmis / langage appris, qui subsume routes les dichotomies
habituelles langue orale / langue écrite, langue materne e angue
étrangère, langue familiale / langue sociale. Par langage appris, il̂ ût comprendre toutes ces formes de langage qui s imposent
"loi comme des formes figées, artificielies. Ces formes
pour leur apprentissage, une volonté consciente et re ec le.^ 3git, par exemple, de Ia grammaire scolaire, de Ia .

ou même de Ia langue écrite en général. L
cment structurante done, pour penser le rappoit ̂  narcecest Ia première, entre langage appris et ■ ripue du

qo elle traduit une différence capitale pour la "'T'X" stècle, d'inttmtté avec Ia langue. Seule Ia langn trat̂smtse
jn apparent, elle m'habite, j'en comprends I" § ' ,f̂ bnque à I'occas.on ou les redécouvre sans ef orL Uapprise, notamment la langue "tangere, maĵ âudulte pour I'enfant, est morte poui mo . homogène,
ŝsine ainsi consiste à dire que la langue, o moinsSt aite de courants multiples, dans lesque s I volonté

P«"-e prenante. Quand je parle la langue l'«̂  je ma
fa°miM P'"' ''"i I'VZque courant, chaque'be ou de mon milieu professioiinel. ? „;ré different et à

correspond pour moi à tm degré de necesst e d tcorrespond pour moi a u.. cc„- 3 p^cole,part de création individuelle variable. . ■ w d'expression
n̂fant doit se famiiiariser avec des en conflit avecdoit se famiiiariser avec des forme f

çw' ̂ ĵoutent à sa langue premiere et f ̂  ggvoir commentLes pédagogues se posent done la ques conflit irré-
"•̂ "taliser lalangue apprise de mamère a t d--̂ e ̂
rno'd'-?̂  entre grammaire officielle et ang. p3j. [3Î -̂̂ele se trouve dans la transmission natuielie- ou éventuellement le père.

■ Ins tard ct développé par
Char'eŝ "̂̂  Ls Anti/ivniies linguistiqiies. Ce rhcnie est repBally.
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scolaire déboiichesur une question pus politique: cette «vie de la langue », cette
cut"ÍLTa'vie7 ̂  ''™"- Q-nd la'parole c.i-
ébats de la raisnn a'T""''"'"' ̂ ''̂ "iballe : 11 faut surveiller lesMêrae si la vie dêaUrgVe'est sno T' ' ''
qu'elle est réglée par ce que RréT normative - parcenication », elle est aussLhaosment des normes existantes t ' ,̂ .''°''''̂""=nt, constant bouleverse-
et inquiétude face à cette r oscillent entre célébration
I'enfant. On connait le ton̂ ™̂'' 'mguistique du peuple et de
démocratique » définie par Par r '•̂ îit xx' de « la langueConsommation trop raLe , "'"̂ '̂°n̂ffi"énée des changements.
langue sa propre ennemie • constante font de cetteseul être sérieusement ' / communication peut
(suis-jeounoncomnrisnn̂ "̂  condamner tel ou tel emploitère ne suffit pas. Cest IV parle ?), il est vrai aiissi que ce cn-caine comme maitre de la Pî oposé par I'ecole républi-
comme inventeur ^ : non comme conservateur, niai^• «mme speciaiiste de la fabrication.

Notre dessein était doiihl ii '
temps, de fixer un horizo ̂  ̂ S'̂ sait surtout dans un prenû ^iin peu different de celû  ̂ '̂■J'̂ p̂ectif, tout en proposant un
Notre epoque est totalem sur la fin du xix '̂ siècle-
dent à la reflexion sur jp de questions qui correspon-
langue. Cette réflexion ̂  ̂ '̂ îobistoriques de production de ̂
vement, d'une interro^.arT'""''''' ""/la
langue ». Cela revient 3 m ̂  qu'on appelle la «vie deà considerar que 1'école doute la tendance que nous
saussurienne, entendmi- armée de la révoluti® ^chronique qui aurair '"̂ i" ''̂™«gence d'un point de vue sy"'
I'̂ volution historiQup H. u,^ toute interrogation ^En réalité, la question histwlT^ " niet
au premier plan une n ' amenée par le xix̂ " siecle ̂
s'agir de savoir qupI ro qui ne nous a pas quittes^quel rapport j'ai à ma propre langue, quel degre de
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conscience et de réflexion est en jeu dans le rapport à ma propre
'-ingLie, quelle part de responsabilité je puis avoir dans la transtor-
tnations de ma langue. II nous semble qu une telle preoccupation esû centre, par exemple, des analyses de 1'échec scolaire ̂enees par
Bernard Lahire aujourd'hin. L'école, explique le '
tequiert une conscience métalinguistique que es en an s ̂  .
(ptis qu'ils sont dans un rapport oral/pratique au ' i _
demande un rapport conscienr, maitrisé au langage, a
coup d'élèves sont dans un rapport inconscient, « ̂ unaturel », à un langage transmis qui a pour eux un degrS'te bien plus grand. '̂nffirmer une question :

Secondairement, il s'agissait pour nous d a - Xyj-̂ iaique
^̂ lle du rapport aux normes linguistiques auiourd'hui à pri-^ uotre modernité scolaire. Nous somnies en saurait en effet
y cgier des normes pratiques d'echange, la ̂  donner vie à

iniposée dogmatiquement. II faut, en que qu '̂ ĝages et aux'angue, au locuteur̂e qui sigmf.e donner droit aû
^ctrines spontanées de la communication, transformer le
•"ctomber sur la question de la culture ecrite (co acquérir la
"̂gage transmis en langage appris. ' jps Ungues (com-ygue scolaire ?) et sur la question de " Jis parle-t-on ?)enseigner des usages changeants et dc contemporaines de^ peut rapporter I'essentiel des transfotŷ  vp«ité de pensar une' f"̂eignement de la langue française à la necessite
'̂"'■alité des normes.



Culture générale et culture technique
Guillaume Le Blanc*

I

Jamais le sens du mot culture n'est appatu aussi ̂  _ éduca-
brou.llage a des effets directs sur la définition ae sa
diff' mesure ou cette dernière est le re ai pusion et aussi de sa reformulation. L educatio redéfinit
^̂ntente pas de transmettre une culture déjà defmie, el'■"onction de ses propres critères et aboutit ainsi pro-

de Iddee d. cul™,.. L-idée d'e.e Jen-
(j I humanités fut pendant longtemps u > ^onfondreavt ''Education. La cnlture générale tendait alors, la culture scolaire. Ella étair cat ensembles oeuvres et des événements (naturais, histonq̂ ê ^

1'École. L'éducation devait alors formation de soi
da formation de soi à aC ses savoirs
mult- f '̂ '-■'̂ ure. Idealement, la culture, p^ Lumieres),
devaii'ĵ  ̂  encouragement de la femmes qm acce-
d a i e n t d u c o u p , d ' u n e v i e
mnr 1 ^ surnature et étaient capa > culture,supérieure, renouvelée par les idéaux de Ia

'̂ 'uvcrsité de Bordeaux III.
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soi a en Culture, longtemps admise comme allant de
Le premier fonctionner de plusieurs presupposes tacites.'a culture génSíe"̂  d'appartcnance des "̂ ages
geoisie lê  pP ̂ argement recrutes parmi line certaine bo
certaine cuin/̂ ^̂  ""cconnaissaient par leur insertion dans
tinction. Les j ^^"dait à acquérir le sens d'une
certaines ̂  ̂ ourdieu dans les années 1970 mais auss
affaires cuiturelU "otamment par le secretariat'cs pratiques cnlr n ̂  enquête de décembre 197élite a accTs combien seule nne
turelle n'est nâ  ̂  "-"̂ cls : on sait depuis que I'inegalitc c
s'accroitre avec 1'F?T̂  1'École et même qu'elie ten
n̂ ême de culture p ° ̂  second présupposé concerne le con̂^ n c m t d e c u l t i i r p d p r e s u p p o s e c o n c e r n e i c

générale, encore transmette une idée de lacon t̂dérTe eoi''"' de culture géne^^^dant longtemps les lív!-e ^ fleurissent p
"̂iversclle devant êrrp ̂  cxposent une syntbèse d'une cn'a culture générnlp chacun. On voit três clairemenf <\

Ur^mrne <^r

même d'un constat d'évidence : « Culture... se limite au domaine
'"tellectuel, spirituel ; elle laisse en dehors d'elle (alors que la cm isa-don I'accueille) la vie économique, matérielle, la technique ». est
•"téressant de remarquer que la culture est alors séparée de la civili
sation. Parler d'une civilisation technique ou d'une forme tecmique
c la civilisation a un sens. Parler d'une culture technique n en a pa
c qui sépare la civilisation technique de la culture, c est tout
istingue une spécialité d'une généralité. La difference f ,,cialité et la généralité relève d'une difference entre la j, ̂

processus et la spiritualité d'un monde. La vie materie e .
Ç̂Onner une civilisation, elle reste à la porte de la vie e
P̂parait ainsi proprement comme le monde de la cu rure.
, Cette distinction est d'origine comtienne. La specia ' ̂

doit être mise de côté dans I'étude des savoirs
^̂ uels ne doivent donner lieu, dans leur restitution
q̂ue proposée dans le Cows de sf.'̂ Livait pourP <:ompte des allures générales de chaque science. S en uiva pune certame grLatlon qui allait de P -Í gr:z:::^^linai; de la pH^osoP^-la tecn-culture générale présun On voir tres clairemei que en passant par les sciences et qui supposait una la fois le suiet et p 'dée de Phonnête hoinnie 1 pahers du général au spécial, le philosophe étant 1 .̂ és

®"PPosant que ? l®*^ cette culture, son point d «""'f' Puisque sa snecialite ne consiste qu'a aue
à la fois l7suiet7t̂ p'?̂ °®̂  rhonnête homnie

"̂pposant que l'human° culture, son point à'a source même de la cuiu ture qui est sa manifes?""'̂  q"'
menr̂  !í P°™ d'apn|f''°" P'"® liéroíque, son miroit ® P
mono ̂  ''̂ "̂̂ °̂tmation ®"PP°sant des relais, des in

p7̂°'̂ ld'mstitution Pendant longtemps, ava't
''-dee d-honnête homnie

'̂institur"̂ ^ .culture s'en culture générale au point qcu effet a ̂ tansm *^^C)uvé brouillé et, avec Ini,
f-mSes La notion de culturefaçon ethnoln̂ ^̂ ^ s'étendr élargie et a quitte e s
schématiqueĵ ^̂ "̂̂  ̂ ociolop̂  ̂  comportements quâ i'̂  -5

chanp'̂ ''̂ ' possible de revenirh'̂ fonen Marrou ̂ crme de «
un jugement qui est le
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spécialité ne consiste d'aiHeurs que'csda memes que les savoirs lui fournissent. On sa
n'hésite pas â étabhr une culture de I'hô  de

un tableau systématique 1 ensem
tif selon les trois etats,
teni - d'art ayant souvent comme c. même temps
unp*̂  ̂  certaine epoque du savoir et d retrouvera chezFou ̂Poqne du savoir (conception que 1 on retrcuult bien plus tard). jj-g et une civilisa
tion distinction entre une culture des sa
•'articll"'"^ 'nTComaire crimed" À"socir,} L̂ '̂ Luralisme et culture » du D préférable de
réser ̂ P̂pellera à son tour, en 198-, | des artefacts eile quahficatif de "culture" à ^ », tandis'""'efacts (c'est-à-dire les produits de I'art et de t P
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^éaUté soda e , V 'T' ' ' ult '" ' ' P'°'T''ToX re ^ ô^rd" cul-différentes pratioues ' ' ̂ énérale est désormais opposée aux ̂ "̂ re et cv.l.sat.on, condi.isant a a'autres
Pratique^de la réaliré soc.ale, pratiques de fo ' f T 1 '"CZ îres et par là considé-^ " de techniques, pratiques de divertissement °rmes de culture, toutes dIus ou moms populaires p ̂

1 . j ^ a s ^ n e r a l e , l i é e a u :Paris, i.urf̂ Ê iidon.Fran, - „riPoncr à /'̂ Zre rr,dr h sociotog"'
«C'm de finstiiuiio,,, Paris, Le Scuil, ZO"̂'
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tiire générale rransmise de façon immémoriale par ̂ co e
formes de culture, toutes plus ou moins populaires et par a
é̂es coninie trop ordinaires pour entrer véritablement ̂  '

conduisanr du coup à construire un fossé entre la culture sco
gement ramenée à des cadres considérés comme mortiteres ma
âlorisés et la culture populaire, vivante rnais mlp nar cer-q̂uelle on troiive précisément, en pointillés, 1 idee a ir

fains d'une culture technique. , , , ^;„iiicirinn
Ainsi I'opposition n'est plus entre culture genera ̂  ̂  scolaire"lais entre une culture générale sanctionnée paj" ̂  raoportée à

7 culture populaire s'affirmant hors de eco ecs formes de divertissement considérées ̂  pj-jg un sens
de la vie ordinaire. C'est que le concept même de^ plus en plus étendu, aboutissant à une crise _ ̂  socio-

ture générale. Je me contente de me \992, plus
^Sje publié sous la direction de Raymond ou , Valade qui
P.'"ccisément à Particle « Culture » rédigé par ^ « I'en-

Dumazedier salon lequel la culture i .-̂ yaii, les obli-
r̂nble de la vie quotidienne », ce qui loisirs »• La cul-g^f'ons familiales, les obligations spirituelies, culture

générale iPest plus désormais qu'un seg nutres
ŝumé en « obligations spirituelies ». H ? formes techniquesrrnes de la culture peiivent présupposer ̂  p̂ ^mes définies

le travail et le loisir mais ne sont pas du concept
d!"' Ainsi dans 1'élargissement consi ̂'Culture, le concept de culture technique a [aC'est que justement la culture est ̂ p̂pHse dans a
soZ' I obligation (le travail, la famiHe- . pensemblejP̂re dn divertissement. La cnltnre est ®l°"Zŝpirmielles) et
po,. "j.'gabons (et pas seulement les "I''f. paccomplissement
dç ̂ .*̂ ŝormais un sens nouveau qui est ̂ g de divertisse-t̂ ans le divertissement, au point quê  songe aux expres-

Peiivent définir des types de cultu
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sions de « culturp
publicitaire » nni c-'' "culture techno» ou de « culfu^^
P3r les valeurs Hn culture nouveile emerge, ported"rs du divertissement'.

I l l

s»tuée structurellement'̂ '"' c'est alors qu'elle tend à
Promouvoir et unp culture générale qu'elie continue<^herche à ignorer culture clu divertissement q"/'ct contribue à sa redéflnv'̂ ' manière insidieuse dans i eco
^ 3 culture scolaire c'J !°t"' ̂®.P''̂ 5'-'PP0sé de cette tension P''°Pje voudrais défendr̂  d'une culture technique. La the
P̂ t̂ait, s. elle étít ín que cette culture techniq""te la culture general»P "̂sée, servir de moyen tern
Conner ainsi les moven ''"'̂ fres ordinaires du divertisseine

I'id̂  P̂ tspective qui fn̂  ̂ ^̂ '̂ bohques d'une unification ou d "'i't.ne culture StT ̂ "jourd'hui. Pourquoi defend■"«tnment d'un savoirtechnique n'est pas "
Ĵ v̂o.rthéorique mais cl ""'- P'--̂  ̂ PP''5 hs'enia ̂ omme Can "uu "̂ "dalité fondamentale de
e x p l o r ^ i e n m o n t r é , l a t e c h n . q t

vientr'' ' milieu'? «t le fait d'un vivant 1"
valeur ^^isemble sn/ C'est en ce sens ^compréh est antérie d'objets, d'instruments d
v a l e u r " e n s e m b l e r e s t e n c e s c i i : » h -

compréhp antériei d'objets, d'instruments d
d'abo ou s^' pouvoir vital, à rou

expression"ormes d'usa inventions techniques re^ F ession de T)r.r^:^- ^ "sage qui ---^^dre une
d'abord dVn ̂ "voir Us'*''""

expressinn j normes d'nc-., , • inventions n''"its qu?d̂ °''""'''"̂  LecfurT'p?"P°"' tcprendre ui-' ans son débar ^ ^ humain comme un

text rnilieu, devenu son enviro"' ' '2 a'V'f Lt Seuii. '^66, t' j '
logie et h- ?""'='utne le BK Ueor. %

S in La vte humaiue. Aniĥ opo^ i'uf,2002, p. 146-159.
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nement, doit user de ruse et de calcul Ces ruses et ces calculs éta-
issent la possibilité d'un accord entre 1'activité du vivant et les

contraintes du milieu. Les techniques contribuent ainsi à individuer^ nionde dans lequcl I'homme se trouve. Elles sent bien « un induc-
•̂ n̂r d'individuation »' par lequel un monde humain est pose
ônime monde individué, redéfini par des objets posés par des nor-

techniques elles-mêmes répondant d'inventions techniques quila manifestation la plus directe d'une invenrivité de la vie.
bine culture des ceuvres humaines ne pent alors faire economie

tine culture des ceuvres techniques. Une culture technique suppos
nut d abord une reflexion appropriée sur Tindividuation
nmme individuation vitale. Comme le fait remarquer
'tnondon, « I'objet technique individualise est un o jet qui

c'est-à-dire produit par un jeu de causalite recurrente entr
2 Pensée Chez I'homme La culture technique garant.t ainsi^ Proximité sans égal de la pensée à la vie sous a

Penser la technique uniquement du côté de la
con penser seulement, ainsi que le propre-inie ustensile ou appareil et non comme ob|et tec
ib ■'«. Cobi, .eel e„ e,é... en «■"■»'.rit eel.emili rend compte d'line visée haute d jjfie I'idee

'nnôrensuite la
pri?" culture. Une culture technique ®"PP cen-
ffaî  eompte d'une histoire des technologies co pj-̂ nd

^ n t l i r o p o l o g i e d e s m a i s a u s s i
êchnnl .̂ "̂'̂ "lent une forme organologiqu (

relari (Alain ou Meyerson) par le ^les sup-
portp̂ "̂  ̂ yoamique entre les ceuvres et les ope dans le
cas osuvres transcendent la gjles (commeûvres d'art) ou qu'elles s'identihent avec

2 Lecourt, Humain, posthwnaim Pans, rui ,20
0 - P . 8 8

5̂8, Simondon, Du Mode d'existence des objets teel 1
Paris, Aiibier,
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générale °biets techniques). La culture, y compris ia ̂'e vut cwí '̂ ĥn.que, un sens pratique De cepon̂
<i'oeuvre nni technique puisqu il n y
nature qu'elle^^ ̂  opérations techniques de

'•histoireruhSied ."^'"'n SlIegestes techniques ̂  inventées dans une histoire
d'interrogation̂ suTi sur Ia culture scolaire s'll "du concept de culr ̂ 'unifications des transformations pt̂

II Xt tj" i"«te d'esquisser un tres ra -̂pendant longtenfps fuV "' notion de culturePwsse faire i'économiV culture ge"s expose, en cas contra' reflexion dans la mesure o
í°"®'̂ ês comme de nf' ' débordée par des formes àe â g'a cu ture technique PopulaL et vis-à-vis desquê
fa"!:'lS'̂ "taisaussi "on seulement un moyen d'̂ ccela techmque n-esr pas j'T"' important dans la mesure ̂
que t̂ o" P̂ îque pre" "" "PP°« d'extériorité à la cuit"f' e e x p r e s s i o n d e l a v i e ,
Dominique ̂ etgson au ̂ ré'''"'°®°P'̂ " Íí« de

promot ion passant ^^nt Humain post i .^s
9®°rges Canguillh"̂  «culture techni*̂ '̂'̂ "̂'.'̂ '̂̂ 'meiit
cipai dan€*«^ . ^ni et ditpr-».,.-. ''ne que fnrent indirectefP

^ " ^ m e s c u l t i i f ^ i i ^ ' ^ o n t I ' r k k ; ^ w c . /tain que la distinction f ce sen désormais la vari^
puisse encore avoir undeux ne soient débordées oar P̂ ® certâ  culture techniq»J
santes de la culture qui 6^611 dT P^"®
elles sont rapportées à une cerr""^""^®' sonr divertis;ne certame consciê ' dangereuses si
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niêmes de la culture et qui peuvent done le devenir si le divertisse
ment devient la seule fin de la culture. Paradoxalement, la tech-
nique, parce qu'elle est à la fois le prolongement même de la vie
inventive et parce qu'elle apparait comme une mise en culture pre-
mière de la vie et parce qu'elle est aussi impliquée dans toute une
série de pratiques culturelles qui sent des pratiques de divertisse
ment (les ordinateurs, les jeux électroniques, le numerique...), ottre
one possibilité majeure aujourd'hui pour envisager un la ogue
entre culture générale et pratiques culturelles. Elie est en ce sens le
chainon manquant qui permettrait à récole de donner p us
sens à sa fonction essentielle de formation de soi ans a cu ture,
mais cela suppose que l'idée même d'une culture technique puisse
étre considérée spécifiquement, ce qui justement
reprendre un texte de Simondon, une refonte de enseigne
<ioit largement s'ouvrir à l'idée d'une histoire es tec
nne réfiexion critique sur la culture technique, d'une
plus de sens, en retour, à la culture générale des human,tes d une
part, aux pratiques culturelles de la vie ordinaire 5 . ' ,Cette réfleln indispensable sur la culture «chmque ( ur
laquelle les philosophes avaient eu une avance de dtagnosric surtons les autres) pourrait conduire également a de,n°uve
gations sur le sens technique de toute culture ̂ ener n„isible
tribuer à abolir cette distinction, en partie artificielle et nuisible,entre culture générale et culture technique. ̂
un film d'autLr un texte littéraire, mais aussi un theoreme, une
figure dans I'espa'ce supposent une série
accomplissent. Ces gestes ne sont pas e si p ĝ nialité
s'effaceraient dans un second temps pourimmatérielle des ceuvres. Us sont le milieu d '°d vtdû^
oeuvres elles-memes dont nous pourrions Í 'étions davantage attentifs à toute la valeur fabricatnce de la culture
générale. Pourquoi, après tout, ne pourrait-on commencer un travail en lirtérature sm fes métaphores et f.par une mise en fabrication pour et par I'eleve ĉe metaphores et de
métonymies, lesquelles ne sont rien d'autre que es opera ions ec
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visTeTr la langue ? Mors il seraitdans l'école"'°̂ "̂̂  d'une nouvelle espérance sociale et̂ fó-
culier Qui f) ̂ PParaltrait ainsi comme le milieu techniQ̂ P̂avenmre Í""' opérations techniques, co^alors Pa' . différentes mises en culture. Non seukmenavant efFf". art et de tout savoir sera.t
ordinaire serait jeté entre art, savoir, techniquerait egalement̂ êT'̂ "'̂ ^ ''̂ '̂'̂ '̂ ' artistique de toute W';!'""'" juj la
remise en qupct' sérieux, ce qui conduirait paf .c,e etbeauté adhérente"à e kantienne entre beaute i
lequei nouç envisager avec un regard neuf le lU®" , ^r-mes dCiLT' «boutissant du coup à de nouvelleŝ
queŝ ntfc?"' 'T' « techniques et entre art et tecĥvie ordinaire'. 'es différentes manipulations

Jean Pierre Sens, La technique, Paris, pup, 1994, p. 201-281.

Quatrième partie

Démocratisation et critique
des hiérarchies
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Les épreuves et les enjeux
de Ia culture scolaire

François Dubet*

Si Ton en croit les exercices des mau-1 école française nVst ni doute peut-elle faire net-
vaise que celle des pays ■: le sentiment de crise et
tement mieux, mais on ne saurait exp ̂  s commencer par lesde doute qui envahit nombre d'entre cí sen-
enseignants, par Ia faiblesse relative e nos ̂ .f̂ m̂ances du sys-timents ne s'expliquent pas seulemen p ̂  ̂  aistance entre
teme, ils peuvent trouver leur g
'•imaginaire de cette école et Ia ̂ e^ ̂  „ise de Iateprésente et Ia manière dont elle es c , banale de 1'écart
culture scolaire est d'abord dans la société
entre un idéal culturel et les ele culture scolairetelle qu'elle est. Dans la mesure ou hdeal̂de
semble s'etre cristalhse dans on peut s'interroger sur
forgée à 1'aube de Ia Troisieme Republique, on pce qui a change. républicaine a été forgée avec

1 / La culture scolaire de ' ̂  juale. D'un côté. Ia
une grande netteté. II s agissait d un

* Université de Bordeaux 2, Paris, ehess.
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pÍE Íxí"bligatoire destinée aux í
permis'd'iennnation. Conçue comme ce qu'il n e
nale, établir culture-là devait forger la 1^
Raison et le dérivée de ia croyance
^ ía v ie de quelques apprent issages .b i l ' ^e

commune des p"̂ "̂VP̂ cs d'un siècle elle a constitue ĵ jcat
tl'etudes obtenn culture sanctionnée par un .^jg.

1'autre côté moitié des citoyens au milieu _ Jescnfants du peuplê ln" ̂ bourgeoisie et les ̂  gf̂ ní̂ ^
c u l t u r e , d e s h u m a n i t y o f f e r t eger Ia « tête » de Ia n ̂  • ̂ bord, des sciences ensuite. Destin -̂ {c

e t ' e x c e l l e n c e é t a i t ^
âcheliers alors Qu»̂_ ̂^̂ '̂'cinte puisque 2 % destaire. Entre ces deux nf ̂  obtenaient le Brevet ei .

culttr de lier ? ̂ !í collèges établissaíent des P
Se"''cTmn.7t ToloSmê^̂

Les valeurs ̂ nelques "̂ ^̂ /'bstitutionnel » de Técole ,
Nation, la ̂ "̂b'̂ andaien̂ ^̂ ^̂  simples et peu discuta ̂^̂ ^̂ bles etL étaient?; ̂ ^̂ ĵture scolaire (le Progr̂ v̂;,que les valeuíT , "̂ onde, jouk̂  comme « sacrées -te
contevi-^ t ® teheien^^„ uíssant d*unp

^ N a t i o n l a p * . " " " i m a n d a i e T , ; s i m p l e s e t p e u ^^«^bles etL culture scolaire (le Progr^ ĵs-que les valeuK i.°!°ude, jouiss "íf® comme « sacrées -e
contexte, les e !® ĉnses auxo autorité tout aussi f" comme les étaient^ s'opposaient. DâflS
cutable, charisma? Durkh • ® Puc leur vocation,sacrés ». S-opposa?.''"® PU'squ'ils ""' autorité était
caine devait être un '"""ant le morfM *"1®®®"'®'®"' P""®'?!,'"U '®"«uaire de ''Égüse, l'école répnb'''

1- Cf F. Dub«, se des passions et des intérets

Les épreuves et les enjeux de Ia culture scolaire

û monde : ia grande culture scolaire était « gratuita », les sexesctaient séparés, les parents tenus dehors et les élèves peu disposes à
*\croire », invités à entrer rapidement dans la vie active. En̂ , dernier pilier de la construction, le programme institutionnel affirmait
que I'instruction était à elle seule une éducation morale puisque la
soumission des élèves à une discipline rationnelle devrait les
conduire à la liberté. L'école n'accueillait pas des sujets, mais elle
devait produire des citoyens et des sujets par le biais de la soumis-
sion à une discipline conçue comme le vecteur d une cu ture univer
s e l l a e t l i b é r a t r i c e . . . _ _

Ce modèle continue, me semble-t-il, à forger I'imaginaire see-
îre dominant, celui d'un grand nombre de témoignages et̂  e

politiques et philosophiques en appelant souvent, et de
f'scutable, aux manLs d'Hannah Arendt pour ̂  et Sf de Punique façon de construire la culture « ®' J®' fnseigner. En France, Pattachement à ce Piogean™® ®« d aînt
plus fort qu'il est identifié à la Nation, à la R®'®°"'®bref à la Civilisation. Mais, plutôt que de d'̂cuter d® k va'ew de ce
modèle, je préfère abandonner la théologie au P'°̂* f® ®afin d'examiner rapidement les raisons pour lesquelles il ne fonc
■'"TiirnSi/gTS"- -príncipes d'autoriU ct de Ugitimitc sont pns f"®Sénéral de rationalisation et de ' ®®°'®
dans le monde relígieux et dans Pespace po "Ny®'
programme instituLnnel est emporté par un decta P'o®®d®°t d® k
logique même de la modern̂ . II en <1®®°"!®
quences mécaniques. Le modele vocationne Unuel la léeiti-îvement remplacé par un modèle professionnel d®°» ̂®1 ̂mité dérive plus de Pefficacité que du s®®®®'"®?f ?
«•observe dans d'autres domaines ®omme_ceux de la medecine et dela justice par exemple. La conception meme de la socialisation se
transforme : I'enfant est considéré comme un sujet qu il convient
d'aider à grandir bien plus que comme une pierre su qêtre gravé un texte. Notons au passage que ceux qui deplorent le
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vakurs'̂ pll' sont> 'a plupart du temps, attaches auXdémocratt qui affaibiissent cette jjtraditionnelle et sacrée, auton̂
d e s s o c i é t é s r e l a t i v e d u c a r a c t è r e . 5 t i -
tutionnel a n í j I'epuisement du programnie idW^ -ifaibli le «confort> et laliques les plus soHd privée de ses étayages sy
a u j o u r d ' h u i c o n c r è t e » , l a c u l t u r eNous pouvons d'épreuves extrêmement pressaI I - t s a n T L u t e . i o nla culture de masse da ̂ ritiquer la vulgarité et la ĉ nfusi ̂
adultes, enfants et ad"^l plongés tous les jjts»Mais les plus prompts à enseignants et non-enseig ̂
faire dans les médias nn' ̂ énonciation ne répugnent
ciation, ce qui en dit lon/̂ ^ p ̂  ̂  compris leur propre Ç
n^surer I'ampleur du rK ̂ rnprise des dits médias. Mais i .PÉglise, a conol̂ l'̂ ^̂Sement. Longtemps, Pécole, succédant
conçue conune la seule monopole de la grande cu .eur enfermement dans 1 " capable d'arracher les indivta»̂
lage er de la classe n. r ̂ ^̂ î é̂s » de la famiHe, du vi
monde et pouvait être m evidente, cette culture
que soient les performan̂ ^ ̂  comme un progrès en soi,offrent un autre «lèves. Aujourd'hui, les med
nous apprennent autant monde et la plupart d et>
«««. d s'agit d>une "uf" que par les livres Non seu)̂plus que hiérarchique m ̂""̂e culture, grande au sens spnd̂

«I'apprenV ^ culture reposaiit sUIcco e : rapidité, émoH largement opposes à ceuX d®Des lors Pécole à Xd,T̂ ' l̂ médiat desuses diversité-
Çt, pour les élèves K monopole qu'elle avait à {'ÉgU^^les chances d'Tr̂ 'pt"!"" ''T-' -"n-
charmes. Les élèvi-c ? comme scolaire et de nerri u- Ap seSsants et bien '''«"«es cadres de référê ^P m s s e d u c t e u r s . ' ® u t a u s s i p u ^ ^

Les épreuves et les enjeux de Ia culture scolaire

La massification scolaire a allongé le temps de formation et mul-
Mié les diplomes. Ceux-ci sont devenus indispensables a tous alors
que, pendant longtemps, les ouvriers, les paysans. Ia p upart es
femmes vouées au rôle de ménagère n'avaient guère besoin e qua i
fications scolaires. Durant Ia même période. Ia rarete es ip ornes
cn garantissait Putilité à ceux qui les possédaient. Des ors c a
cun est diplômé, 1'utilité marginale des diplomes se ren p
cbacun et décline de façon relative puisque leur utilite
etudes de plus en plus longues. Dans ce contexte,
I® gratuité de Ia culture scolaire s'effondre puisqu .devient d'abord un support de ̂élection scolairê  Pubhqû^̂^̂
privée, 1'école fonctionne comme un marche ̂  des
ÛS plus ou moins pourvus, informés et mobi ises, .L̂ ^̂ i-iquesbiens rares. On ne peut plus croire que Famour mâ

suffise à fonder les cboix scolaires en leur rentable sur leles mathématiques sont une matière partK̂^̂^̂  effectifs des
plan scolaire, puis sur le plan social. L ,i<.x,.,>„res suffit à le
terminales S et les formations scientifiques , ̂  j culturemontrer. Là encore, le fait d'en -PP̂ L̂̂ses proprÍL̂^̂^
scolaire n'empeche généralement pas P n-i-fois aux dépendsvers les choix dforientation les plus f Et̂ oZe dede leurs goüts et des <:°"'®""®,,'̂E""dom1U Ia relation à Ia culture
1 autre côté 1'orientation par 1 eche valeur d'un
scolaire devient largement instrumentale : ce qu fa« Ia
corpus de connaissances, programme institution-

Enfin, 11 importe de se souven qnel republicam réservait Ia grand disposés à croire et
nes et aux élèves vertueux, les uns et
a louer le jeu. Pour les autres. Ia cul Le collège des-
taire, etungrandnombreetaientloin dy p̂ ^̂ ^̂  ̂
tiné à tous et le lycée d'enseignemen g

J n íi^^e^nA dont le rôle sélectif est devenu pri-1. On connaít le sort du latm ou de a |̂3„donnés en seconde, une fois leur
mordial. Choisis en quatrlème ils sont souvent a
rôle d'orientation réalisé.
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LMivahie •> pJir
. 1... .^.Jpiirs dec r o y a n t s ^ i i ^ a r d ° l a

eÍ T '̂ sÍ u sZ.Z'.coZ ̂  " . e..t.s.ne po.r to.s ... II s'ag.t ce ne r,... ....... » .y--,, -«vah. par 1'adolescence les o.Tr ' les probl̂ -nf laire telle qu'elle est, tout en réalisant les conditions orntelies de
°̂̂>aux, des écarts de per cTr.n nn nsemble Pégalité del chances. Chactin doit se voir offrir, des la classe dedesordres que bien des ense unl: - re ,nes de •' bâ  ̂ ixième, les programmes scolaires qui lui permettront d attemdre a

Z " «t vrai r Z " " leurs suP; bexcellence. C'est sans compter avec un do^^^do^bane » Maiŝ il enseignanrs décrivenr en ternies de « 'pons syMÍr "''' ̂  é'èves er prives de leurs
"n metier de '" '̂̂ •tutionnels, les enseignanrs sonr -ygrdes élè^es puí;r" i'il suppose de monĵ
dans un nrHr« „...• ^ plus « naturellement » et de les
" " - . a l , i c v e s Q u i n / a 1 p c i i c c I I

dans un ordre at ' ^ naturellement » et de
famille, celui Hp/ "5 P̂ '̂onge plus celui de la société, -d ^ Quel niedias...
sentiment de cricJV ̂ ĝendrés par cette situationde Pexpérience de ;̂ ̂ ondé si I'on se place du point .ĵ
sont attaches ? "̂ ^̂ gnants et de Timaginaire scolaire aticî

L e p r e m i e r d e c e ^ P t d ^
incantation. II s'aPit / ^^lui de la fermeture ^Pécole est conl. fondamentalisme scolaire d̂  ̂

^ort, la culture scolaire nne forteresse assiégée. La j-mme des clercs defend̂  raison, et les enseignants se perçoi
To." noZ'"' "" ̂ anctuaire, développant la cr.nl"
Droti "'alheurs du moll " " échappant à route ..p
les sr̂ " ""aintenir Ip ̂  ̂ "̂ant du dehors, 11 importe ®mes nen refusanVnél''' »' " ^
temènt le carL^r^ ' révision des
^lle-même'etTpp5"^"«- Cetl^noZ''"': '^Ze'
t e m e m l e r é v i s i o n d e s

f̂̂ '̂Snants... Cerr̂  académique des concours de ̂pale faibfe" "̂ ""a^̂ vatisme n' "'a rien de choquant'ilencfeu' ? "e p^tél'""'■a'e. Satrent indien réservé a -? Problème posé en restaH
orienter ««e culture gI T'
active, conS ""̂ "t vers i''" ̂ '="'=ralement. il est propose de 1̂ ^« - s c o n t e r a n t a n t - u ^ ^ f o r m a t i o n p r o f e ^ c ; ^ i . u v i ^« darwinien ! ̂ t. mérite un cmactlre r," ■ " Lsi'
que ce programme-ià ®°'̂ '°l°gue ne peut s'emna'';!''' jí '' ler'a entérine une séiection sol̂ f, d'ajouter

sans masqn^

Les épreuves ct les etijeux de In culture scolniic

Puisque I'on pent prédire sans beaucoup d erreur qui seront les
vainqueurs et les vainciis de ce système.Un autre type de réponse, beaucoup plus frequent, prone

I'elitisme pour reus ». II s'agit de ne rien changer à la culture scolaire telle qu'elle est, tout en réalisant les conditions fornielles de
l'égalité des chances. Chacun doit se voir offrir, des la classe
sixième, les programmes scolaires qui lui permettront d attemdreI'excellence. C'est sans compter avec un double paradoxe. D abord1 excellence pour tons est un ox7more, une proposition '
puisque I'excellence ne peut être que rare et on sai q
classe, quel que soit son niveau, compte un tiers e on ,
dioyens et un tiers de faibles. Ensuite, ce príncipe ^la culture scolaire en l'état et la definition des
I'aval enclenche un mécanisme de séiection par jgj Jacu-I'orientation ne se fait que sur la base de Ibncompetence « d̂s kcî̂ttes des élèves an regard d'une << *-
tnetre étalon de la culture scolaire. Les futurs emp y
continueront à entrer dans la vie en function de ce qu lispas m non en fonction de ce 1"'''® qui dominent prati-

Dans tous les cas, ces types cynisme et une grande
quement aujourd'hui, enpndrent un s'accommode aisé-
hypocrisie scolaire. L'umversalite P performances se
ment de 1'éclatement des Ptadq" • établissements,
creusent entre les gtoupes sociau
renforçant les strategies ut i l i taires enfantsgies condamnées par ailleurs, "t̂  enseignants, sont largadas classes moyennes, ̂  probablement injuste de

aussi les intérêts de ceux que le ̂ "̂g-ti'î itrculturelle de laSi Pen veut repondre an dee m d a legu ̂
culture scolaire (je dis culturelle ca
guere affaiblie), mieux vaut regardei le p
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connais^ei* socialcs, à siipposerde toute vtI adaptation viderair i'ccolc de tour l
sommes dan '' conscience du Fn.r qf ^''actron mdivid " connnandenr
tradictoires Nous Paction publique, sont rnultip es tj
sodcré Ia disr' '"nonde, I'esprir critique et Pentree , ^'! -p« t'Srjs'- 'ir;™"»-™ 'I» *"V:;SS ̂

" " " " y " " " ' " % ? >
pragniatique. Maic i' étroitesse de vue, une n^du'cation consiste moin̂  attachement aux valeiirs de
comment i] est possiKl̂  afbrmer obstinément qu'à se de4 / Q u e l l e s a c c o m p b r . ^ / , 5
arbitrages ? '̂ «esí/ô s 5«r lesquelles doivent se fonà̂ 'Pa culture scol "
importe qu'elle soit une r 7^ définie selon trois ^°"S les citoyens, c'est à H 'Commune, celle que Ia nation ào
feont pas d'études ̂ '̂ ves les plus fa.bles et q"' "
con , r nom&- E"- do,t être une culture d'ê ce\\ê ,éconsistera à développ̂ ee! « P"""" ̂ eux dont I'acĤ  ̂
temps r EHe doit être une culture uPlces diCer'' '̂ ntre ces H' devront travailler. Lo ê
même tvn^^ de Ia a été assez simple pui^densemble jusqû à"''''̂ ' ®'ève"s concernaient
culture de I' ans en n ■ ^^Pares. lis sont au)ourd^es, aux con'''""'"" 'VcCne P'"S en fait, etdone dZZ; eiLses préparato''
naison des tror ̂ '̂"'Pon de Ia cflT"""'' Problème central eS
Pexcellence d'aur'"''̂ ^̂  évoqués nP" í""''"'' eomme une cond"'seront des citov^"' formai r ^'"es iront vefS

culture Tufr- ̂ í teus dornrortar/rr"-i'es, mais toU.-c culture qufaTr atí"; '̂ "■-n "pTta™^̂ ^̂ ^ -is tc
du sens pour tous les él̂ vl""'

avant que
3 2 6
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selection ne les engane vers des formations spécifiques. Le pro
blème n'est pas simple, mais ce n'est pas une bonne raison pom
1 ' é v i t e r . , ,

Éduquer consiste à falte entrer les élèves dans le « monde desmorts >», des traditions, et dans celui des « vivants ». ou
culté vienr de ce que le stock des connaíssances accumu

façon exponentielle, noramment dans le domainê  ̂cjuu nuisquede ce que le monde des vivants est devenu plus
les jeunes vivront désormais dans , A"! formation,
qui seront fort différentes de ceiíes qui out presi e a ,
Dans ce cas, il faut arbitrer entre les savoirs et les
surtout, il faut accepter de faire des sacnhces diaque'e temps ni les capacités des élèves ne som infini _ pro-
tenant d'une discipline sera tente j^^^g^der ce quegramme ne lui rend justice. ̂  vraiment et celon apprend aiix élèves que ce 'í" ̂  picolé quittée. La dif-
qu'ils gardent de leurs apprentissap aj-ande que les ensei-
ficulté de faire des sacrifices est d autan p d m-qige le plus ses
gnants sont Ia catégorie socioprofessionn serait, à Ia fois,
connaissances scolaires dans la vie activ , croire que c'est là
une illusion et une attitude ethnocentnque que de croir q" ",ís;., ,ue ,.,.ed, '■
de 1'ensemble des médias dont ̂'̂ v̂idemment une absurdité, et
a u x q u a t r e v e n t s d e I a s o c i e ^ ^ s i s t e r .
) accepte pour une part i mee s ^ produire que
Mais 1'école n'est pas un ordre regu monde. II importe
des enseignants, elle ne ^es nouveaux outils de
done de savoir ce que 1'on fait de ̂mtot que de les refuser, ils
communication. II nie semble que, P , n^sprit; critique. Si
devraient être le médium de ' par tfi et M6, il est
1 on veiit que les enfants ne soien p médias que de les invi-
plus efficace de leur apprendre a « interdit dont onter à ne pas les regarder. (Sans compter que c
se dispense souvent soi-même)

3 2 7
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deŝimv̂  ̂ujourd'hui Timage dc Ia nation et de Iadoit contribuerTl̂ '̂̂ ^ Dominique Schnapper ? ̂ p̂ 'pautre,
elle dnif j construction de cette communaute. Ddes cultures des religjl̂ ê

représentflf-̂  souveraineté européenne, de tout ce qui ̂  ̂  jté.
iial n'enferme nl scolaire sachant que le c
íaire aux lancr î otalité de {'existence sociale ? Qî
^^ropIZÍTr" religieuses, auX cult

P^"t-être moins une affaire de ̂
''écolenetientpaŝ l̂" " d'apprentissage. Ce qu'on apP
fussi, et peut-être dÍ. contenus des apprentissag 'apprend. II est donr fencore, à Ia maniere ̂'aire de Ia crise de se f' distinguer ia crise de Ia cu ̂ jllet

'̂èves, cZtZtT «̂ ''--'cation. Comment fa're f Jv''«íus ne peut être réduitt sachant que l'éducation des
„ cela nous nU? ® ' ^'^''"isition de savoirs ? . , ^ige ^P odmre des individus a P™)" de Ia modernite

son de Ia soumet't"̂ "*!-'?""!' républicain a c
dosme T ii^anière nn l'élève à Ia discipline d ,le modele péd"* n'étai soumettait à Tautoí
"e peut plus ®®°8Í<lue quj sans soute pas equivalent'
1'éducation La fn lue défait aujourd'huide morale et dHn""®''°° du citov""""'"" est aussi Ia
même forme cet '̂ '̂ iquê "li"f tésume plus à des
respect des autres T '"®éparaki ' ine Ia vie scolair ^confiance dans les aut ®°Ldarité utilitariste et mot̂ *' |a
tissagesdeconnaissanc?."f.P«"vent ni """î '̂̂ sance de soi etsoit transformée. Cela an /®tit done ®*=°uler des seuls 3pP,̂ eLe premier concer̂ 'W"̂  deû a''a 'colaire elle-m̂ '"'
'«earner avec Ia même forcef*'"dté de ^ '«flexion. ,,,5

earanu Celle-ci ne peut ?'«
328 que formaií"'

1-es épreuves et les enjeux de Ia culture scolaire

le Progrès, Ia Nation, ia Raison dans une société de plus en plus
democratique, c'est-à-dire une société dont on pense qu'elle resulteplus des débats et des accords que des croyances partagees. eco e
doit done chercher des ressources de légitimité vers pluŝ  e justice ,
puisque récole est une compétition, encore faut-il qu e e soit a
ôins injuste possible. Cela suppose d'articuler la culture scolaire ades fonctionnements équitables en termes d'egalite des c

garanties de savoirs communs, d'utilité sociale des etu es» ®
cette articulation, on ne voit pas ce qui peut conférer une cgi /
^ la culture scolaire et empêcher qu'elle ne se reduise a ,
support de sélection, à un simple mode de distribution es i
^ns la structure sociale. Pour redevenir libératrice eco e

pas seulement repenser sa culture, elle doit aussi repenser ,
les de justice. Comment faire pour que les élèves les moms
y « croient » et ne perçoivent pas 1'école comme une machme
e x c l u r e b i e n p l u s q u ' a i n t é g r e r ? p t

Le second axe de réflexion concerne la nature e ^
celle de 1'éducation proprement dite. Si I'on n'y
l̂ t éducatif risque de se réduire à peu de choses. À P ̂
cas des élèves « destinés » à la réussite scolaire et qui ® exné-
l̂ ien compris de leurs intérêts, les autres peuvent vivte .
rience scolaire comme la rencontre d'une culture ̂ utoritéSa fonction sélective, la « vraie vie » étant surveillants et
téduite au maintien de I'ordre, à ̂ accumulationês règlements. C'est déjà le cas dans nombre ĵ ĵ ĵ̂ations idéo-
Jiotion de communauté éducative n'avait pas . jg ĵ ode delogiques et pédagogiques ambigues, elle ̂ vra ̂  adultesPtise en charge collectif de la nouyelle ge et de per-
soucieux de construire une civilité sco aire grandir ». Quoi
uiettre à chaque élève, y compris le moms scolaire ayant du
^u'ii en soit, si I'on veut reconstruire jg quart de leur vie,
sens pour ceux qui Papprennent durant p . ̂  -ueipes qui fondent
il faudra bien réduire la distance entre F ^^^res, connais-
cette culture, goüt de la vérité, critique, resP ̂ ^ansmise.
sance et ixiaitnse de soi, et la maniere dont eiic
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Au moment de clore cette intervention j'ainierais insistei
íait que Ia reconstruction d'une culture scolaire ne pent pas e

""^"""«nient et une demission. 11 est j
nnmK ̂  r P^̂ P^̂ er une culture accessible au plusfoil i acquise, que de défendre
autret ̂  réservée à une faible miuorité peiidaur 1" ̂U S so„, eux-mèmes. Nos elites sont-eÜ^
lUssi bonnes et aussi vertueuses qtfoile le prétendent ? Uue soceK
laquellpT n'est-eíle pas meiileure qu'une sociéreL'Sè I'excellence exclut le plus grand nombr̂ ,̂
qu'elle ait lê ^̂  notation à cesser d'enseigner, mais eiicoi e
que de s'interroger sur ce qu'elle euseigne. P
«élange detŝ rr ''"̂  grandeur qtu u'est souventnge de nostalgic et d'lmaginaire.

Pratiques de savoirs et culture scolaire .un impensé de la democratisation .
Pour une conception forte
de la question culturelle

et de la question sociale à 1 co e
Jean-Yves Rochex""

La question de la « crise » de la démocratisa-
Ports problématiques avec la visée et ^ pas nouvelle,
tion de notre système éducatif " • jg la poser et de la

s'il est sans doute aujourd hui coeur des préoc-
Penser en des termes renouvelés. Elle etait j.gig
Pupations d'un homme comma Henri waUon, gt poli-
'i ioiié en France dans rhistoire de la ^ on réduit ou
îque sur 1'École et sa démocratisation, ̂ isée de démocra-eforme trop souvent la pensée. Pout ̂  y I reposaient sur deux
'̂sation ainsi que ses conditions de possi príncipe et una

P'*»ncipes et exigences indissociables : d ̂  g gt une exigence
^ '̂gence de justice sociale, d'autre u" vigoureuse-culture. Les premiers I'onf conduit a se des chan-du concept qu'il jugenit « individualista

iJniversité de Paris VIU, Équipe escol. penseignenient », ̂onr /Èíí «oCf. « L'education nouvelle et !a reforme de 1 e.
n" 1, 1946.
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ces, de juste sélection des « talents .. et des mérites - ''
convient de ne jamais oubiier qu'ils sont des constructions sócia cet non des caractcristiques naturelles pour mettre 1'accent sur1 elevation continue du niveau cuiturel de tons et sur ia necessity
our CO e de ne pas se piier et s'adapter érroiteinent aiix

ces soco-economiques, mais d'anticiper ainsi sur leurs évulutions e
etrrenT"'""' ' devaient selon lui condiure ^
forZ questions de Ia culture scolaire, de se^
à affirm ̂ "̂ si bien que de ses modes de transmission.
cultiir tendre réalisable dans les faits le droit de tons a u

. u q u i u n i t . .

etre autosuffisanr' ensemble limité. circouscnt et c
compétences étr̂ *̂  et professionnelle, de

conception Qui n' btstrumentales et comporteme '
question. Elle dnif^" renaítre dans íc débat
tiques' : sa définitî " contraire avoir une visée et un effet pt̂ P ̂

les élèves et d " ceuvre doivent viser àbilité (savoirs 'oratin"̂  ̂  acquérir les conditions de P
partagé par d'accès à ce qui ne P^" gptet inclure ce nu" termes, elle ne doit pas seule

eialisations ultérieurp ̂ ^se minimaie commune
et à favoriser \4rT'' ce qui est de nature a

■ formes de cult̂ "̂ '̂ dialogue et Ia circulation en .'sations ultérieures que représentent ces sP
les pour Wallon culture comnnme nedes different' à reproduire ou à
1'autrè̂ V^ secondaire ni scolaires des enseign̂ îautre!'í pour lui moins - à choisir entre 1 ^ e
ques !' place ^adicaíement et, pour cela, ^ ■1'tteraires et ^ côté des humanités cia^^

j ^ a ce que Georges Fríedmann c
P;°Pèdeutique de ta culture' d^"Sere,L\s, Nathan, 1996.
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nornmaient les « humanités techniques ■>, soit done à ia
"iq^e et fabr.catnceb Ams. écr.t-il que. s, -. Ia
tKhnique-pratique parait bien avoir des '̂P''̂ "̂jj'ff̂ renciationgogie ce ne doit pas être « comme príncipe ^ j.
scolaire entre les enfanrs (mais) bien au contraire ;u[gg jg
ption d'organiser pour chacun d'eux toutes les tormes j
]?- activ.té„̂  pour aller à l-encontre de « «tteornnie en Homo sapiens et Homo fabei (qu )1 Organisation de notre enseignement » . rertes, est alors

C est dire que, dans une telle perspective - qm̂  jr naspensécsur
1 ̂ ^^nrée trop principiei le-, la démocratisation n ̂  pg -̂̂ unecseul modèle de l'élargissement social de 1 ̂ j-gr inchangés
^ ture scolaires qui, pour Tessentiel, pourraient ̂  e ̂  indisso-"̂ "difiés qu'a la marge, mais comme necess
^ ement - comme chance d'avoir à ̂ cpenser et des^ceptions et les formes consacrées des sayoirs, nuelquesctivités scolaires. On ne se privera pas ici de ""̂ PP , Treaties
rj fplus tard, c'est la même position que e chance »^ ̂  pfopos de I'enseignement de la P''"'°®°P/':|„sophiques que

représentent pour celui-ci les Q êstions pseot les difficultés qu'il rencontre sur la voie ■ g jispensées"'.
de son extension à des fiUères qui en etaient alor

'aurtie' sur ce point, en echo avec les rappo^®
a l e ? ; r ■ H e n r i W a l l o n , P. ) "- ) ^ ^ " h a r e t e c h n i q u e . , q ^ i r e p u s " ' . 0 j a l l e y e t

f̂co/i ""P Wallon, .. Education et psycholog.e «, isentes par t.L. M?'' " Anfec(i,„e, Êcrits d, 1926 " 1945,' ory, Paris, Messidor - Les Éd. sociales, 1 ■ , AjucJtioti de
reprf; 1'̂ "" Wallon, « La reforme de PsycholoŜ e et
'■ " " f o . r u " " " ' " O s p e c i a l H e , : " j4 A' e-i incthodes de la psychoiogf̂  ̂ ,4 novenibre papport de la
francv . ^^'^ines Dei rida, Expose à la „^e à la ^ mois aupara-

Pbilosophie (séance tout entière ̂ pPie, rédig^ Consultation natio-^ ̂épexion sur I'enseignement de Si danTl!cadre ̂ie îonsu
na?e Bouveresse et Jacques Demda danŝ^̂  p.in.stere Josp

5oc ' '■ "̂̂ enus d'enseignemcnt mise en 199I.française de Philosophic, vol. 85, n >
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LA CULTURE SCOLAIRE, POINT AVEUGLE
S POLITIQUES DE « DÉMOCRATISATION »

largement été refondation de la culture scolaire a trè
durant les annppŝ ^̂ n'̂ '̂  réformes successives qui ont g
puis, deux décenn' à la généraiisation de i'accès au coau profit du seul ®""assification de Tentrée au iy '
tème éducatif d'unification structurelie de noffcà mon sens devrait rnodèle de la culture secondaire. Ce <1 '
breux - qui pensent'̂ 7' (c Ptudents tous ceux - et ils sont node profondes convLJe une grande continuite
jets de réforme de f'íréformes et tous les f
teformeHabyetàla^ ' le Front populaire jusq" ^tion des finalités culturèfL̂ a F'ace du « collège unique »• ̂ «5 j:fe
-lourd-huidePensen^bie n V" obligatoire - Cest-a—n a de fait guère été l'ob!et primaire et le coHeg®.
Çhoix politique, pas ̂lí'̂  d nn travail sérieux d'élaboration et J

des conr *''®"®f°™ations effectives, quoXlTsSl'̂ ^̂ '̂ iasionn'ontrj'û '̂ ^̂ 'l̂ '̂ -nt enseignés et de leû
laisse Ia déficit à ° ' d'enquêtes empiriques 'a5® .Sc à toú Tef <̂ °?naissance et de trLiltouteSnce'̂ ' ̂ ni cotidf" ""iatiques et pamphléta.f̂ Jpart de ceux ae calai, collège aurait abdifl
seulemenTtouCt 1'école primaire, que deseul lycée de Pexcep' °"®nté vers est aujourd'hui " " .ment ambitieuxT ̂ "ite S" encore, vers le
d'une réussite scoíaiC ̂ "'̂ nee élab̂ - P''°g''ammes, « excessiv
logiquedesconĉ ut deTe"'''̂ '̂ Su?" '' "

, „ . '®"utementH®^"'rommande, àterme,'a1 . F r a n ç o i s D u b e t C r i S P Í o - r * O M 4 . „ . . 7 . ^ ^ r - r t T t i C

logique des concours drrr*"®̂ '' '' "â al", par Tid̂ a
, „ '®"utementH®^"'rommande, àterme,'a

. P. 3. ̂ ' audit sur les collèges. Mi"'®'

Pratiques de savoirs et culture scolaiie

chaque élève était idéalement un agrégatif en puissance »'. Si Ia ques
tion des programmes et des contenus d'enseignement et e eur
gences mérite évidemment examen, de telles affirmations,
rales qu'excessives, ne peuvent que faire obstacle aux
? réflexions nécessaires sur les évoiutions jgmodes de travail qui ont marqué le collège (et aucun
ô arité obligatoire) ces dernières décennies, et qui necessiteoute bien plus contradictoires que cela. Au-dela e
J;ne étude et d'un mventaire sérieux de ces Evolution et ̂êleur̂Pports problématiques à celles des caractéristiques, r f̂ ire, ce
qû Ĥ ' élèves, inventaire qui reste pour uneDl ^tnine, comme le disent d'ailleurs Françoi propos
Dr'̂ ĵ de façon quelque peu contradictoire av ̂ ĵ-e maí-ecedemment cités, est le sentiment d'une évo _ débattue
^ peu structurée par une Vision claire et Çoüectivemem
Po\W- culture enseignée au ^ brouillonne
et déterminés, clairs et lisibles, c'est une g quotidien,

d'arrangements divers qui ni maítrisé,
dec ici à un accroissement, pas toujours P... quand ilstravail intellectuel y^^pus es sont

ailleurs à leur minoration de fai • , des pro-
erâ  três loin d'être directement lisibles au se ĝ ciaux exi-
g Leur connaissance et Tanalyse de leurs e e çol-
£v"u™ de recherche et une dynamique et
qui ̂  ''®3ucoup plus importants qu ils ne . j£,„„els de recuei
Ou ̂ ^oraient se satisfaire ni des modes !"®"™Consul»«°"®
de o '̂ '̂nontée de I'information, ni des logiqe S r r k i v . ^ I • . í _ L . á r M f » r e S . « n n l i t l -d f s ' - * " w n r e e a e l i n t o r m a t i o n , m — c . ^

poupes de travail ponctuels et et de débat po i
q̂  ̂ îoit de connaissances et déficit de Jlibué à ce que Iaûr Ia question de Ia culture scolaire ont ̂
P̂ ler cI,plus polémique et pamphleta-« 9" ,« condamn
d'gsile Pauline Kergomard présentan , Pôiutne de « petites Sorbonnes ».

p. 144̂^
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« démocratisation « de Tenseignement secondaire air été, pour
I'essentieJ, pensée, míse en ceuvre et évaluée, politiqiiement et
sociologiqiiement, en termes de taux d'accès des nouvelles genera
tions, mais aussi des différents groupes sociaux ou encore des gar
çons et des filies, aux différents niveaux de scolarisation et de certi
fication, logique renforcée par le poids croissant de Ia logique
gestionnaire et des oiiríls et formalisations sratistiques sur lesqiielselle peut s'appuyer. D'ou le débat récurrent, depiiis que Ia statis-
tique scolaire permet de le poser, entre deux approches et deux
conceptions différentes de Ia démocratisation, que Panalyse se doitde distmguer, mais qu'elle a sans aucun doure beaucoup à perdre a
opposer 1 une à Tautre. La premiere, souvent appelée democratism'
tion quantitative, est particulièrement attentive à 1'évolution des
taux d accès de I'ensemble des classes d'age successives ainsi qtî

s i érents groupes sociaux qui les composent aux difíét̂ *̂ ^̂
niveaux e scolarisation et de certification ; la seconde, souvent
à ̂ ^̂ ^̂ ratisation qualitative, s'attache plus spécifiquenien
ripQ c!J ̂  ̂  ' évaluation des inégalités persistantes entre catégo

évolution'. Nier ou mmorer Ia démocratisation quantitative
démoc

5 au nom des insuffisances ou de V « échec » de

tifs (et qualitative, c'est réduire la valeur des biensvaleur cÍéc"h'; scolake) à leur seule
d i s t i n c t i o n T u e I ®
démocratisation ' ̂ "̂ t̂sement, ne voir (ou ne vaiiter) qles contradictin c'est s'aveugler sur les in^gaiites ̂•1 menícm soIm'irD""' T' """ """"'yílw'

Paris PU,;; 'mZItTuJ: Prost, L'enseiînement sest-il
Seconde Guerre mondiale » 1'enseignemcnt en France dep̂ ^ ̂ 3,
Sn Î ochex, « L'imnl ̂ es sciences de 1'éducation, n" Lde siècle. La Prance eT,tT '« J-P- Durand et F.-X- Merr-en <

isation: enjeux, réalités con "'et « Échec scolaire'"'̂se des sciences de)'éduT̂^ problématiques et résultats de reche
m̂ticatton, n- 2, 2001, 339-356.

t̂ cents, tels que celui de dcuiocratisation scgrcgatiue avancé pa
lierre Merle'.
. Reste que ces différentes manières de penser Ia démocratisanon ete tenter d'en construire des instruments de mesure ne se
ent pas guère des pratiques et des conditions ree es ̂  '

et d'enseignement, ni de 1'effecrivité des
"Ĵllectuelles des élèves ou, plus exactement, qu'elles tende t b.entivent à postulei- une équivalence entre « carnères »
^ ectivité de leurs acquisitions inrellecruelles, entre ̂'̂ el niveau du cursus et Ia réalisation des
^ "eipe requis par cet accès. Or, s'il est nécessaire de re ̂de déploration sur Ia prétendue « baisse du nive.
com eomparaisons peu fiabíes, comparam ce ̂ 1" " ̂^̂ P̂arable, ü est iLnmoins tout aussi nécessaire de prend̂ .̂

«rtiff""" " rapport entre niveau de /je plus enpi, Reatlon, et effectivité des acquisitions real rmissantesProbiénratiqne, et qn',1 est source d'..ygatas c o—̂
beau''"'' P'=" ̂ 'Sibles - qu'il conviendrait d «"''y pessystématique - entre ""odale et urbaine,
' • = 5 ' , i s e e n c o n c u r r e n c eparentales consuméristes et Ia ̂  î sarion sociale
croic établissements conduisent à une homog écoles,
et à du recrutement des collèges et des ' jgg inégalités
socioî  ̂ *̂̂ t-oissement relativement opaque et n̂ ^̂  pvacerbées, de
tnaniî '̂ ̂ ^H^s-ci sent, de plus, f̂ doublees, v ̂  et
"̂ 'ajusí̂ ! opaque, par les modes locales, et des
1^'^atin,politiques scolaires, natio ^eelles^ enseignantes aux caractéristiques

Merle, « Le concept de déniocrntisation
^'0'» der à 1'épreuve ■>, Population, n' ^ 2002-

2' Paris, La Dccouvertc, coll. " ̂  ̂ .̂̂ e col>eg«
fran Trancart, « L'evolution d" L'enseignemenid P^'t^^gog/e, n" 115, 1998, rL, (dir.),d'enseignement m A. van Zanten (d.r

Uecüuverte, 2000.
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oil supposées, des élèves les moins familiers de 1'univers
ses réquisits', et par un mode de gesrion politico-adininistrati
problemes posés par Ia generalisation de 1'accès aii
ensemble de Ia scolarité au college, plus préí)CCLipé de

lioration des flux - de passage et d'orientation - qne' de 1 '
ration des acquisitions intellectuelles effectives des élèves.

Amsi, pour ne citer qu'un seul exemple, l'étude des parcours s
VIS par les entrants au collège en 1989 et en 1995 montre que, si
pourcentage d'élèves qui parviennent en classe de 3' saiis redoû ^
augmente de trois points d'une « cohorte » à I'autre, ce
est quasi exclusivement dü à 1' « amelioration » des carrières
eleves entres en 6̂  avec deux ans de retard, qui redoublent mo
souvent que leurs pairs entrés avec seulement un an de retard, san

de penser que cela soit 1'effet d'une
1'on ̂  ̂  vP acquisitions scolaires. Un tel processus, <3haut t donr"^"^ ^^"' P'-—d'eviction P^j" ^mem exemples, est notabl^^
témoigne d'une 1^ í ZEP que dans les aiitrí^S'quTrcondurdln®'""' d'impu.ssance ou de fuite en avaTm̂n r "̂alr ?e''pl̂ur ̂-".ssements, à ,a ctistall'nombre d'analystes ont tiíé arp̂  ̂  ' difficiles. Situations ̂
du « collège unique >. en le , Pour condamner le P""'"
san t , avec f o r t peu d ' éga rds " ^ ^ r ra -
dictions dont ils sont tissés historiques et les con
possibles réaUsés qui nous'on/̂ '̂ ^̂ ĵ collège unique à eel e
mépris de celle - qui reste pou ̂  situation actuelle^non réalisés, dont 1'inventaire'et̂ ía ̂  ~ des possib
aussi nécessaires et fructueux nn ̂  me paraissent être to
cratisation et de Ia culture scolaîê  Penser Ia « crise » de Ia démo

1. Sur ce point, cf. Martine Kherroubi et I
recherche en éducation et les 7.v.v en France » ̂ ôchex, Note de synthcsc «
fessionnel en ztP: résultats, analyses, interprétation ' " ̂ PP'-entissages ct exercice P'"''-,V 146, 2004, 115-190 (tout particulièrement U-, sect̂n P̂"Ç̂'se de pédagog'̂'

3 3 8

QUESTION CULTUKELLE ET QUESTION SOCl
H nrise en considera. Paradoxalement, le manque d'interet et jrp des classes et

pratiques effectives de savoir dans or ' ' p-̂ pprocheécoles ou établissements ne caractérise pas seP° itique ou gestionnaire de Ia « démocratisatio ̂ (̂̂ iologie de
P^rt importante de Ia recherche en éducation. niarquants
^ ^cation s'est fortement renouvelée depuis e moda-années 1970, Ia fonction de transmission d̂  d'étude
\ PP t̂iques, les modes de circulation, . Jemeurent néan-

savoirs dans et hors Tinstitution scolaire e _ ^ ^i^jet
à de rares exceptions près', le parent p-̂  cuspect, « mauvais

Paque et, dans une certaine mesure, o )e , ̂  « dévoile-
, comme si Ia posture critique et e p ĵ- bien des" ̂ doptées et mises en oeuvre dans 'ĝ dérer et à rraiter

ne pouvaient que les conduire j-,'étant qu'iUnsî ''''
íonction de transmission du savoir |es « véritable

ystification, leurre, derrière lesquels se c j ̂ j-ion,f°"cqons.. (reproduction socUle, alienation
, '°n, etc.) de ['institution scolaire, dont , ■ ̂  riisM et ® ̂de rechercher et de mettte à jour les tntdtg réducanon a
P<:ratoires. Cette réticence
et (P considération ia fonction ̂  dévelopP̂ /̂1" ̂ gj-gant
lop- ̂ PP'̂ opriation du savoir, mais aus sérieuN posedu développement cognitif et a P̂!"f outre qûêe êP
au des inégalités entre groupes soâ ^ j-̂ jical, Jílbre de ira-
dan ^ tentation de relativis objets, rioVan Problématiques conime dans leurŝ ^ seen

^Ppréhendent Ia scolarisation com ,,avaux
lesquelles Ü convient b ^

1'ui.-^ Duru-Bellat, Les inégalités s
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de Dure. « de domination, ne sai.raie.n ètre reu.

1'univers' versions déscolarisécs et d̂ pecif'
•'education "rioffrent nombre de travaiix de "'"v'''' ̂ jale,pour ne nas dif '̂ °"'"vie en miroir une certaine asepsie [a
recherche dn ^ certaine, de Ia réflexioi e•ppí~tt", 1' ,t"r" '»T/sIS»»-campant tron qnn ou de Ia philosophic de 1 e - Jesdébats et des polé̂ n """ autres, et malgré Ia W» ̂ „e
concept ion de opposent f réquemincnf?í "= ■■-Pi"""" P" ■" ''""'Sol-
épistémique ou de R ■ "'^versei, comme pur sujet"Cie à Pétul des h'»"- '•"b aussi, constttue u» ̂
situations et activiféc ̂  ̂ rents modes sócia ux d'interpretario -j
d'étude et d'enseienerrf̂ ^ ̂ 'res, des différentes modalités du -
des classes et de leurc Pratiques de savoir dans l'®'' .[leet sociale, et qui ne peutV^T"'̂ ^ pertinence, intellect ̂
d e s o b s t a c l e s s u r l e s n n n r O -
pnation des savoirs et u le travail de transmission-apP

S o r t i r d - u n t e l i n t e l l e c t u e l l e s . ,de Iĵ education, des infv , ̂ ntre, d'un côté, une sociolng
insuffisamment soucieuse H'"' ̂ "̂̂ ncratisation scolait̂activites de transmission er "̂ d̂alités effectives du travail et
ture et, de Pautre, une re U ̂ pP'̂ P̂tiation des savoirs et de Ia ĉ
gogie ou philosophie de Psychologie, didactiqiie, péd'̂ '
contextes sociohistoriqueo insuffisamment soucieuse de»
jours situes ce travail et rJ '"̂ n̂utionnels dans lasqueis sent toU'
rapports renouvelés entre U dès iors d'étabUr deSrecherche et à Ia pensée h.p - ^«ntributives à Ue 1 education, chacune d'entre elles étanf

3 4 0
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IlOIl SClill'llU'llI poLll' ses .ippDl K t'i IjllL'StiOllllCniCntS spĉ
îhques, mais aussi cn scs limites ct en ses débats internes, er e pou

tout à ia fois élucider et assumer, dans nos recherches er nos
débats, 1'iiirrication nécessaire et inévirable entre íe fait et la
entre le descriptif et le prescriptif, entre le travail scienti ique c
pensée politique. Cela necessite sans doutc, conime le proposent
l̂ême François Jacquet-Francillon et Denis Kambouchner, de rena-biliter Ia question culturelle. Mais celle-ci me semble ,
souffert de 1'importance accordée à ia question sociale dans
tançaise que de Ia manière donr cetre question sócia e a ete P
îse en forme (en particulier par Fappareillage statistique e g
^̂ ite) ; notre rache ne consiste dès iors pas à réha i iter ̂detriment de Pautre, ni même seulement à repenser
iPais bien à repenser 1'une par Pautre, sans jamais
Çomme nous invitaient, entre autres, à le faire aussi lenque Jacques Derrida. Autrement dit, une
lustice sociale à l'École ne peut se fonder, à mon sens,
conception forte de Ia culture, et réciproquemen . . (^g
conception forte des sujets sociaux, et done talents »,•dentifie pas à ce qu'ils sent, à reconnaissance »

aptitudes », « mérites » ou « intérets », oi s*efforce de déce-Peut três vite devenir Palibi des inégalités, possible, ne peut
ler et de mettre en ceuvre chez eux Ia culture, et done de Ia
se fonder que sur une conception p̂ closion ou Pexpressíon
culture scolaire, et de son role, non intérêts, mais bien dans
des talents, des mérites, des aptitudes ou
leur formation et leur développement.

T A rULTURE SCOLAIRErepenser ^ , ^£chn iqoe
COMME CULTUR

que j'appellerai, de maniere
Ce aui reqniert de rompre i„„ nruséograph.que ou

voloma'r'me'nr̂ prov-arnce, se hmrrer a pro-notariale de Ia O"
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er a inventaire des « conreniis (savoirs, connaissan
"̂oî posent ou devraient composer ia ̂

lairp "̂ ultures auxquelles elle est confrontée (culture P""̂édmt.que, .tc.), soit, pour reprendre les term̂
tais? -eme volume, Gmllaume Le Blanc, à un uiv
sens le ^atériels et sémiotiques, que sont les -gj-
dère cé\T ou Ignace Meyerson emploie ce terme'), ̂  ̂£ K l í : ; ; s r í T " - ' « - r r sdes eestec ^ ent des opérat ioMo . ,v. . — - . ^
faits. ConrT̂ - ̂ "̂ ^̂ -Plissent, mais aussi des usages qui
nombreux d̂ í!̂ " "̂ î ariale qui me parait dominante dans ̂ ^
tique etc \ v^- ' ordinaires » (de masse, juvenile, ^
PÉcole et Ia r 'i? culture du livre et culture de I'imagc-1'ont jamais étél soient pas ou ne soient P'"® ' „de,

qu'il soit ' ̂  ouvrir les élèves, tons les élèves, au ' ̂  j,
toutes les comnn^^^ aveugler sur le ^
usages qui en cultures non scolaires », ui j^s-̂mes dispositiol ler'n!'"" '"equièrent m ne
pnation, selon Uc '• -emes modes de réception et d K ."̂ -̂al que leurlv?'̂ "̂  groupes sociaux et selon
construire. Pcí"ience scolaire et non scolaire letir a pc^

^ a q u e s t i o n d ^ I d e d ^
°u non Ia télévision ^ de savoir si les élèves
Ĵsages ils en font ■ eUelÍ̂  comment ils Ia regardent et Pc basket de rue \l nr̂ c de savoir s'il faut introduite
ue prendre que quelnup? ̂ ittérature de jeunesse à Péco e, ̂

que deTe triples - ou s'ü faut déplorer que i
^Pe de debat avec son chacun de ces gĉ '̂̂ ^̂ nce•cite et nourrit telle on'̂ n̂ '"'̂ 'Configuration de son expe

^̂ de oeuvre, et est accessible, réabsf
1 - ^

Paris,?Jr' A'y'" ̂ ŷ'̂ ôlogiqnes et les cenvres,UF, 1987. ̂ ^^5 ; Écrits 1920-1983. Pour uue psyc'̂ ''
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pour les élèves dont on a Ia charge. La pierre de touche quant à Ia
uécessité de repensei" les rapports entre culture scolaire et cultures

ordinaires » et à Ia íâ on de le faire tient moins aux genres ou auxc asses d'oeuvres ou d'experience qu'aux « arts de faire »,
" •'èseaux d'opérarions », que reqiiièrent, permettent et icn ent
possibles leur appropriation et leur(s) mise(s) en culture'. Autre
-ent dit, au sens et à 1'aspect techniques de route oeuvre et de route
eu tuie, et je suis ici pleinement en accord avec Guiliaume Le anc
ûant à ia proposition selon laquelle une réfiexion de ce type,

s intéressant non seulement à ia culture technique an sens •
à la composanre opéraroire, technique er techno og.que ue

ôute ceuvre er de route culture, permetrrait de sorrir es 'tpd̂ns lesquels sont trop souvent enfermés les debars siir a c
scolaire et ses rapports avec les cultures « ,o„naÍt la

Former I'esprit dans Lordre des raisons » .̂  ['education,
urmiile par laquelle Condorcet définit la com-
cpenser la culture scolaire, et plus P̂ tticuliereme

"^u'il faudrait pouvoir garantir de ces diffé-
t-tions penser et mettre en oeuvre une e ernen ̂
n̂ts ordres de raison, le terme élémentation Ĵ ĵ [equel en frun-.̂ t̂dant à Tesprit le double sens du mot e ei et la spéci-•s désigne à la fois une composante, une f"'

d un domaine, d'un ordre (comnie ' (-oniniune doivent
C-est dire que les éléments de la de raison qm

1„'°V"-delà d'eux-memes, et introdu.re a u ladeborde. D'ou I'impcrtance de mettre au ce .̂nnaissances et: quels sont les oeuvres humames. Intellectuals au sens
Ur outils, instruments et tec mi ̂  jcice sont esuf « terme) dont Pappropriation et 1qu a eux''̂ eptibles d'ouvrir et de former les esp

particulièrement

Cf-; sur ce point, I'-uvre dc Michelp qiiotidien. 1. Arts de faire, A u et culru''̂ ^ "
Christian Bourgois, 1980, . \979.In M,..S7:, n" 13, Université de Geneve,

343



Democratisation et critique des hiérnrciiics

P'"' susceptibies de solliciter les
dJnfd leur experience et d'eux-memes, de les inscrire
s a v a i e n t " T " o u . I s . . e s e
mM rlotr Condorcet, le pli.nel di.s e l T i s o n c n n n à l a'rute saXe rr "région particulière dTuRaisoTon "/f"''"'""' """
composante de routes'.

comme df f-iX'au'̂Tujet ̂rr
d'appropriation,ietraietestrrava I "í ̂ e réception etet de gestes techniques. Cette dime d'operations
voire ígnorée dan<; W A 'U est bien souvent minoree,sur ce qu'ell̂st ' u r >
le regard sur les nmJ Minoration qui focalise
modes d'elaboration ^"íTicuiums prescrits et leurs
tanteetsurlaquellenotredpT̂ "/̂  demeurant tout à fait impor-reuse est criant) au dpr " f ̂ onnaissance et d'analyse rigoU"
d'enseignement et des-esterdVf curriculums réels, des gestes
lement enseicné et annric i ̂  déterminent ce qui est reel
scolairê  ̂  différents protagonistes de la scene

liser, bien plus que'neie font extrêmement fructueux de mobi-blemes d'éducation, qui trop Süuvenr P̂ ilosophes qui réflécliissent aux pr»'
phiques (ceux de Canguilhem Simô r̂ '̂ ""r̂ "̂  tradition de travaux philosoque quelques exemples contemporaint;l"" v'̂ '̂ ' Schwartz, Sticgler..., pour ne prendr
travail, non comme une région d'lm ̂  ̂ "̂ '̂'̂ ssent de três près à la technique et a
ra pour « poser la Question d'une entreprise phiiosophiqu^
niettant dc reconsidérer la pcnsce nl-.u comme la question pliilosophique "t
qu utilise Bernard Stiegler, dont tour son ensemble, selon lesetre le refoulement originaire oar U ̂ 'inscrit à I'encontre de ce qu'il conside
condition technofogique qui de sa question propre, à savo.r
f̂̂ ilosopher par accident, Paris Gaiil' ̂ t̂ériorisation (cf. Bernard Stieg2. De ce point de vue, il me se ^Ki • l s

averrissements et les questions formi.i' n'avons guère progressé depu'® ̂
cs par Jean-Claude Pompougnac il y ̂
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Or. de noiiibreuses recherches' monrrent aujourd'hiii que
ôpaciré et le caractere implicite du travail et des gestes de Pétude
tiipr'̂  ' nppropi-iation des savoirs et des instruments intellec-n la culture scolaire, laquelle a necessairement à voir

cnlture écrite, an sens oil celle-ci requiert ct construir on rap-
'nin I'cxperience du mondei sont une des causes les plus
res tie la production de la difíiculté et de Pinégalité scolai-
tions "'■''̂ '̂ tM-cbes, qui font de plus en plus I'objet de collabora-
lopfo ̂ PProches disciplinaires differentes (sociologie, psycho-
etde' 1 ̂  des disciplines) permettent aujourd'hui de valider
trentp les quesrionnements et les hypotheses iniriés i > a
pron̂  1̂ *̂̂  Basil Bernstein, et concernant aussi bien les rapports
Pratiq̂^ différents milieux sociaux entre modes de socialisation,et orientations sociocognitives, que le carac

de t explicite des formes de classification, de decoupage
^'^le du savoir scolaire, ou le caractère visible '
'̂ q̂tiis ̂  ̂ '̂ tiagogies, des pratiques de savoir et du travai etudes élèves'. Elles permettent de soutenir et de mettre en

f ' " Mettre I. culture scolaire en question, c'cst tout
m""-de connaissanccs con,me on trace "ôse sm la
tri de sél ' s". les programmes er la cuirure scolaire, o PP
'es H ■ leur rf';,̂ es s.avoirs à parrir de leurs réelles ou «cédu-
plin I ^ supposee urilité, mnis on s'avance plus "disci-
"fair ' si?" ̂ 'e>:ercice de ces disciplines, sur leurs qu'il siiffit de
Op; ̂  Passer" p '̂ n̂ait pour acquis que le savoir esr un pur a g ̂  quelles
-Pr̂ '̂ons ? p pcLit-on oiiblier qu'il a etc ̂ "̂ Unde Pompougnac,

^■""Ucttre ,. institutions et à quelles fins - "• C f \ A ' C u l t u r e » 1 9 9 0 . 2 6 - 3 3 ) .

3 t r a d t r a d , f r a n ç . , P a r i
' ^>5 Kas i l r i i ' t JF, 1994 . ^ p^ r i s , Éd . de Minu i t ,

et et classes sociales, " g 1995 ; «
3,4 ̂ ti discf, ̂  ■■ ̂ 'isihles et invisibles, Pans, ct ̂  Critii-Vies sociales,

20 sq ''/''-"'ÊOg.Oue et les modalités de sa P"̂  en faveur d'lme^iil; „Sic* 59. Unp livr,/..í-Uòe-« e.«rr,ui.hlp .souticnt le P ., nu'ont for-Pédagogique et les modalités de sa ̂  en faveur d'lme
ejcpiip- ■ Bne hypothèse semblable soutient e p Qy-,'.dire) qu'ont for-'te, r.nM»,ineile (opposee à un dans La reproduc-

, aussi bien dans Les héritiers (
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oeuvre, dans le travai! de recherrhples évolutions de notre svsr^ ^ reflexion sur
et contextuelle de Ia prodnrt̂ ^ ̂ ûcatif, une approchc rclationnelle
res. Approche relationnelle to" des réalités scolai-
décrire et d'étudier Ia product "'̂  ̂ ôrd, permettanr de penser, àt
d'apprentissages et d'accès '"̂ galités scolaires en matièreconfrontation entre, d'une resultant deles dispositions sociocognitir̂  ̂ '̂'actéristiques, les pratiques et
quelles sont liées à leurs ̂ "̂ ^̂ '̂̂ ngagières des élèves, les-
(notamment dans Ia famille er̂  socialisation non scolaireset les disposent de façon forr et les préparent
faire face aux réquisits des anngroupes sociaux à
I opacité et le caractère scolaires, et, d'autre par^
tionnement du système édur̂ f réquisits, des modes de tonc-des modes de travail qui y ̂nn. ' Pratiques professionnelles et
Approche contextuelle synch ®t.yre ou exiges des élèves.mettre en rapport les modê Ij"̂ "/ ̂ 8̂ 't̂ nient, qui s'efforce àe
pretation des situations scolai ! " les modalités d'inter-
systeme éducatif, avec les ?" « des professionnels d«
?nt«tes sociogéographiq???̂«'ntes de situations et avec le-̂tes, s elaborent leurs pratL.e 'esquels s'exercent leurs activi'dispos.tions et reprisentatü ' '̂ '=°"̂ trulsent et s'eprouvent leurs
níque sociohistorique enfin PProche contextuelle diachr"quo, les évolutions con'teÍ ̂  étudier et à mterroger eUeco e et de ''apprentissapp des conceptions de I'enfance, e
encore celles qui modifienr ' " Pratiques éducatives famiiiales oti
scolaire »', mais auss, lê c ̂ t̂̂ ent a no,rrmé ia « fornî

(1970). u„e telle ptobi' Prat.ques et les format
dCtíir? - ^;e«acet, p. . state Uetts -

Presses Universitaires de Lyõn pTf' Aattça/se. Étnde sochlomr>e Lyon-Pari';
prison,uere dc h forme scoloirO e i ' , Guy Vincent efa/.'. Véd"̂ """'.irielles. l.yon, Presses Universita?™?"""»" « socialise,ion dans les sodétcs

•=̂ 5 de Lyon, 1994

346

Pfntiques dc snvoirs et culture scolnire

e taci-̂ çg pi-(jpj.gg ̂  pHcole, sont susceptibles de produire des effets
et inégalitaires selon les milieux sociaux d'appartenance^ les modes de socialisation des élèves, s'il s'avere comme un

uom le croissant de recherches convergentes incite à le pensar,
e es contribuent à renforcer le caractère opaque et implicite des

scolaires pour ceux d'entre eux qui sont les moins fainiliers
univers scolaire et de ses réquisits.

aut ̂  point de vue, on peut se demandar si ce que certainsíf̂ rançois Dubet par exemple, mais aussi, de manière diffé-
Vincent) appréhendent comme effacemeiit ou déclin de

scolaire et du programme instirurionne! de PÉcole ne doit
titüt̂ '"'̂ ^ contraire comme succès de ce programme ins-
travàq"!j?!" ̂ ^̂ "̂cmenr dit si Pinvisibilisation des exigences et du1 requis par les apprenrissages scolaires, si 1'efface-
borinel̂  i scolaire, Paffaiblissement du programme institu-^ 1 École, ne doivent pas être considérés comme consé-
sociajf ̂  larga diffusion dans les pratiques et les modes de'̂íutérieurs et extérieurs à Pécole propres aux families et
liers sociaux (classes moyennes et supérieures) les plus fami-
Part scolaire, dont les enfants seraient pour une laige1 école construits comme élèves, avant même leur entrée à
'" îent à celle-ci. L'Ecole et ses professionnels pour-
d'accult ̂  Présupposer aujourd'liui plus qu'liier ce processuscomme s'ils étaient dispenses ou exoneres,
^̂ cves n ̂  ̂ '̂"'■̂ l̂lcmenr, d'avoir à le construire, ce au détüment eset extéd"' il n'est pas (ou guère) construit antérieurement
de à PÉcole et Pest sans doute moins qu'hier au sem

De
"■^̂ âil l̂ ypothèses et perspectives dessinent un programrne e
J^ t̂ure à pour une part déjà en cours, qui me parait e

conception forte de Ia culture scolaire et e
^̂ dssíoj, à Pécole selon moi indispensable pom que nous
'■ t̂ellg ̂ '̂ epenser Pune par Pautre question sociale et question c

^ san/̂ ^̂ '' '"̂ ccessairement collectif, scientifique et po 't̂ite tout à perdre aussi bien à Pextension d une con

3 4 7



D e m ocrntisntion et critique í/í's h i é rn rch i

de m ri a f ̂ ''-'aommodant d-un rclanvisinc empinq"̂ 'de methodologies sans contenus ou d'une v.sée dc socialisation sCO'
nsm r" visée ct dc Ia fonct.on deslen m ''installation sarisfaite - ou noutne du e scX " 'ií' - dans les fonncs consacrccs de a cU

'ndéJaSbies ""̂"̂naission, considérccs cont.ne intangddes

Culture scolaire :
Vlieux délimiter, mieux fonder

Samuel Johsua"'

Qu'est-ce qu'une education émancipatrice ?

tal Q tjuestion divise, immanquabiement. Sur le discours géné
Nation bomber globalemcnt d'accord. Mais les voies de ia réali-
^̂ ècle devenues tout sauf évidentes, compte tenu du bilan du

général done, la formule que je propose est
education particípera à Térnancipation pour autanr

3vec ̂  bâdr les rapports de chacun(e) avec le monde,si nécê  avec soi-même, et à acquérir les moyens de changer,
tapports avec soi, avec les autres, avec le mon e.

rxi aisément que ces rapports mobilisent des imen
cognitives, affectives et sociales.•■ai ici ces formules, les difficultés commencent. Je n'en cite-

Itie trois :

l ' i nd i v i due l e t l e co l l ec t i f
p

'riovpI!'̂"'"̂ '̂ tnent, une éducation érnancipatrice doit être ji g'qu'elle donne à chaque individu de contnbuer a realisei' de Peovence,
U M R A D E F .
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Ítte'r-T'" í'"®' comme ,n,portantes. En
concenff simplement impossible si " ^yjet
de multiní" iibéraie de 1'individu. Ce pátio"''
choisier P"''« <•" famiiie) ou grandes ('"
aveccha "̂ durables ou labiles. Son autonoinie j|j„du slècl̂  f•'■en contre, ou bien les deux /ĵ gO'
gique mÍM ^ abandonner Tespoir qu'une
perspective ̂  combiner harmonieusement tout pfé'sente dans Centre toute « école totale » j.g
ch is te - gauche - soc ia l i s te , comrnun i
mieux jouer "̂ chgieux ou fascistes), il me semble q , jes
institutions d*éd P^̂ cité contradictoire (voire antago i\eS'̂ ^̂
spécificité. C êcf ̂ "̂ Pfct, en même temps que penser et e1'école et socialiser1'éd"' «conduit à proposer de «
noblesse aux voie«i "cation ». H faut ainsi redonner ses
sont liées à scolaires, en particulier ce"gagement social (associatif, syndical, politiq"̂ )*

COMMUNE, CULTURES DOMINANTES,
^ ultures DQMINÉES

n̂nah Arendt condukÂ '̂ niais toujours aussi pénétranteS'espace deT," P- sous-estimet
svstèm j"*̂ ee de dévelonnp commune pour permettre ̂
débaf ̂  ̂ "̂"̂ issances et Pratiques démocratiques. Sanebat possible. En m- valeurs partaeées il n'y a .

-í nTduiu:rr.\î
trace d "®dons, sexes ero ̂  j ®'"Eore dans une société cllesfauŝ ® '®PP°«s de fô f " P°«e inévitablernent 1»^pCe d"" dercX. Une culture commofl^
TOmmnn P°""'nodernes cn dominantes. Ce raisonnenie"''une, au nom du resnê f a"" P'ô fois à rejeter toute cultor""̂ P̂ect des « differences ». Mais on

C u l t u r e s c o l a i r c

grand prof cclatement sans tin de Pespace social. Au plus
"casses écbf qui savent eux rester organises face aux
en sorte nécessité du commun. Mais comment faireque le commun n'écrase pas le dominé ?

savoirs établis, critique des savoirs

érnancipatrice ne ̂ ^̂ ^̂ "̂̂ ent d accord sur le fait qu'une éducation
^^crifiant Ia narrai ^ mécanismes de transmission
"faction conservatrice rnti'eVr" 'f '''' de IaêWification de Ia namlf. A- 8 popularisees par Luc Ferry). Mais iaisme. S'il n'existe ann "ussi conduire à un pur popu-"P" communauté savantrd°"^ "" P""
^onnablement efficace (reli aucune technique rai-PPPfquoi obliger tout le m d " fi ̂ '̂ '■'P'"''"sat'on par exemple),pas slpuLe/èn^ d' ̂
^«Pts communément conŝ d -̂ s'appuyer sur des élé-P°Pr un temps, même si cw"r '""ontestés (même si c'est
Physicien, il luj ser» ■■ f le«eur de ce texte n'est pas
[■Rental direct qui justifie'do argument expé-'ourne autour du so eil et P""''.'!"®' '• "roit que c'est la Terre qui

». Mais 1'humantó r na '""T- P- « ^ogma-
\°'r' ce dernier est d'une telle'̂ ^ *" droit de disposer de ce

Pologique qu'il ne viendrait ̂  ""P°"ance philosophique et anthro-
r."? à '-école lI caDarL' P^^ «ans-« " c r e p o s e s u r d e s p l u s f o r t ele doigt pour aj/ẐfP̂ P̂P̂ P̂artagees. C'est 1'élève de CMa qui
fompée dans la multiolicâ  "'̂ '*̂ "̂ !̂̂ ^ ' " Madame vous vous êtes■" avez donné à Z! é l̂̂ e !" vous, Madame,
■Panière que vous ne'nonr' .""Py®"® de vous montrer (et d'une
"IPC vous avez tort "cicter. toute maltresse que vous êtes)
ques fortes et la rana combiner la transmission de techni-
Une question a Pâ 'te de les critiquer, voire de les rejeter ? C'estquestion assurement redoutable, qui n'a pas fini de nous divisar.
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CHANGER ?

L école ne doir pas seiilement êrre défendue conrre Ics poliriquí̂ ^
iibérales, eile doit aussi être transformée pour répondre à des exi
gences nouvelles. C est un point que je défends dans mon dernierlivre ; Une autre école est possible! Par exemple, si Ton souhaite
doter toute une génération d'une « culture commune », que
comporter celie-ci ?

Comment choisir les oeuvres que Pon jugera dignes d'entrer dansle cursus scolaire ? Un des guides possibles est que les oeuvres rete-
nues aident à aborder uitéríeurement nombre d'autres oeuvres, q"*
ne sont pas d'embiée partie prenante de la culture commune. Aucu"
imtrurnent ne permet d'en décider d'une manière definitive, hots du
choix democratique, avec ia dose d'arbitraire qu'il comporte. Un des
moyens de déterminer les contenus de la culture commune serait d

imiter es « besoins en savoirs » de la société, singulièrenient cei
Tn classes populaires de soutenir leur émancipj'
rr.'ml Jaurès voyait le problème, dans un discours a ̂
oensTe ̂^̂ °̂̂ ôbre 1886: « Je développe s.mplement cet ̂
PexDérien"̂ ' ̂  programmes seraient controles P'
pourr^^
vie ce iour ^ soutenus dans les combats ^v i e , c e p u r - l a , n o n s a n r i ^ ^ . J , _ .v i e C P i n n r u s o u t e n u s d a n s l e s c u u i u « - " .

gences et ̂ r̂ions des programmes mieux adaptes aux ̂
l 'éducat ion quot id ienne. A ins i , vous ^ebques fonctionna'ire''en"r" " refroidie de ̂
travail humam. » Tonr'.'"!!" ^tdente ett r a v a i l h u m a m . » To u t e n i . t e s c i ' i '
peut induire cette derU "t̂ f'ant des glissements populimes de l'époque et j "lettant de côté le style e
reprise. Quels sont les « ber"""' P̂ blérnatique «ter j p

L'eaihlihrP . , de savoirs » aujourd nud„e en'tnil S/',,'"»" " ■"« discipl,».. ̂
marhpmatiniipt; à ' - *, consisté à valoriser les scienc |gmathematiques a cote des « Humanités classiques »,

latin. II s'agissait d'un compromis de classe : le patronat, comme le
P'olctariat étaienr intéressés au développemcnt des techniques. Ce
ĵonsensus vole aujourdlnii en eclats. C'est ('occasion de reprendre^ débat. On peut avoir une interpretation démagogique des posi-
l̂ 'ons de Jaurès, qui conduirait à definir les « besoins en savoir » du
P̂ tiple par voie de sondages plus ou moins orientes. On peut aussi

J-̂ t̂iuire par la recherche, rélaboration, et la mise en discussionbique de ce qui pourrait effectivement « soutenir (le peuple)
^us les combats de la vie ».
Sans prétendre épuiser la question, on peut défendre 'J
e manque le plus notable de notre enseignement est celui e a

'se en charge des questions touchant aux relatiofts sociales. Ce qui
Pparait à beaucoup d'observateurs comme de la secheresse de a

an**" bistitutions scolaires, comme une coupure avec « laPaiait plutôt ainsi comme le signe d'une profoiide demande e
'"̂ ĥectuels de traiter des questions qui, pour n être pas

no portées sur le devant de la scène par revolution eNotre enseignement ne traite pas (ne permet pas
la r ou alors trop marginalement, des questions liees a
de humaine à la Nature, comme aux domaines de la Sante,
de u Droit, des Sciences Politiques, de la Psycbologie,

Sociologie.
actiielle est particulièrement dommageable, qui

(ce ̂  estimer que 1'École passe à côté des « vrais problèmes »
Partip' btjuste comme jugement global, mais tout de même en^ imposer des exigences perçues alors conime
^ent relevant de plus d'une pedagogic intrinseque-

vécue en conséquence comme « c as
■^^Pacit- J*" comme « dépassée ») qui s'attache à etu c- '
^^nt cn £?■' traiter au contraire de ces questions, e ,

sera'̂  ĵ iuelles et controversées, sur le mode qui sa
boint à Pépreuve si elle s'y confrontait.
^^dre >> social général, Poutillage intellectuel ̂

partielle qu'elle pourrait produire vau r
que de laisser ces besoins de connaissances sou
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domination des préjugés et idées fixes, de Ia « pensée iinie]tie
à Tinverse, des modes changeantes des médias.

De plus il faut aussi considérer de près Ia question pédagog'*!̂ ^̂
Si « qu est-ce qu'on enseigne ? » est une question politique,
mem on le fait ? >> Test aussi. Une fois les arguments démagogiq"̂^
quant « au conservatisme » de récoie mis de côté, il
retisser le lien avec la três riche pensée émancipatrice sur la niani
d enseigner pour promouvoir des citoyens armés culturellc*̂ ^̂ '̂ _̂ ^̂
autonomes dans leurs jugements. Ainsi bien entendu que
ces réflexions aux conditions contemporaines.

d'adapî *̂

La crise de la culture scolaire
comme problème philosophique

D e n i s K a m b o u c h n e r '

lonii 1 ' 3vons indiqué, et les contributions réunies pour
ŝt u ̂  SLirabondamment : la crise de la culrure sco aire

tnultifactorielle, dans laqiielle s'entrelacent
plnsieurs temporalités. En plus des évolutions e

au Sen sociologiques, démographiques, cu ture
mutations internes à tel ou tel domaine

iouentL̂ ' habitudes et carences propres à 1entendu ici leur role, en même temps que les
1' rr̂  ̂  t̂ ormer les pratiques et à orienter de te e on

Puisse collectif. Cela toutefois ne veut pas dire qu
phénomène dont nous parlons un é /

^^hureli lequel tiendra au problème de a
^̂ ĥlèrrip general, et, indissociablement, à ĥ
*̂ '*̂ férent appréhendé et réfléchi dans lac4t à cet élément "ucléaire du phenomene

.̂ uhure scolaire » que seront consacrees e^ qui suivent.

de Paris 1, Centre d'histoire des systèmes de pensee moderne
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L evidence sur laquelle de três nombreux acteurs instirutioiinels
sont tondes depuis près de quarante ans peut être définie conime

suit:/a culture transfnise par une école ttnifiée et démocratie}ne
peut pas etre Ia même que Ia culture transnuse jtar Vécole de classê
denr/ ̂  "Ppelée à supplanter. À Ia considérer de près, cette evi
asse7 én même conjugue de man.ere
( s u r I a j u g e m e n t s , 1 ' u n r e l a t i v e m e n t
chanser ^"seignement dont ia fonction chang^'
évaluatif et nlî" '"̂thodes et ses contenus), 1'autre beaucoup Pde culture nécessité de rompre avec une for
Peu plus explicite caduque). Dans une formulationque ceuLci r ' ̂"™"vera done face à deux énonces tei
vécue et réfléchîroíí̂  humanités classiques, qui s'est
celle qui convenait à 1'T'^ " Í"^"q'ites-

(2) La noiivpM Regime de Ia formation des ei
Peler, Ia nouvelle de 1'école exigeait, et continue11 "'eŝpa 'l'"- culture à Lnsmettre à tou •Ia réforme pTda'r '''«b̂ crver que dans 1'histoire receittc -
1'on considere comhi Premier ; ce qui semble para
unique, la préoccnn r"' au mouvementthème clé dans 1'bi instruction commune » ^
Ce décalage est ! de notre système
1'unificarion de c moderne, et tienf au '
années 1970 système, en príncipe achevée au ^jf
pratiques (ou snr d'un discours sur les ^ j. \e^
contenus, tt moinai plutôt que d'un t̂ ^coursraison même de laTurT'̂
a f f e c t é a u t o u r d e l 9 6 8 t p o l i t i q u e e t 'r>ute prise de position sur Ia cultur

356

Problème de Ia culture scolaire avair été connu diirant des annéesdans la reflexion publique une sorte de torclusion - forclusion a Ia
•"•gueur compatible avec une thèse negative (n" 1), mais ne permettant

formulation d'aucune rbèse positive. Et pour que cette forclusionsoit levée, il aura faliu que soit constatée Pimpossibilité d'assurer es
P̂Prentissages et assimilations requis aux divers degrés de Ia scola-'re sui Ia seule base d'une pédagogie purement techniciste.
. faut toutefois craindre que lê retour à Ia question des contenus
^̂ ec, depuis plusienrs années, ('accent mis sur Ia dimension patn"«O'ale de Ia « culture commune •> ou des fondamentaux de
cpIi^^ comporte une part d'irreflexion compara e ade Péchappée qui Pa precede. Car dans le fait, comme on aura

mmencé ici à le faire sentir, aucune des deux theses ainsi distin-
tinî ^ P̂ ot se voir reconnaitre un caractère d'évidence aut en
sion̂ " offrent chacune matière à confusion, et c est cette con udevrait être mise en évidence, avec Ia designation, en

'0̂ 1 d un paralogisme en son genre fondateur. ' r '
d'unp ̂  premier paralogisme consiste à ramener Ia î  ite
manî  ̂ d̂ture à celle de pratiques socialement définies. Cette
Ptesn^̂ ^ répandue dans nos sociétés qu on s etmme
quevin trouver de plus claire anticipation chez loc-
d'eu France particulièrement illustrée pai e our
dane ̂ îstmction (1979), qui désignait dans toute pratique e
Positinn̂ ^ î gement portant sur des objets culturais P̂ '̂ ^

procurer à son sujet qiielque avantage ari
"stable's'°r ̂ '̂'̂ I'oliqi'e généralisée. En dépit de "V°"gntiel
'̂icore *^ritique de cette manière de voir est p- - - J i L C m a j i i c i t X . , r v i m p n f

elairs,,\̂ ^̂ struire, avec Ia recherche d'arguments sufhsamme
PO""" ébranler Pespèce de sens commun8isme ̂  ces sujets. II n'empeche que le Pr'̂-•P̂_̂"^ ^^nien ^st relativement aise à indiquer : ce ui .à un seul de ses aspects une réalité qu'on doit plutot

Le Alexander, U réduction. Critiqife de Bourdieit,
2000.
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soustraire de ̂  "iî ííídimensionnelle, en commençanr
direct any U- pratiques Ia dimension du rappoT
exemnle |pç ° Ce qui conduit à raísonner comme si P̂ *"
queloue sociaux du latin appris en classe signifiaient
encore comm^ ''mtéret propre des textes étudiés ; ou
tel festiv̂ íl H ̂  espece de comédie sociale à laquelie donne Hê 'condamnait si peu que ce so.t les ceuvres

pratioiipc n '1 ' ̂  trouvent tellement marquês pareux sans rf 1 >rnposs.ble de nouer un rapport avecdZ ZZTA -hose de leur desnnation minale, oU
que dans cert " ̂ ^̂ r̂ usage. Mais précisément, ce n es
í r è s g r a n d n n T " i t
tout ce qu'il ̂  ̂ -"-t)ntres et de détournements,de prodTc /n. destm d'un três grand nornb
que dans I'ordrr" 1̂  tédisations culturelles, on ne pent
designer ainsi) sp Atirei, un monument (ou rout ce qti'on P
rents, usages nni ""c série illimitée d'usages '
moment pratique dét ̂  s'étendent três loin au-delàcomme telles certainêsTor -̂ ŝéquent, une fois
sociale, on devra.r T' P̂ ^̂ -es ou recentes de reproductd'un certain hérit que Ia question de I'uSiig^^ ^

príncipe avec ewcorp fi/ Posée, et même qu'elle se pdehors de toute sn d acuité qu'auparavant, car désorm
rhétorique. ̂ '̂'̂ P̂osition d'ordre pratique, académiqî -
m é t e n d r a i ^ " s s i c o n s i d é r a b l e e t s u r j e
Pcut, à elle seule et à pTl!"n' consisté à imaginer qûc«/íMre dans le senc i ̂  f - de Ia masse, mstituer et prodi-id ambition fait la du mot. Et ce paradoxal̂ -mune », tel qu'ij foncière du concept de « ̂ "̂̂ riitioP'
"cl. Le concept d'/wcfv̂ "̂ utilise dans le discours insti
dorcet, restaitexenint tel qu'il figure r, il

'̂ ''̂ "̂̂Pareille confusion, dans la mesure
358

csignait exclusivement un corps de connaissances élémentaiies,
Pourvues en rant que telles d'un caractère fonctionnel, et appelées à

prolonger dans d'autres connaissances plus spécialisées. Au con-traire, le concept de culture conujiune, dans son maniement
moderne, joue intrinsèqiiement sur plusieurs tableaux ; au-delàUn ensemble de connaissances définies par leur fonctionnalité, i
ît signê  dans le registre des fins, vers la rénlisation d une conwiu-
mííé étendue à toute une génération. Avec rinstituríon et Ia trans
ission d une « culture commune » Pécole, a-t-il été dit, pourrait et

cvrait assurer une nouvelle réalité de Pêtre-ensemble, renforcer ou
eme créer « du lien social ». Mais il y a routes sortes de raisons e

choses fonctionnent ainsi, et de soupçonnei 'Ci une
cult̂ ^ indue entre le concept classique ou acadénüque e a'■Ute et son concept moderne (socio-antliropologique).
ré„ mettre le fait en relief, il convient d'abord d'accorder sans
ritp̂ '̂Tî^ que les programmes scolaires jusqu'a la fin de Ia sco a
duell̂  doivenr assurément comportei', en propoition gra

décroissante, des éléments communs à routes les classes
Parip"̂ ?̂ ^ "iveau ; et (2) qû ii est iiiconditionnellenient legitime de
des J ̂  " culture scolaire » pour désigner Pensemble des o jets,formes sur lesquels porte Penseignemeiit, poui
c'est ' apparaissent pourvus d'un caractère « classique ,
PécoU institué. En cela, et dans la même mesure ou

familier, on peut dire qu'elle produit de a cu
Recorder guère de sens à accorder ces points sans en1 / P " sou l igner - t ro i s au t res : ■de m̂ , v ̂  Pas de manière égale ou uniforme, mais au contrai

forn'?''̂  mégale et dissemblable que les divers objets, contenu
'■héorèm ̂  benseignement possèdcnt un uaractèie cu ture .
*̂ 'Are 1 ̂ ythagore, l'Apo/og/> de Socrnte, Ia destinee de Jea
^^glais de Rodrigue dans le Cid, les verbes iriegu ,

conl, de 1'ADN, le clavier de i'ordinateur (jtes e^ '--'̂ hnologie}, ou bien encore la technique u s
-«mmes^ "^hjets d'enseignement peuvent ^pirali-mscrivant dans des cultures (c'est-à-dire dans de
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tions d experiences et dans des formes de transmission) déternii
nees, en meme temps qu'ils s'inscrivent à queloue tirre dans un

culturel (le notre). Mais ils s'inscrivenr tt>us dans cet
d'nrHrp ̂  ̂ P^< îfiqne, que mettent en relief des divisions
mathéinrH^° natiireiies, réalitcs ou idéahres
ques habitud̂ '̂ ° "techniques, oeuvres de poésie, faitsTisions nfr ̂ cquises, etc.), redouhlées par despratiques tLhn"''' diverses sortes de sciences et deà Ia comolicarî '̂ "̂ ^ Qooique toujours exposées à ia discussion eponde^f Ia r; 'distantes : eiles corres-sont donnés à co^n sous lesquelles ces ob|et
une valeur propre IV? ̂  assimiler avec un sens, un sratur
enquête historique cet̂ P .1— mériteraient reflexionles genres de savoirs est ̂ ."̂ re les genres d'objets et ei
déniée par un certain H' aujourd'hui presque constam
vouloir les minorer on apprentissages. Et ' r
vague , e t , s i 1 ' on ^ qu ' i i n d i scou rs v idans des simpiificationc "otre culture », à dissou
caractérisée et Ia carari-' Pimmense complexité qrii
pppréhenderentarr:i,r"Í°"- - pour autant qu'on ̂à travers 1'ensemble dp c toujours problématiqn^
, ̂  ̂  En se proposant dp

generations, Pécole ne bntp"̂ ^̂ ^ socioculturel entre les .gale dont ces matières sV ̂eulement sur Ia manière três ione paradoxalemcnt Dl,l̂ T̂ '̂ ^ étant plus technique® ̂
ceptibiesderencontrer dut-̂  c'est-à-dire plus su^avers,ons), les autres par d?f ' ̂ es prédispositions ou

Propres à laisser des trar "1""'°" Par vocation plus puU'l"dans cette méme prétentirn"']' mémoires. Outre cela-de rég, dê onst uil'r"'' outrepassera son rôle, qui n'ê
com" À cet r nrars tout au plu^ f '
titutin ®^ns antíi ^ de constituer une eubonnel) participe des (done extra-uisinculcation de U simnlp h' substitue

iscipbne scolaire une éducation ̂
360

L u c r i s e í i c I n c u l t u r e s c o i n i r c

\ ivie-ensemhlc " qui irait jusqu'au modelage des dispositions
^̂liques do chacun. C'c projer n'a du reste pas la moindre chance

^̂ loutir, étant donné Ic faible pouvoir de Pecole par rapport auxynaimques socialcs on général, aussi bien que par rapport aux stra-gies implacables ot sans cesse affinées que mettent en oeuvre le
r̂ ̂ eting à grande échelle et les industries du divertissement.

Pa P"'nr, ici le plus important: de tonte manière, il >rest
Poc'' qû jDie culture soit définie en termes limitatifs , et en

pas admissible n'est pas non ph'S pniti
ce Pon ne pent parler de culture, dans queique sens que
nitin êvoquer un certain effet de sédimentation, qui par e iun excòs de ce qui a éré agite, mis en mouvement,

trm ̂ ^̂ntré à queique ritre, par rapport à ce qui se dépose ou
réalicp ̂ ffectivement reteiui. Ainsi, à supposer que Ton veuil e
ûtre rl culture commune, il faudralt viser à titie imme lat

^̂ termi queique chose qui déhorde le conrenu ou des tonnes
Probl'î ^̂  dont on voudrait assurer la communication. Et puisque

Poiir,,-iiotamment celui de la delimitation des corpus, on
'5̂ bir au paradoxe suivant: on creera

v P P e n f a i s a n t é t u d i e r à '
O,, différentes, d 'une manière qui porte à les^^^ie f^l^ant étudier à tons les élèves dam mème .

c '"''" dans un esprit qui n'y serait pasV̂à.S'̂  dans un cas, on créera de 1'intérêt pour
Telle ̂ 'échange autour de Ia littérature, et da" ̂

en" ''"icohérence foncière de tout minimalisme
Co '' ^''^'"'gage dans une logique du et deitn""®'ssan " Ia norme un niveau d ex g
(j, Possible '"feriem- à celui qu'il fixe à titre o acquisition
auss® "̂"Iture "d d̂ation Ia dynamique men« ̂exploration
'«ali' P«'-sévé'ran """"'•1'"' "l"' ® P donné ou deÔir ̂ "̂ 'Ons . systématique que possiblê  ̂ â{sse•• réper-
hol̂ ^ î'ique (de queique matière qui «nliie ou tech-'"gies rythmes de rip, histoire de Ia phiiosoplue

'̂ n̂ques, etc.).
3 6 1



D ó̂ '^^ocrntisntiou ct critique lic^ }iicrnrchic>

r i

système d'crreurs, faut-il conclure que le P""̂
n o n a v e n . " ' ? " 2
done le^ rn rí " Mais les dimensions de ce "^Iips
qu'un cerr̂ " n*airement, ne sonr pas exactemeiif
celui d'unp ^ociologique tend à liii assigner. Ce " ^" - ™ i ™ r „ r r , " ± " r - » » ' « " í i r r iradicale ; progressive mais au bout clu coa t-
'■action'édV™''' laquelle les conditions de i'enscignement cf
qu'elles gcnéraj se trouvent ii'etre pli(S i^s« puwL T"í Pl- rôt. Non seuiement
« 1'accès m° r a°"' avec ravènement du cofègc uiuq
l'enseTgne,nèmÍc entières au second cycle ̂de la famille a chan°" niême temps, la [es
príncipes régissant fes' d'exercice de ''auWitemême mesure Ia i entre individus, et done aussi, dformes â ^̂ rnnesdHlT anx mstitutions. Dès lor-
survivre que de m ^g^f^mité et de 1'autorité ne peiivenf P ,"̂eurs socTaux caricaturale - le devoir d^
envisager une redefinir'̂  'cs etant de consentir à s'en détacher
nécessité de redéfinitir.'""-^ fonctions. Et Ia
olricts, là oí, nrarin" ̂  ̂ 'cndra bien entendu des pratiqUCŜ® conditions d'ensein"'̂ ^ convoquent; moyennant quo'.
scolaire qu'on fj ̂  pf_ modifiées, c'est le tout de Ia cuitu

réct .. erprurr'a"r'T'"' ̂  redessiner.
, f ''est d-ahor.l .. r

va sa ' re " d e^cía social et culture';■ • « ô ;;' ''ema:d̂ "í̂ !-.ne„r; d.ffícultés dour ■'
s „ r , S C .uelles de Iamédias et source de route unêTr'- ''"'"animp demande de »

compte le plus rigoureux. "^'^^'"ature, ^elayee pa^
^Vite pas à teinf
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Ce récit est également fragile en raison des difficultés qui affec-
le passage de Ia consideration des pratiques à celle des übjets.L>e ce que les pratiques relatives à certains objets sent sujettes a

'̂ iTnrion̂  pcut-on iníérer que des muiaiiüiis de même amplcur se
dans les objets eux-mêmes ? Non certes, a luoms du sup-P'̂ ser qu'à chaque pratique différente correspond biunivoquement

objet different, ce qui revient à détruire route possibilité pour des
P''3tiques spécifiées ou individuaiisées de se rapporter à des objets
0̂'«í7Iíí;;5 En réalité, si 1'on considere les matières d enseignernent,m correspondent à des elements plus ou moins traditionne s e
ü ture scolaire, mais aussi, pour une grande part, à

Oil ̂ 1 court, ce qui frappe est plutôt Ia stabi ite g ° '
hi ̂ 1 '̂ "Jiations accélérées. Même dans les domaines te s qu

"loléculaire ou Pastrophysique, oü d'importantes
Vraî ^ " '̂■^^ îennent à un rythme soutenu, il n'est j; .

décoLivertes retentissent de manière obligee, '
siir Ia manière d'enseigner les sciences correspon an
con. cie leurs éléments. À plus forte raison, en ce qu

rnathématiques, les langues, les littératures, '1^ geographic, les sciences économiques, a
'c, etc.. Ia stabílité globale est irrecusable. jvn-

sei ' en outre de le noter : cette stabilité des objetsj e^ gneîent dans chaque domaine ne fait qu'un avec une stabm
dans í Ia valeur ne se défimra pas de Ia nieme faç̂nîonníl dans les arts - une chose étant ia valeur toĉ
chose 1 ̂  règle ou d'un résultat, autrement dit sa C

0^^^^'' attribuée - souvent par des jaP^c)blém ̂  réalisation artistique. À cet egard, , est
^̂ eore i des axiologies pertinentes à tel ou tecl'avoir atteint au degré de rigueur et d'eten u

cie
^^Icür n' cievrait pouvoir reconnaítre que pj^s

dans les a r ts e t dans les en so i t
c'esi-̂ j dans les sciences. S'll sem ed'une part, qu'on se fixe sur Pexpress.on des pre
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considération du degré de culture
rarchies t̂ expriment, et en se désintéressant ̂p a r t P - ^ f n l o Í ^
inhérente à compiexité intellectuelle ou psyc , jj^és.

tirictbn tríl̂  différenciée mettrait 1'accent sur Ia.
1'appréhension̂ Ĥ î̂  sensible entre deux moments, cque des oeuvres) et̂  ̂ualite de facture d'une ceuvre (pour "̂ ĝjgtteou se 1'approprie. Pappréciation par laquelle on
que, par constitútio ̂  ̂ PP|*oche mettrait aussi Taccent splus diversifiée car ceuvres prêtent à une ^^P à
une^consommation que d'autres qui segénéralement fonctinn j ; et que cette inégalite emoins réfléchies qui cn " grand nombre de decisions P . etnon dans celle des secondef"'̂""̂®
des repertoires entier̂dN̂ "̂̂ "̂ raison du fait notoire qu"'' gs
d'expériences est inco„Íír'''«nt quemodes des préférences êd" '"̂ ""testable, indépendarnmen
nâre lementsuje„es1to„te? ̂ '=P°̂"ions individuelles, qu.échèir''manTè ! r"" ̂ «'«ions. On reconnadíuíeurr' ' d' ' '*?"três nomh oil x p-^ "°"'''reux genres (aux'• (

iect i fs On c. , ;o- • de fa^«. Preferences sont destu .pertr̂ nuTŜ ^̂ ^̂ ^ ̂  "t objectifs, rantô̂caricaturales, Passociariotdets^M ̂  1
Ia conscience non cultivée a, ? ^ maiest^li u ndam^^moins un début d'exp&iêce JeTa'"' f" ̂"e qutn'a pas fait aU
cience qui, jusque dans ses jucel '""tóplicité T con®'en même temps 1'expérience qu'il'yPlus réjectífr to toojot''
pas acces - etant entendu que toute'""̂"" "«onde auquel elle

364 d'une multiplicity
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d ceuvres, de quelque genre qu'elles soient, constitue déjà, en tant
qu'elle est caractérisée et poursuivie pour elle-même, une forme de
culture et done d'exemption de ce malheur.

11 y aura done quelque chose de fallacieux et de scandaleux à
faire comme si Penseignement en tant qu'il touche à l art et à Ia lit-
téjature, ou même seulement en tant qu'il se sert de livres etd autres supports documentaires, ne trouvait pas par avance devant
lui tout ce monde d'ceuvres et de valeurs déjà fortement répertoriées

indiquées (même si Ia liste en est constamment extensible et si Ia
ulérarchisation en est impossible à achever). Au contraire, le fait est
que partout, absolument partout, Técole a affaire à du classique~~ étant précisément classique ce qui est au plus haut point propre à
constituer un objet ou support d'enseignement, mais ce, toujours en
relation (lorsqu'il ne s'agit pas de manuals ou de documents scolai-
res) avec une valeur ou une légitimité acquise et conservée en dehors^ 1 ecole. Le problème du renouvellement de la culture scolaire,
^̂ quel on peut ici revenir, n'est done nullement celui d'une réinven-
ûu intégrale ; il est seulement celui d'une sélection des objets etûe organisation de Taccès à ces objets.

Jê me bornerai à cet égard à souligner deux points.
Ç 1̂'une part, en règle générale, la connaissance des ceuvres, tout
ômme celle des réalisations techniques dans quelque domaine que
nê d*̂ '̂ qu'un avec la connaissance de leur accessibilité. Nul
n'es T possible de commencer et de continuer, si ce^ Pcrsonne de I'art, amplement instruite de sa matière et pas-'̂onnee par elle.

P^rt, le problème n'est ni de faire connaitre de manière
objets ou éléments d'un domaine donné, ce qui est

ininé d'organiser un parcours strictement déter-
lation plutôt de donner Pexpérience et Tidée d'une circu-fond d'i dynamique est ici primordial, ce qui signifie que sur
P^cxité rigoureuse et de claire conscience de la com-
'̂̂ jets sera P^ris grande liberté dans I'approche de ces

^ c t t r a p r é f é r a b l e . C e t t e l i b e r t é , q u i p e r -s ordre littéraire et artistique de rayonner à partir de

M
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certa,„S échantilloas, enveloppe bien entendi, celle de fnire '-éfé''"''
U nofí classique, de quelque rvpe qu'il soir, pourvu que ee

d a n s u n e i n t e n t i o n r U ' ' ^
soif

eis, un

.u^^^ique, ae quelque rvpe qu^il sodans une intention de comparaison réfléchie.
e qui nous ramène à deux ou trois aiitres points auxquPeu abruptement, je m'arreterai : , je
/Le nest pas en fixant méticnleiiscmenr des

cours que lon résoudra le problème signalé de Ia comnnin.en .
1 ec les « nouveaux publics mais au contraire en accorda"
obiets r"' de latitude dans la presentation de
la chn' accord approfondi et confirme sur Ial a c h o s e a t r a n s m e t t r e . 1 ^
transmission scnl pnmordiales pour Tefíectivité^̂ hoses à comm° à Ia conscience de Ia surabondautinction communément''""'̂  '̂

savoirs savants » a Ptatiquée entre « savoirs scolai
uégatif. Non seulemp 1®"̂  un rôle fatalement et £̂ t:lusî  ̂général des savoirs le Ho '' ̂  Pas à détacher de _comme si ce dernier 00̂ -̂!,'"' scolairement rransin.ss"

'ois ; mais PexpreTs ' " Peopre ordre et ses
'"««-S:;,>.»™. - ~v5,r e " i n d ü m e m r é W K f - F -

surabond"''"'"- ,éu 1' relativisant et pro' „n é c e S d " e n % " ^ " ^ Í l ' "ports entrai ' U ^pP'^endre, et Ia conscience3 / D'un;'' done sous deuX r«P
u j - " ^ a n i e r e e é n í . . . . .

^ / r » ' " t a e t r u t e c' b> une manière gé '
m a n i è r e d ' a c c r o i t r e e t d e ^étant bien entendu to\t a "" esprit'hP-""""'
gorisation réfléchie) Fr '''̂ °se qu'u d ctiquetagebonne pédagogie ne se ̂  «bord, d?un ''•̂ P'̂ rtoriage ou une cate
plus forte raison lorsq'uVĉ®'̂ °̂"n̂e
t e m o s a t t a c h e . ^ u ^ i . , _ , e s t r « ; „ . - a x i o m e s r é i e c t i i S
p l u s f o r t e r a i s o n g ^ " ^ r a l e ,
temps attachée Ia plus hanr^"' tejeté ^^lomes réjectifS "culture scolaire. Ia tradition n-ri""' "̂ '»'lrtionn f̂ "de

^ " " • " K . r r ; i i r

L a c r i s e lie ia cí//fin'c scolaire

considération, et ce d'line manière qui pour ètre vigilante n a pas
hecessairement à s'inscnre dVmblée dans la dimension de la crhflue. Dans ce que nous appelons Ia crise de Ia culture sco aire,
■hanichéismes modernes - s'alimentant à routes les lormes de soçon, exceptées celles qui portaient siir le manichéisme lui-meme
ûront en henucoup do part. Et dans ce conrexte, une certame mgà l-àganl ãu ioapçon pounait bien ètre cela meme que no

^nrons à cultivei".
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N i c o l e M o s c o n i *

et édur'" rapports entre libération des fem-
'̂ ent de HK^ sous Tangle des fins : en quoi le mouve-
fins de Tédnr̂ /̂ ^ remmes a-t-il opéré un changement radical des
fence de sipnV°" femmes ? Je voudrais faire remarquer Ia diffé-
^ant entre les expressions : « éduquer Thomme en

en tant que femme ». Les
lorsque Ton a femmes n'ont pu changer radicalement quefoute Téanívr».ŷ "°í̂ î,̂  éduquer « en tant que femmes », avec
f̂oit d'etre édn"̂ ' ̂  ̂ '̂ pression, et qu'elles ont pu conquérir le

ie comme les hommes, en tant qu'êtres humains.
historiaiiPtr! question subsidiaire : pourquoi constate-t-

^̂ olarisation A retard dans les sociétés occidentales entre IaÊn , uf' hommes et celle des femmes ?guer éàî n f- "̂ f̂̂ r̂ais aussi faire remarquer qu'il faut distin-
avons tenH^ instruction et scolarisation. Aujourd'hui nous
scolari«lâ • coiifondre, à Ia mode anglo-saxonne, éducation et
humain ®\l'on peut dire avec Kant, qu'il n'y a pas d'être
fappel pas plus les femmes que les hommes, il fautJ a existé de nombreuses sociétés humaines sans écoles sociétés OÜ Técole était réservée à une petite élite, en généraí,

Université de Paris X — Nanterre ; Équipe « Savoirs et rapport au savoir ».
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Tiasculine. D autre part, et en consequence, on ne saiirait non
confondre education et instruction, du moins si Pon entencl par ins-

uc ion acces aux « savoirs savants ». Lon̂ temps les iennnes.
name e peuple, ont été « éduquées >s sans ctre ■< instruires »•

one d examiner, dans une perspective historique
Lnt tr^n de 1'éducation des füles se
dées sur Passage des sociétés traditionnelles t"onaux soc éi rr domination des hommes sur les femmes
sion mas ve 7'caractérisées par une expan-

CIÉTÉS HOLISTES, SOCIÉTÉS INDIVIDUALISTES

sociétés anciennL! Dumonrtes >>. Les sociétés'« sociétés modernes, « individua
bres au « tout » {holoŝ ^̂ ^̂  ̂obordonnent cbacun de leurs
minée dans le svstèmp ( ^n lui assignant une place
valeurs fondamentaies óZ a et sont fondées sur les deU

Dans ce système hPl?u"^ " hiérarchie. ,un système mythico-reliei *" place de cbacun est fondee s
Dumont montre que le rmlí' '''í P̂ d̂culier ceile des femines. Lô
relation hiérarchique an ̂  ̂  Genèse définit parfaitenient
ment des contraires » fn, ̂  1'entend comme « ernboí
place des hommes et des w""'' ̂ 0̂), en déterminanr
traditionnelles. L'homme sociétés judéo-chrérienneseul, comme le , repréTe ' P-™- "-eau »
SrÀr!!"l'̂ ff"̂ n̂ e,idenZ,?/,.í̂  ''-P-e huma.ne ». A

Libération des femmes et éducatxon

chrétiennes traditionnelles, le mythe d Adam et Ève
place des femmes : du point de vue de 1 ordre, e es V ̂
dom elles ne doivent pas sorrir et voient leurs V .
aux besoins de 1'ensemble, en particulier à a " subordon-
lignée familiale ; du point de vue hiérarchique, elles
oées au chef de famille, père ou époux. ^u^rnn reoose

Dans ces sociétés traditionnelles, 1'éducation de
sur ia transmission d'une tradition, d'un heritage
routines et d'habitudes différent pour chacun, selo
tout, selon son statut on son « état »• ...

r \ - _ _ _ . _ i _ 1 ' . , . , r ^ o r r p nDans ce
"obiliaire autorise 1'accès aux savoirs savanrs. qu'un corps

en 1640, dans son Testament i " monstrueux, d<
s e s p a r t i e s ^ t r v p f '

v a i t

on statut ou son « état ». ^ . ^j^ricale ou
contexte, seule Pappartenance a p̂ ichelieu ecri-
itorise 1'accès aux savoirs savan . qu'un corps,

aurait des yeux en routes ses partie . On y ver-même un État le serait-il si tons ses sujets ̂ ^̂ p̂ -ion y seraient
tait aussi peu d'obéissance que Ou point de vue de
otdinaires » {Lebrun et al, 1981, p. autorite dans la hié-
Richelieu, seuls ceux qui sont investis ̂  -j. ̂ eligieux ou poU-tarchie et qui sont liés aux structures u p ĵ jĵ jgtrer les savoirs

sont habilités à acquérir, produire j-ĵ quent de suscitar
favants. Car, diffusés, les savoirs ^a^a ^ sortes''insoumission : «Si les lettres farmer des doutes que
d'esprit, on verrait plus de gens capable ̂  s'opposer auxde les résoudre, et beaucoup seraient plu partie des
êrités qu'à les défendre. » Pour tous ueu 4 ̂  .-royance ; or, de ces
«̂orités, ie savoir ne se distingue pas d pour eux, les

®utorités, les femmes, comme ie peup n'autorisent
ĵfoirs se présentent comme des dogmes _«•wpresentarA»- " juvi-t»»-* ^ „ ^utre que 1'obéissance. . j _ filies i leur ^PP „„iinesl'espèce humaine »■ A Telle est la finalité de i'éducatio | institution des "; |te le. À un « second niveau , T'T' ' P̂ ^ nt T"' « ̂  se soumettre. Au xvn" 'f.̂ nes se souv.endronr que ̂

Le Hiff U de luj' f T t'̂ e de lui, mais en taO de ordonne : « Les rebgieuses u premiere et p
Dourr;.ir '!í l ' ^'^ment d.i ?' apparaít comme chrétienne et les enseigner,_se^í^^"^

A f f d e l u i ' d e l u i , m a i s e n t a -e t r e d i f f e r e n t d e I n i - i ^ " n « m â l f . n L . ^ m p
nonrrQitr^- ' element di,'N elle apparait commepourrait d.re, en suivant Ia L subordonnée à 1'homme ;
« mineure » de l>« t ^ mgiquç Hp t ^ ^ ^ , _ntelespece humaine ̂ "mont, representa

insi, dans les sociétés jud^
370

s e p r e s e n t e n t c o n m i ^ - ^
que 1'obéissance. . , fdles: l^m fPP?^„ijnes^̂ lle est la finalité de réducatio ̂ ^Q ŝtitution des

et à se soumettre. Au xviL se souviendron q
Rouen ordonne : « Les rebgieuses u premiere et p

uetrine cbrétienne et les bonnes ̂  enseigner, se ten .
ehose qu'eiies leur [anx ftllesJ do questions

P'̂ t̂nent au texte du catécbisme, saiis y
371



'̂-"'ocrnhsntion cf critique ,icc U ic r archies

chosK'divines '''''' ''''1979 16) 11 fo '•. '■leaiicoiip dc rcspoct •• (cire pai ^
insatiable et rê  " " 'a curiosité des teinnics, car tel e
gnées. Féne lon " 'n i r i ies » qu i y f de
''instruction des fernm "" parlois commc uii auS
femmes de nrpfp u ̂ 'a <Jaiis le nicme sens : il faut intei°̂ientpotc " M ' "'a reiigu.n, quoiqu'eilê  ̂Poussée est pour eĤ  ■" 95). Pour liii, route science un P•e plus que vous on " '̂ '°i''e dangereuse : •< Reteiiez ieur
1"'il doit y avoir n""i communes, er appr<^"'̂  „ue
anssi délicate que cel^ 'a science

Toute I'education I'horreur du vice » (p- '' - fjs-ter soumises à leur ma " f 'consiste done à Ieur appr'̂ "̂ '''̂  'mai'
'°n, a plaire à Ieur marWeí à administrei' leU

holisv f ^ procréer et élever ses e
lili Quf' C)umont oppose les sociétés nichaT'''"P""=ipede h-'"''̂ '''"̂ "t au principe d'ordre celoSut'e'«t celui d̂ dgalité. Dans ces soc-et̂ ,̂à tout^ une incarnat ion de i 'hum j'aie s;";r- Louis DuCmT P̂ ês et de ses actes e fI'hum n' m?' ''ind.viduVir '°"S ''h.stoire occ.d

En effe ' «apes dans la Renaissance,
humain ; 1'êi-r ^ ce m de son avènement- ggerme et doit L1'êtrrT^^'' nouvelle idée _'eíi

Cette idée ̂ ''̂ ^̂ PPée par p"í n'est donnee q1 education des h la n ^ pour se réaliser P jg
P̂ ^̂cuIier.Sirr̂ -̂ - Piûr" Ph'losophique desniste, 1 etude et le c. ^Ppartenant à un ..
iique des clercs dan^ î̂ "̂  d'" ̂ ette perspective .gj.umain en tant que tel j'̂ panage du groupe Spt r i b u e r à r e n d r e I ' h o m m n t ^ '

Mais en quel sens fa ̂  ̂ Ûniaî  savoir est suppose ̂
OU « homo >> ? V>ô r̂ Û  ici en? "•

Pris dt' -Pot « homme », «^ cet ordre chrétien co^i^
^72
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théologique qui regit les rapports entre les sexes selon le système
hiérarchique, ce changement de définition de 1' « homme » ne vaut
q u e p o u r l e s h o m m e s « m a l e s » . . ■ -

Cependant certains commencent à se poser cette _
dite : faut-il non seulement éduquer les femmes
tnonde accorde - mais encore les instruire, - Doeuff
savoirs savants, religieiix et même profanes . jc ̂
dans Le sexe du savoir (1998)
age classique, toute une tradition de femm _„„rrait en con-«tte thèse, soutenues par d '̂une instruction

clure que, des cette époque, la question tĥ  q
ĝale pour les hommes et les femmes est rep ̂  pavancée des

Cependant, si, pour les hommes ̂ 1̂̂ '' ̂  éducatives réelles,ideas sur Thomme et son éducation aux p fpjrimes. Lorsque des
distance est encore plus grande ̂ ||gg gg font pour

transformations historiques décisives s ̂ gg
hommes, bien avant de se faire pour es ,, le pas-P y a, en effet, un décalage tempore co pour les

du holisme à Pindividualisme pour ]'éducation des
femmes, et ce décalage a eu des consequences p

et des autres.

LE PASSAGE AUX SOCIÉTÉS gg pEMMES
ET LE « RETARD >> DANS l'ÉDUCATION

• J,, la Révolution
Nous considérerons deux moments

^̂ "Çaise, la IIP Répubíique.
^ ̂ ^̂ ohition française :

individualiste, la famille ho ts ̂  vigueur à la
La Révolution française de 1789 s jĝ jt TAncien Regimê

d'ordre et de hiérarchie qui caracter
373
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<lu droit lu'elle impliquait. S'inspiratit des
des droits de l'h "̂ ^̂ "'ut'onnaires affirment, dans ia Déciara
hommes naissant'liiT^ c'toyen, en son article " Ju
hoiisme à TindiviH ̂ gaux en droit », operant ie pass gcesse d'etre de droitV̂ "'̂  domaine politique. Le P° ̂
. Sur ces pri„S'fondé sur un contrat entre egaetre instruir, en tant T ® I'instruction. L'''°?"'oous-
seau, dans le Discour̂  "°mme, être perfectible, comme d|pamtt les hontmes (17/?̂ a '®s fondements decn tant que citoyen n l'humanité doit être develop? , ç
manière éclairée. DèsT"' P®"i"Per au pouvoir souvera.n d

politique et ''f̂ û ation et I'instruction devie"u ^^s príncipes s>?" ?■ seulement religieuse. stre
uneŝ '" honunes fi' '''"®"t-ils universelletnent à ̂ gs-coTséa';?'"®̂  ■ Si quelques-uns et quelq̂ »;̂
et nrí doivenf . de Gouges, affirnaentsoi? k instructio à tous, hommes et fe"»^ ̂òn of'' pour tou les enfants qoel 1"8na?ds 'sue accid'enVi:'̂ '̂ -' ̂ AonP•'
1'interpréter com °"dins). victoire des M jCar si cL oonséon ' profondément on P
PindividualismerT""̂ ' Pour od'̂  limites du jnsnatura ' |tiondelasSet?'''Pd4p̂ n̂  Passage du hoUs-P̂ ,̂.hohsme dans cew 'ĵ ue d'avec U P°®® príncipe Ia scP
mariageestuncorn En V« ® ̂ P'P'dale, elle conserí'
voirpaternelet,̂ éft''i'®''"®oaturâ ' '""t en affirmant d"®d'entre eux, ne p̂ "̂ '" ̂ ê̂nte renoncent pas aU P;",
definition de l'égalité°' P®® ® «Urmô  <1689-1690), le plus
chaque homme, dans le'dr"''®'*̂» dont *ri-® contradiction «nt̂® j
dependre de Ia volonté H°" d'exer « reside, P®1690, VI, 167) et leTtaeut T T7 naturelk,humain particulier qu'est la fem''"''""aril'"" f"»rité » ̂
le pouvoir sur les enfants est n»ariée d assigne à cet et

P̂ "agé eníe'-E°,effet, ̂ 'd affirmc f'
374 P®®̂  «Ia mère (LoĈ "'
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Second Traité, 166), il maintient le principe d'un pouvoir du mansur Ia femme, en particulier pour Ia gestion des |"®"® '
Pcrpétuant ainsi un modèle holiste de Ia famille (Locke, p. •,
1 8 1 ) . , ,On retrouve le même paradoxe chez Rousseau, d"'(Dis-
Phomme en le caractérisant par Ia liberté et Ia perkcnb hre (D«
fours sur 1'origine de Vinégalité parmi (Renaut,a famille, qui n'existe pas dans ''f";J®.P„t„re fŜ
2002), et qui cependant maintient 1 id« Le male n'est male qu'en certains mstant , ̂ p̂pelle sans
toute sa vie, ou du moins f'®"" Cette nature feminine fait
cesse a son sexe » (Rousseau, 1762, 4 , ji[,ilité pour les fem-
Perdre tout sens aux idées de liberte e P osa„t I'homme

et détermine entièrement leur . ' selon Texpression
comme « la finalité unique d une ̂ ê e jétermine aussi leurde Michèle Dĉuff (1998, 324)./inahte
education : « Toute l'éducation des honorer
hommes. Leur plaire, leur etre les conseiller, les conso-
d'eux, les élever jeunes, les . yoüà les devoirs des fem-
ler, leur rendre la vie agreable e • apprendre dès leurês dans tous les temps, et ̂
enfance» (Rousseau, 1762, 475). ̂ ^̂ ĵ̂ jront ces conceptions

Les Révolutionnaires de ^ I'a montré Michèle Bor-
dans toute leur inconséquence. «̂ uveau » droit privé de la
deaux (Bordeaux, 434), rien dans autorités qui,
Revolution Française ne remet en . celles sur les per-
réunies dans une même mam, o domination économique de
sonnes et celles sur les biens. » , élément organique du
I'homme sur la femme dans le constitue I'assise de sa domina-« nouveau » système mis en P ig famille est considéré comme
tion juridique et morale. Seul le c e ̂  ̂ ous les autres mem-
un individu indépendant, alors que ,uridiquement dépendants
bres de la « maisonnée » restent es ê  moderne. Les droits
et ne sont done pas des « individus » separation entre
politiques ne leur sont pas reconnu •
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« m m e l e s d Z H " " "
Q u a n t a u x f e m n ^ m a s c u l i n , | , a t'eur seule ,, destinaià Ia splière privéc, files y tr" .un statut iuridique et"por'tqu'fllcs ^'ont

à être instruite?. ̂ âl à celui des hommes, " eS,
niais seulement édum dans des institutions pu "> j
enfermées leur vie H,,!'''' milieu dans leque! elles s
mais seulementTduc, d- institutions pubi.̂
enfermées leur vie du '̂ ""'l'̂ " 'Imis leque! elles stmnnaires, i, fau'̂humains, mais en tant nn 7 non pas en tantPlmot conformément à p " ""n pas nr-— -de >q futures épouses du terníe, en

^ e s t r í ^ f í - ^ _v p u u s e s . w u i c r m e , e n r a i n i - i u ^^st cette c

rompre avec cetr ̂ *̂ "̂Çaise n
que je considere^ cathnP^ '̂̂ '''̂  années 1870,

ma.ntenaí * ̂ 'est le deuxiè.ne
^ ÍJÍ" Républicĵ ^ .

!es femn.es

La IIP Répubüque entend
française et, en se fondant ^ pl - . , .io^
d'égalité, promouvoir elle ^ V^age de ía Révol^^ f
éducation publique fondée su valeurs de .^e
de leur politique (Déloye, 199!.̂  P̂ 'ncipes"! perspective, )

â IIP p , ̂  ün élément essen
37g ^P^blique opère

Liberation dcó fcinmcs ct education

•̂ oniaine de grandes avancées : une instruction prímaire publique
obligatoire et gratuite pour les filies conime pour les garçons,
''institution d'un enseignement secondaire pour les jeunes hlles.
Ĵais elle ne realise pas pour autant la « co-education des sexes >>(Mosconi, 1999), ni 1'égalité d'instruction entre eux : dans I ensei-
pement secondaire, les contenus de savoirs sont plus hmites pourfilies, elles n'accèdent pas au baccalaureat ni à renseignement
s u p é r i e i i r . .

^ Car les Républicains de la IIL République. reprenant la ̂duionde la Révolution française, mainticnnent le L
tions » différentes des hommes et des femnies, et one u
différente de leur éducation ; alors qu'il faut eduquer hôes
dans une perspective humaniste, pour eux-memes e P |
publique, Péducation des femmes teste umquement ordonnee a 1.
fPhète privée. Pout sauver la famille "̂ Xculture,ignorance des épouses, il s'agit, par que ques e j foyerd'assurer I'ententc entre les époux, une gesnon iudiceuse foy
St ''education éclairée des enfants. ^rroirp lp<s femmes
. Au fond, ces Républicains, qui veulent sous ra.re '«̂femn̂f-ourgeoises à I'influence de de I'education des
s n t i r é p u h l i c a i n e , o n t u n e c o n c e p r i ^ c a t h o l i -
s i l o „ „ , - o . t o , . »mo : ,1 iduqjer lo S"" „,i,roso de m.i-
dire pour en laire de bonnes ep , conception de la famille
son et de bonnes mères. Us . g^r la liberté et sur-
ou I'homme entend garder le femmes. Aussi bien chez
tout sur la sexiialité et la P™" de Péducation féminineles uns que chez les doivent être éduquées, voire ins-
revient à affirmer que les femra ^ |es dépasse :
truites pour une fin autre qu nitrie réslise ou la
I'homme, le marl, les enfants, la fam.Ile, la patr.e, eglise
r e p u b l i q u e . j ^ ^ p u b l i q u e r e s t e u n e i n s -

Au fond, la politique sco aiix individus mascu-
trumentahsation des .̂ ês comma des fins en soi, mais
lins, les femmes ne sont pas considere

3 7 7
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Il- frniuheineiit, n est
traitée P f̂paHL ^ ■■ tn <,uons-l. frnnchement, n en-a peur-Ptrc |a.na,s órP traitee P''

ncor "f'" ' ■'>tt elc-st,néc .uscpPic a ete e Jomm; ,i ' cic-s cas, cl'itre ph.rôt tr^' J
tncue Hcnr, Mar ion, dans

d'unetoiir"Les te,nn,es sont .noyens, que « soEt de cette'L et/ou d'line politique i'épudlieu|"
"es, ni sujets de drod̂ lV politique, n-Ptanr Pj"
nation de la natn . ' j objers. Pi>ni --.rfiic-
tion, elles ne sont'L'b ó^ocarion et de Io"''̂ yve
i J f i L i o n a e a . - ^ w u i u u c l e s u u j l i s . ' - » c r r L l < -

bon, dies ne son/^ ^^ducation er de leiii "ce postular « histn̂^ ̂ îPPosées avoir leur mot à dire. On rc
convient de définir constant : cV^st aux honim» (LeDceuff, 1990 contenu de I'insrriicrion
ce que doit être !'" ' 7 femmes qm^ jr^jg
s'assignent des femmes. Les homines ' quisitue d'emb!ée ces íissignent aux femmes la

O 'es t pou rquo i dépendance . , i ^ j t t eS
féministes, n'a donn f I^épublique, malgrescolaire eH'Tjl- T aux femmes, elle n'a reaÛ^
^^ Cependant le nionll'lÍentre les sexes.'nconséquence et fcministe n'a cessé de dénoncd ^egale pour les homr^^^ égaux et une

Harriet TavT E" 1851, une fenernent Hbre at hum ̂ es finalités d'une éducaf"̂ '
^ff^^^chissernent femmes dans son p^«nque de 1'espèce hum = 7 à une p3'dePnnr une autre partiê ilTî '"̂  ̂  individu le droit de dee ̂

oonstitue pas la "sphère Personne, ce qui constituo
\T„: huntai ;:,? H ; La sphère qui conv.ê ,■wt attemdre. Ce qu'elle esV " P'"® haute qu '(« P ̂ jt
sonn°'̂ !l.'̂ °"̂ E'ète liberté de r"h ̂ as être établie sans q" ' p̂ rZ que les kZLZ? " '̂ e Doeuff, op. at., 329)-mes et coli/'l "'°"t « le droit dea 'eur éducation r ce qui convient |;i■ Let eloge de p „ ampleur » et ''
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hauteur » montre bien que lorsque les femmesdn en main, elles changent les perspectives et franchissent les « bo -
nes » que les hommes ne cessent de leur assigner.

La perspective change, parce que les fernmes recon-
gnées à un destin au nom de leur sexe et deman perfec-
nues simplement dans leur qualité d'etres humams, ̂

Les femmes/filles d'aujourd'hui ont-elles at ei

LIBERATION DES FEMMES ET INSTRUCTI
DES FILLES AUJOURD HUI

lit oarler d'une trans-Après la Seconde Guerre mondiale on peu F
formation radicale de I'education des hiles. transforma-
Pî endre que si on prend en compre un eiise 1'égalité

: d'un point de vue politique, le decisions, et en
politique et permet aux femmes de pren re p' yyg
Particulier en matière de politique educate ' paffirmation de
lundique, 1'égalité civile dans la hi"itlle, ju couple
ff.̂ hté des époux dans la gestion des ,ŷ  hoHste tradition-autorité parentale partagée, a détruit e f̂ <-ondite cesse de1 d'un point de vue social, la utaitt'se de e

de la maternité pour les femmes un destm
échapper pour en faire une existence choisfonction du sens qu'elles veulent donner a, ̂ ŷ̂ ition
275-2801. Cette maltrise de leur feê ^̂ .̂ y sujets auto-

r " ^ F p c r p o u r e n i d i i c , ^ n p r á i c u i ' .

2o/°"«ion du sens qu'elles veulent do ̂  yne condition0̂2' 275-280). Cette maltrise de leur en sujets auto-cisive de leur libération et de leur ^ . |yygues. .
et dp U ^^ccikilif-P rle faire des etu ..eduction, dans^̂ isive de leur libération et de leur coet de la possibilité de faire des/tu traduction, dans

L'egalité d'éducation et la mixite so e, pol®^'''
2̂.7 scolaire, de ces progrès de I'egal te " ontempoZZ" sexes qui «racmr^ les fi^^
éd, Lit quoi onr-elles contribue a ti<' ^ d u c a t i n ^ 2 . , ■ „ a i , „ d u s , q u e l q u e, des md-vidus, quel q-eElles posent le príncipe d'un droit ê  d̂  .ŷsus et toutes" l̂ ut sexe, d'accès à I'instruction, dans
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les filières dii système scolaire er universiraire er done à
ip omes. Les filies ont tres largemenr profiré de ce droit (Baude o ,
stabler, 1992), et leur réussite scolaire et universitaire a faitae I ideologie sexiste qui dominait les croyances du XiX' siècle s

1 « infenorité intellectuelle . des fem.nes. .
L acces a Léducation publique, d\abord pensée en foiiction de '

ami e, a peu à pen permis aux femmes de rentrer dans la
pu ique par le travail et des engagements divers dans la vie

acces a renseignement secondaire et supérieur leur a ■-
urcroit e sortir de cette aliénation que représentaient les j-
n quaifiés et mal rémunérés auxquels les condamnait̂

^ formation. Elles peuvent maintenant accéder a
p ois qua ifiés, voire à des emplois de responsabílité. .

nrpnH ̂ 1^ '̂ ̂  Penseignemenr supérieur leur a
étaienr t̂ ^A-nionde symbolique dont lesetaient tradmonnellement réscrvées aux hommes, et d'y
faites na vue critique sur les constructions théori
Pinvisibil>̂ ^̂  termers, en montrant leurs « biais sexistes » ̂erceD?'n% ̂ -̂̂ ement comme déviaoce o
«r d " r Pns comme norme. Elles ont
Ia politique, de Ia cuCe e" fesav"̂ ' ''"íaTcentr̂ "
entre les sexes est ̂  de croire que Pégalité d'educa
qui. majoritairement fontTa' toujours lesteme scolaire et universitaire particulier celle .
Dans le système scolairp l politiques de rech ■
ques sent três rigidemen/ ̂dières professionnelles et techno
féminin)̂  et les formationr̂ '̂ P̂̂ ^̂  ("ndustriel, masculin -d'hui, ne sont pas aûQi i ̂ ®̂'t>nnelles des filies, encore auĵtravail que celles des earr à Pévolution du tnarcĥ  . ̂
aussi sont ségréguées (80 o/'1 °"PP̂ '̂ 1̂ ^̂ ) í filières génêet 56 % de garçons un bar° 1 ̂  obtiennent un baccalaureun baccalauréat S). Ces dispantés se retrouV̂P
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dans Penseignement supérieur. Dans les filières qui orm
** elites », les filies sont três minoritaires. « t̂impc selon

La culture et les savoirs transmis sont encore
des normes masculinistes, c'est-à-dire « ce P̂ t̂icu î jommes,
seulement n'envisage que Phistoire ou la vie . /q ̂ 'y a"lais encore double cette limitation d'tuî  affir ̂  1998,55).

^ux qui comptent et leur point de vue) >> ( ̂  femmes
savoirs scolaires donnent des images o préoc-

t̂icore três marquées par des rapports inégaux. j'un par-
^̂ Pe pas d'lme éducation civique qui poserait ̂ -ondition pour

8̂̂  equitable du travail domestique et e uc » famille quetealiser Pégalité entre hommes et femmes, ̂ ne reste forte
le marché du travail. Enfin la dominance . processus de

î>"̂>'ense.gnement supérieur et la recherche aveĉ-i
^^Criminations sournoises à [ ' e n c o n t r e d e s t e m pLt il ne faut pas oubiier que, parmi [gg deux
abêtes, que PUnesco recensait dans comme en Europe

etaient des femmes. Dans beaucoup de P Y ĵ f̂ rieur à ce ui

& » . ) . . .
pays,puisqu'u"ĝ ^ 87% (H"'""'i l l e s e t l e h " ^ ^

- V c i c c i e , l e t a u x d e s c o i a u s ^ ' - ' - " . ^ 3 % r -

^ garçons. Par exemple, au Sénégal, i es garçons). Et cef̂ rçons) et, 24 % au Pakistan (50 % po en rappo«■ŷnorité des taux de scolarisation des fdles letr̂ ^̂ -lapauvretédupays,puisqu;"gL «7%S C f N l . p a u v i ^ .

i o d r r n " " I . .elp̂nd.»., d.„. tie. d., p«., - ÍÍJ."» '■"■■"lík"
Vd'exercer desrend ^ accèdent leur permet onditio" P®" , dispor"*". 2"! «—.í™ idJ'i»"'"";; "if., I»"'Í hf

a n . n i a n t q u e f e m m e s - j g g p r o t e s s x - - ^ ^
,en/ accèdent leur permet ex disposer" inJ"' financièrement indépendantes, ,;,,res d
J. "d'vidues autonomes, des e, tancde participar à v.êsoc.â, leu« ̂Jmes les
cle , ■ ̂ ue dans la sphere privee, défímr ei-Dub l i n de pa r t i c i pe r a l a j í es -mêmescle ̂ ue dans la sphere privee, défímr el Qn peut
fi n s v a l e u r s , l i b r e s , e n i g u r s o r t e q u e
dirê ^ eontenus de leur éducation ĝ s de fau"̂

^u'aujourd'hui les femmes ont e
381
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l̂r éducation et leur instruction n-aient ci-autrc fin ciu'ell«-mêni«-
rhom" " f ^ instruite pour clieii, pour Tcglise, P
Dourr' P"""" I'enfant, ou pour Ia
miaup ̂ 'uais pas plus pour le développemeu'̂  ̂ ""snie.
conform'.̂  instruite, coinme 1'homnie, pour '̂ "'̂ ''Vnt
1'humanir"'̂ "'̂  a Pidée humaniste : en tant qirêtre humam. ■Sév n " perfectibii.té qu. d"1998 riT'
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Culture scolaire, culture populaire
Alain Vergnioux^'

D.,. , J Parole est généralementans les milieux populaires I'utilite de ̂omnie une « P̂ "̂ '
^̂ connue et peu discutée en tant qu elle appatai |g gf acquisi-Paration à la vie » et qu'elle apporte gussi chez les élè-

on des connaissances de base. Mais on rema Jiverses
assez généralement, le refus risation qui ^

^̂ nières de résistance aux formes de la ̂ ète le pl"®
^nnui à I'indiscipline ou au décrochage. n ̂ Jistance, ou•̂ t ces difficultés en termes d'(in)adapta | .jĵ g populait̂ ^ au

core d' « inadéquation de la culture des [gj enfants a la
« .S"™r ! r " „ .n . .» " '« Í
cara'̂ t"̂  rtprendte ̂ter p relations et le systeme s'agit"'' de j.gn
tés H'^"'ture populaire et culture sco d"
deJ ■ ̂  cux ensembles, de deux mon e ̂ ĝlyse est leg p j.deux cultures (si une teUê^ ,y„b.ose .de proximité, de complémentarite vo.

. u,te pédagoS'̂
J ^ " i v e r s i t é d e C a e n . 'Testanière, Les enfants des ""'"Lh (non pttblie^ Vol Á possible f, thèse de doctora

p., 1981, p. 132.
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Permcttrait-il ensuitc de répondre à
1, quelles bases, et sous quelles formes ' ^gog'^
noni ̂ (̂;on raisonnable la mise en place d'une « P |e
xix̂  ̂  ̂  examen historique de cetre qiiesrion
des rénn̂  P̂ rticulier a su lui apporter en fonction
écolpc jĴ versifiées, comme Pillustrent les écoles demutue es ou les écoles de fabrique'. po^^'
tiaue ^ de façon historique, sociologi<í^- d'aurant que ̂ es dd̂ ,it.angles d attaque, s'ils sont en droit séparables, ne le sont pas

diff icu l tés thémat iquesET remarques méthodologiques

logiquêclaŝaul'̂Ĥ^̂  champs à partir du point de
mcluantlesconna- ̂  nne culture comme un tout .̂ jg l̂eS
coutumes Ia conf ^^^yances. Part, la ^ £fetssnr lê ystème comportements appris et leur̂

façon nl entre les membres d'un groupe.donnée à partir Ti fd^ ?pourra envisager une ^^5
conditions d'exi«itf»« données matérielles qui circonscriv
d'organisation des nrar' ̂  ̂ "dis, espaces de déplacem gformes et les usâ ü ̂  ̂  ̂ cs pratiques elles-mêmeS)
matériel, les formei de rei ̂ nduisent dans leur environne/ les différentes forme qu'elles établissent entre des suj
recueillent, se réfléchissenr dans lesquels ces pratiq^^e valeurs qui les soutienn ̂  les systèmes de croyaU^
formes héritées de?rtr h «rientent; 4 / ou Pensemblc

C e l a r e n v o i e à I a m e t t r a n s m i s e s . , ^individus aux taches luxauMformation àe
1 Cf Fr üs sont destinés, aux activités

Paris/usÉdl'?^pe.p,e. ISíS-tS^"'

Culture scolaire, culture populaire

•'on en attend, à leurs finalités et à leurs modes d °J®®"'̂ŷ âtique
renvoie aussi à Ia notion de modèle, de rôle socia , ̂  groupe
des identités et identifications des sujets .-ggroupescul-
'̂appartenance et aux processus de différenciatio systèmes deturels. Cest aussi le problème de leur codi ̂ jgur du groupe

normes, de règles qui organisent les sidérer ces ensem-avec les groupes adjacents. Enfin, il fau rai
Dies dans leur histoire, leur inertie qui est gra ou,
leurs possibilités de transformation, de ' ĵ on.
dans certains cas, d'amenuisement, voire de P , la ou plutot

Dans cette optique, on peut décrire et c -pj-égor au débutles cultures populaires : Ia culture des P̂ ^̂ , falais, etc. Les tra-
siècle, Ia culture des corons du Nord sous la forme

abondent et se présentent le plns geoe monographies. . . w formes de Ia culture
Pn peut de même décrire et caracterise ̂ p̂ t̂ives<:olaire, également três différenciées, P̂ nel:u du point de vue sociologique et m siècle»

ŝuites, Ia scolarisation primaire, les y"ement professionnel . les deux
t " devrait ainsi pouvoir P ujessayerdevgénéraux, des régularités sufhsan̂^ j des rel̂,
,, ̂ âire entre culture populaire et cu ̂  rupture , P
J,̂ ;«ériorité et de distaL. ou d'exdusmn de recode prolongement ou de complementante
®̂ ent partiel ou d'englobement. gmier „ie d'airesfi " devrait aussi pouvoir établir ■ jje par exe P , (des2«'on ou de description en terme dê  '"'"Ration;banp'̂®P̂ "lues : cultures nationaies, | ̂ ês de •' quitutesetc.); culture européenne, ^ ^

Pf ̂ '̂  'oternationale, etc. Ou f® jechniq"®' ĵ mocratique'
Ou ̂ ^ '̂°'*oelles, culture s'-'® r-Lnes: culmre encore,cl'" référenc; à des champs P̂ '-̂ ônalî '̂ait)- Parcoloniale, tiers-mondiste, .elleS toutes, en
"'̂ n̂iesd-airesmixteslpeut-êtrelesont
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exemple, si 1'on fait porter I'anaiyse siir la « culture technique "je e renvoie à un ensemble comprenant Penvimnncrnenr
Wjets machines), institutionnel (entreprises, érablissements de

(savoirs, compétences prof-'essionnelles), 1̂  ijncia origine et d appartenance, la ciiitu re ouvrière, syndics »
eurs, les habitus des groupes sociaux chaque fois concernes, ̂

na "Otion à la fois três « locale » et constitiiée, articupartir de transversalités nombreuses. . pon
intmrf*̂  vision des choses reste trop simple, même simtrodû  autant de différenciations, de m̂nntie dans
tron frQ "̂ ̂ rticularités que nécessaire. Vision trop gn
déséquiliĥ ^̂ r̂ ̂ ^̂ ^̂ rna en effet se trouve rapidenient
relation « culture populaire », dans sa j.
a u t r e s t h e m a f » , n e p e u t p a s ê t r e ^
populaire » education populaire » et « P^ u\é'

^̂ -tion populaire » tire laune visée d'em politique dMnstruction du pc P (^nU-
laireTpose P^̂ ĝ̂ ès social. « Pédagog.esavoirs'scllL̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ ^̂ -̂ tion et de la transmissionpour des enfants issus des classes populaircs-

daU®

ÉDUCATION POPULAIRE, PÉDAGOGIE POPULAIRE
L a t h é m a t i q u e d e l ' « a • „

la double perspective populaire place la reflexio
Dans son Histoire de TéH'' " P°''t'que- , A„toiU^

Leon indique ; ^^cation populaire en France , ^
les législateurŝ r̂évoblinn du peuple, c'est d'abord
raisonnables, sensibles Preparer à devenir des md' jefendre les Hbertés réce'' morales, mais aussi fiei

recemment acquises, contnbuer à
Nathan, 1983.
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'̂ "rs capacites inrellcctuelles et à développer leurs competences
Pi'ofessionncll esLe projet dVducation populaire se déploie ainsi dès le debut du

siècle dans trois directions : formation inrellectuelle, formation
[Uorale et politique, formation professionnelle. Dans le premier cas,
£ ̂  ̂ git de faire accéder le peuple aux connaissances sa\antes. a
fi morale et politique s'organise aiitour de valeurs et e
Rallies générales : civisme patriotique, solidarite des travailleurs,Oi-ale socialiste révolutionnaire, etc. La formation professionnelle
sit/̂  à ridée de promotion sociale par 1 amelioration esations et se trouve renforcée au XX' siecle par 1 idee de formation
P̂ î manente.
maiV"̂ " générale est celle d'une éniancipation par ['instruction,
en 1'bKermédiaire de relais, de mediations qui se metten
d Place en dehors ou à côté de rinstitution scolaire proprement

I'essl. '̂®",drait done reprendre une longue histoire et citer, pour
Pbilâ '̂ if Société pour rinstruction élémenraire, d inspiration
Cation qui se crée dès 1815\ et les Associations d edu-
28 j ■ Populaire, reconnues d'urilité publique par la loi uizo i
rudi il s'agit d'alphabétiser, mais aussi ^
tabili,,;f"̂® "̂u «Icul ou les connaissances pratiques (mesures, co p
lantes ,5̂ luises pour des pratiques économiques et socia es
confé'p fuudrait citer aussi les patronages catbobques,18̂? de Frédéric Ozanam er la Sociéré de Saint Vmĉem de^Uvrie- ' ^^tir continuation à la fin du siècle jeMare s ̂^̂holiques d'Albert de Mun ou les Cercles ̂
é̂tiçj. ̂ Snier. H faudrait parler aussi du Conser\atoir^̂94 con̂e moyen vulgarisation des ̂

en techniques, I'Association po
^P^riers o sciences ^PP '̂̂ "^" ^ ^ent dans les' ou encore les Universités populaires qui se

L A I -
C f . p . 9 .■ -l̂ cquet-Franciiion, op. cit., p. 53 sq.
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•Ctifs der cies object

ui se cons-
-'-a.uc era etudes scKiales.

titueeTtJe 1'ensci^nenicnt qui
patronas i Macé : elle crée des murualités j'jns-truction r Sociérés republicaines àZ d"aT. "T' du so.r, dcs confienc.s ; elies sjPU de quatre m.lle à Ia fm du siècle er ,-nn.nrenr environ hud «"plus de r,""",';"', d- cours du ser, des conférences ; elies s-
"lille memh"̂ ^ ̂  d" siècle et comptent environ hudd-éducrtZ ^ --1^ dvoquer Ics n.ou^populaire' et aprL̂ k̂ '''̂ ,'-"' """"""

í ' p i a L i b e r a t i o n ^ . n -des : pr̂rlííjuvô^ Période est travaillé par des tendances pr̂  ode justLe erde : " P- '-nstruction des
^e Ia pensée « cn modeles sous 1
encadrées par \e^ structures d'édücation P°P jes
différences. eatholiques, on relèvera de

vailleurs, I'autô n̂mi' ̂ "̂''g'lera les idées d'entraide entreclasses sociales et seŝ pô s "uvrière par rapport ̂ pec
Pve de son émanri ■ ^ d'auto-education dans la P . ^
''°"gine d-a«"nrr"r Pour les autres, H
^i^phelins pour leur auprès des enfants pauvres ^'Oration économique et"ŝ n formation d'apprenri, j. jaase à Ia fois de I'efforr ' situations des individus

D e T ' ' ' '
popu la i res vom e t mora i i sa t ion desiques. L̂ éducation prima" ̂ ans les miiieux républica
aja dignité d'hornme Cs " ̂ ^™ b̂le moyen dplan social et nnlii-" ̂  '̂ dividus de i'espèce hurnainCi gaat.fai.e à leurs beso.r' ZZss.s labor.ê

'■Les Auberges de I «mettre en cause les hiérafC
-̂CpceTal;r93"""̂  pu.sque créées par Març-■ FWíration H ' ' '̂ deration Léo Lagrange, les Eclair"^ et Fr.„ehes

Camarades (Francas),' ucr
390
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sociales. Cela est vrai des philanthropes du dêbut de 1815', cela est
n̂core vrai h Ia fin du siècle. La Bibliothèque des amis de

^̂ '̂ struction du Ilh arrondissemenr à Pans, íondce en decem-^ 1861, énonce dans ses statuts que les livres qui seiont mis a a
« populaire devront developper dans les foyersidées saines et les bons sentiments "L
nr„- pedagogic populaire se situe dans le prolongement u
ciin ■ ' education populaire mais répond aussi à d autres preocr a t i o n s c r I n r t • / ^ / 4 ^ , ; ^ ^ l . v. , . c T, \ - » a l I f j c

^ ^ ' ^uucat ion popu la i re mais reponu a i

prions ct introduit des ruptures nouvelles.obalement, elle correspond au projet d'r u p t u r e s n u u v c m - a . .

/)o;m. 1 ̂ "'̂ nr, ene correspond au projet d'une ecole du peup
fini ̂  P̂ uple. Mais elle releve cnsuite d'une préoCLUpation spe
Péd̂  à reconnaitie à Ia culture populaire des merhodc
fürp qui lui soieiir propres : ce principe intiodmt une r
'oein̂ ^̂  prohlématique, rupture politique et epis en
résun Rancière, évoquant Ia figure de Joseph Jacotot,termes : « Partout on apprend à lire aiix '

'̂ ôr enseigne quMls peuvent appien le P'̂  '
l̂èves * ' Pidée de" pèdagogie populaire pent visei c i
ôrtim Pi'ise de conscience de soi comme siijets tu savt

ParachV"'?' d'emancipation P^^''.''''''7"Vnnsratde 1^ r celui d'une auto-émanciprion. Aussi, sui e ^
Popui? et de Péchec scolaire des enlants d or.g ̂
•'ènovaK̂ ' 'envoie-t-elle à une double attitude de dénoncia i ,en place une école « nouvelie », ou plus radica

r - v ^ ' n t i o i i n a i r e » . , • - n r c

des hòlln°" ̂"quète de 1969-1974 aiiprès des families
'" fantsh"" et des program'"" 'lestamere indique combien Ia question
| L „ i , . i i S l 5 f i t n t l i i i í i "à corrprobicmatique scolairc cies philanrhropes polirique

'P"" -schema moral universaüste avec un sche
m<. Cf \A " -l^cquet-Franciilon, op. cit.. p- 92). , ujv-urondisse-''"""le, ., La bibliothèque des am.s de ''Inf """""issq, p. 323-351.
"»./■ J»4t"R '■ t lordú pauv-L " Savoirs hérétiques et émancipar.on'̂̂ e, Seyssel, Champ Vallon, 1985, p- 43.
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^ont de M.is, s, souvent les himisont d .. bonne volonté recon,uI,ssenr qu'un d,plon,e, Cesr -< "
e m p l o ? : ' ' " " • • 3d'«n ;; C ; .r'̂  •■' - - W - necess.,. à ToPrenn̂ ,

s u i v i s » , , i n ^ • ' c i i x - m e m e s - .à tenir I, plus'?énervés"' ^
delapartdesélèvesTnn """ "• |4tion
pedagogique • le n ■ ' ̂ ^̂ îstance inconsciente » contreobstacle à surmonter est de « réussit̂
apparaít,süuligneTeTtl à Pordre scoiaire » ' ̂  gselèves Aussi .< fa„/n 1"'̂  " 1'écoíe a pen de p' ̂

L ' h i s t o i r e n o u s a n ' n p r e n d r e > ' . ,
t o u j o u r s q u e l e s e n f a n t s d u p ^ t i p
cultés, des lois Guizor et qu'une des premiei'^^

pay:r: 'birío'J"'- rSle.« L ecole et le travail ne ̂  de les faire venir a I
montre aussi que lof ,.. Pas bien ensemble ». L'histo"® gy-vent avec le double désir ''obligation scoiaire, c est«
sortir de 1'ecole le ply, ' >" soumettre le moins possible c
>obl? 'maginables r'"''''" "" "'̂ 1 <--o"duits à u""bligation scoiaire r T'«ntester o,, d„ moins contou "

- ' v ^u ie l e p i yç • / ^ ^ - ' « . t i nec t re [e moms po :»^ " " . j j - g r

>obl? 'maginables r'"''''" "" "'̂ 1 <--o"duits à utiobligation scoiaire [ '̂ «ntester ou du moins contou "
l;-;l bautress'arrangent n """' font passer pour malaf
"uS; - '• S, 7 E'r I' pi.. '"'Z po»» i""'L e s c o n t r a i n t e s d e I a 7 » " i .

ãp'3nnentè3f3r "" C'e'ltTp"" récole que les Jvant réptimand'es • Turbu^r' ta
les soumettre avant " n'est' insolents," apprenV;;-" "^^rque qu'd

1 I ^ r i e l q u e c h o < ? p » " *1 . J a c q u e s T e s t a n i è r e j '
p . 1 2 6 - 1 3 0 . L c p2 Cf. F. Jacquet-F,,„^j|| l>op„laires et I'ecole. "P- " "

3. Cf. Patrick Boumard U í: p. IQ^
Einck Prairat, Ednq2,er at p ^ .4. Répunse d'u„ insututeu/d̂ l̂ "' Univ P«is. Colin,

Cf. j ̂ '̂■s'taires de Nancy, 1994-
«tanière,op. dt., p. J27.

Cí///íírt' scoiaire, culture pTopulane

Aussi J. Testanière pouvait-il iègitimement poser la question:
pédagogie populaire csf-elle possible .■' Quels obstacles e\rair

surmonter, quelles conditions devrait remplir une telle pédagogie ." I ucole peut-clle reconnaitre Texistence d'une culture du peuple .

CÉLESTIN FREINET : ÉCOLE NIODERNE
ET PÉDAGOGIE POPULAIRE

Nous voiidrions rcprendre Ia question posée pai T ,
Qé\̂  P̂ t̂irsuivre sa reflexion en nous appnyant sur e prestin Freinet et Fexpérience de VÉcolc moderne. ̂  ̂  g
ciatî ^̂  ̂ 'onstitLie en effet dans iin double mouvement i)
les récole telle qii'elle fonctionne en Fra

d) dMnstauration des conditions V
des élè̂ ' prendre en compte les caractéristiques etissus des classes populaires. , . ^t-iíse
en 153 Preinet, rouverture de 1'école à la culture popu ̂
q u i l e m o t d \ ) i - d r e « p l u s d e 1 ^ 2 5pt b i>'''̂ °'-d le titre d'tiu article dans le journal' objet en 1928 d'une brochure. Plus de manuels scol̂

et rejeté, ce sent certaines formes
^ante. ^ culture scoiaire: abstraite, í^ant sa

I'enfant à son milieu nature!;
ĉole íî épris de Pexpérience immediate; globa e )
mécaniŝ̂ '̂̂ '̂̂pljssage, antinatureile, substituam la mecan q
autr̂o' discours de dénonciation se recoupe*̂̂ "4 des I'opposition de deux cultures : ce e e appelle

pseudo-sciences) et des techniques, et eel e q

Gerald Schlemm.nger, Le p.c.wemen, Fretnet: des onpeesC ; 1 1 9 4 7 1 , ' '
1994 ; Les dits de Math.eu. Neuchatel. Delachaux &. N.e
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D é m ocrntisntiou ct critique iic> íi i c ra rch i C u

« ancestral humanisme ■< Ia culture populairc cr.uirrefois
ertain original de rinteiiigence hunia.ne - cult"

P o onde .. est celle que 1'école dolt rctrouver. dont elle cioír etr. _
prolongement, dont elle do.t réaet.ver et ntetrre en anivre les Pn"
sible fl Cest I'idde d",me eulnire intfinve,míh p'f'r'"- l expenentT de In v,e, du m -
ST C< ' capncitós des individus ; eellc du ' jesplarsl'tTT connaissance de^
pannes ? garagiste dans sa coimaissa"'-'^SrVp"r elficact. etc.' 11 s'ag.t de pePseM";̂
Volonté IMnV MO' donncra i t toute leur ■ [ jJlonte, 1 initiative, Pimagination, l'expéne„ee concrete de sPie'
Pécoirsuî  dans tin second temps, asseoĵ1'école la culturê '̂̂ ^̂  culture, particuíièrement, faire entrei jcelle dat SeL'b'aicelle des hund^̂ ^Cela est bien decrit pai"Il[ depiiis leiir plus IcU"
SOgie popttlaire : [il Freinct, dans Nnisscwcc <i , ja
v'e du village, autour de >
velle education 1...1 q elénients de base de
chez le boulanger 1...] >>i t ̂  menuisier, cbez le jeS
î omptes rendus, des firk observent, notent, réclií? '̂̂t̂ ĥes, des textes pour le journal scolaire-

\ du rrauait, o, .n-• Cf. C. treinet, Les dits di'S
renouvellemenr̂  '̂ "̂gtemps hésité suV k"' ̂  î n (ratuiil, passinu Jenouvel i ; !7rp; ra « son - ccok.rière, 1922) « í d'FH florès au débur du sicdc •combat idéolõi ' 1921), « École active "
riat .. (1924) ou ^ortout dans Makarenko) ; dans Ic 1^^1.1'-8n.f.e la vt'io"^ 1S "f "T'"" ^ '"o'di" "rapture se manifeste mP,""P""Pporta7,! " qu-slifis-aripn ctPdesigne à travers I'anDell' " "-'"̂ '"'iques " ""P'"=""es » de .'.IboP^

PÍd™og™eTaT7tÍ̂̂^
pop„{aire, Paris, Maspcro, 1969, p- -

>colairc, culture p u/'íí / u i r i'

Cctt
B T , l e s a b o u u s s c n u ' i u d a n s

^ " ' ^ ' P e d e s B T c o n n a i t I cune classe en ríUll. bn^cicules. c(Mnposes a I'lnmaiiw^ p3rtir des oi . .IVCL" d ,UM if-. l.i^srs t i v miv
' ̂  '̂ *-'̂ t̂ rcht.»s 1 ̂  vnlaiUs, des CnllipU's rciulus tl'cxpcncncc.

''*^quises M"-" vicnnciii completer les connaissan-
. ^^nte r»^_ I P On \cut constTViT in icixiMt- tuT.» Km-i-i-».»

''*^quises M"-" vicnnciii completer les eoiinaissati-
J'̂ ^ante, P ace. On veut eonserver au savoir une lorme

Postulat t'lubd"̂ " ''':' C'"''"sitc ct tic rciH|uclc iimm-
Pedagogies "̂ '̂'licirc cm eciui tic I'csiucaiion nouvcMc

ann du suier''n.' ' ! ̂ '̂ '̂̂ 'I'̂ 'ssanee se tonde sur Pcxpcncnec
^̂ Jitissages sur 1' - Pt-'rspcetivc de hremct, e'esr b.uir les

P o n H ^ ' u l t u r c i m m a n c i u e .

fj^'^'i^'qucen I o,-» ^ cn Cjjscngfic (14), Unc
" San^ti" avril ly^oj" '••■ fascicule intitule

de d'Hite as-tu d.'i cbissc du jura :
7®8eried'"^®''« ? Tt, as clélicicuse tranche dc Ito-

l-.l' «notntes me'^iT ^ cpiceries ou les tro-
d®"̂ fornî ®,'̂  as-tu déià c-omme des roues de voi-! dimen : q^antiS Z'' ^1"' ---aire pour

de?^ déntesurées de lair en ees tromages
"'ck''^^'ci de Fran I travail que vont te faire' üne fron,. . '̂̂ ^"che-Comté.

^Vec Ç ^S^rte du inra' Ten1 f o i r r o i m e T ' ^ i " ' i " í > í r e
f V ^ ^ « t : r e j a u n e , s e s f e n ê t r e s f l e u -

P'"cs bf I9SÜ 1à 1 . r e U ' ^ r i ' ^ r r " -
% r i ^ t i v i " ^ " " ^ p l e r é e d e R T ? , ^ ^ ' s t e r o u j o u r s ; d a n s
tect le qn,, ' P""' de BTJ pour les classes

ip les 1 SO t^
' ' § h " P o r t a g e e n T " " r p o r t e s u r d e sVètç ^ sciences narurelles, la geographie, Ics

ne avec une photographie du - chalet » oii sc fabrique
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D c< '̂"ocrntisnfj„„ ,, ,,.,tu)iu' lic- hicinrchics

teurs df1-1 1^1 n>at,n lesd e s L d o n s "
I'ecolTco'm ■ <)" est hicn dnns l;i culrure P j"'',','jine

-'-'dère la íaçcn cK^tt le „
'angue. Les autei' ['̂ '̂ torique, on est dans Ptisage sco ''' jyjitedes lecteu's -nf oH " façon à éveilier h
t'On du fromaee 'a description des techniques ̂  sU»"
au Tour de FwwJ'T '•= <-■" P'-""®'"''. ,ur
"i"de dc nanaii/ o„fu„ti\ dc G. bruno cons"'!' ' yrs

provinces franc'™ ^' ' ' ' 'sorre
f̂«"vette 4 'uc f"''' Patticipe à cette .nên̂ ^^^■'•eurs n^in'e sortc de téct. On y r"ne fromageóe d, n" ̂ ând, au chapitre 3é, Jui'<="

n o m b r e u v i l i d U ^

Ccturf"' ̂ ôqués aserbe d7'l^-' Pierre'efs"^'™'"' 'comni^e Í ecoUer' ou enr^f ^ choix de textes com
relaVe t'C' de la mêtne G. Br;>"^,gC

app°ent4'"" P'"® ^'accU^'"'r ~ " " £ , V r j . " r , r ° r , V i « > ' ú
r e l a t e I ' k i . '■ ^ ' = m é r i i - « u e l a m e i n c ' - j - - , , ^ r í i &

a p p ° e n t 4 ' " " ^ ^ c c r ' S ' " 'qualités de <=- ■ "ne mi, r ^ famille pauvre, a"«•'0 pier Í "• iiS'T".''' "'"• '• "•"■/' f«">»
instruit qu'inteir ^^"^^ctenr réflexion, deviendra'i- 4r7e un «'jeune ouvr.et^^^,

de G «tte perspective, dc

-..axs;;;: o..„''.pppop».»»» - _
3 1 4 l - é t u d e d e J a c q u e s «4- Paris, Belin, 1870 Jeunê Won '̂ "̂'"ard, 1984, p. 2?'
5. Francinet, op cit ' °85.n- 14, 1998; ^

^̂ •"gnioüx, " La récornp'
396

lense " »

scil/ i i nr, culture fu^juiluirc

ê̂ essivç d'uP^Ur siiscit-'^ deroiile re^sources et richesscs
trouvê [̂ le jeune lecieur r.uiiour de la parne. de inènie'̂ s BT, la I'FiVicinct ou Pierre et .S//;t7/('. ou encore tlans

îetre et Sie-̂  de metiers el lenr aî prenrissa^e aiuicipe.
ci;ard exemplaire dans I'enchainement

^Pprentî  ̂  '̂ 'rre dans sa tamille, Pierre ecolier, Pierre*■'^1 avec le od l\),i Pecole assure la rransi-
d'y réî '̂ ' l̂ ravail er donne aussi Pinstruction qui per-^^3nt d'avoir contre, Francinet doit quitter Pecole
les bienfa> ŝ c-olarité pour aider pccunièremenr sa

P̂ rtagcji nv-̂ ' ̂  ' 'ustrucrioM Im arriveriuit par ties ctuirs dii
*Jli"c'Cteur qui a remarque ses bonnes

tnér" ^^'^l^ire et dispositit, Particulation entre cul-
gçr métier P^P -̂il̂ iire passe par la mise en scene de
foÍ5 niiup metiers du peuple : menuisier, houlan-

(''enfant' métailurgie ou du textile, à laPosés (dans jp^ connaissance de voisinagel et

^̂ iptifx̂ ^̂ P '̂aire un̂ A^ Vi ̂  done entre culture scolaire et
l<Jre. n' ̂ r̂̂ OntextillP reconnaissance et de réins-
^̂ ^Pacê '̂̂ P^̂ 'tion et et de recomposition ou de réécri-, CeU ®''école, , g , '"''̂ ontextualisation qui s'effectueut daus1, I ttès visibí ' rP-''"
'.''fant"!"®- D'un còtfu questionS re^ doit lui ouvr° I'e Í de
>gUe ' mais d'un gurr " expression et de liberte que I'ecole
3'}8Ue li/I^'^'^'e et à I'f, toujours préseut le souci de la^ i le souc. de la belle laugue, de lale poédq' ̂  libre trouve son expression
''*'e',.?■ surt̂ écĵ  '̂ re^ poin,.

^ P °''<=4Son''̂̂ 98V'''"T écrivmn. gânélujue el symhoUque du' ^^Pères, Paric ' Vergnioux, « Le texte libre dans la'•̂ ns, iNRP, n- 23, 2001, p. 151-168.
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^émocratisatio}} et critinuc dc^ hierarchies

Cinquième remarque: dans la visée d'une educationecole trouve ses assises et légitime ses finalités d'mstructi pj-es,
pnse en compte et ia ressaisie, dans les cadres qui et
e a culture populaire, et dans ce mouvement de deca ̂ Îtute

reca rage, les enfants trouvent les voies de Zt cons<̂ -
sayame. Jacques et Mona Ozouf, dans le chapitre qu ús o ,5,cre dans les í.,e«x de mémoire au Tour de France par deu

A ̂  3'nsi les leçons de Ia vie et celle es ̂ gctifie
1> ^ ^ jamais désapprendre. L'experience c pOp '̂i^tellectuelle. »' Ainsi savoirs scolaires et sav ^et
en re-r*"''"' 'i"" une sorte de controle. C'est ̂eux que instruction ouvre Ia voie du progrès jĵ on
d e c o m m e n t a n t l e s t h è s e sdu pX rí P^"P'e' "" théorie de
populaires ®'̂ "eontre des espaces savants et des
modeles ZôsésZ" 1'®ecepte nos analyses P̂êed̂e de'
metiers) et les métK^M Pédagogie Freinet (Ia mise en pu-laire et pédagogie ponn correspondent, éducan
vaü ». La pédagoefe s'organisent autour de 1'idee

' a v . v u i e r r e i n e i - c x » — e r i e t u n e ^ x / a U ,

Cette notion est comme une « école du tr
Mod" •f"'' ''̂ ôins d'activ t'̂ j '̂ ■^̂ vail est príncipe, enproductif, „ joie vitalede 1'être huinain, qu'il est cr̂
rsô ^̂ d̂et p̂"'" -t Ia mise en'oeVre desJJP,," l i S r , ^ T r " P - ^ s v l ^ n ' fL'orientation génémT. ̂ f̂ ^̂ n̂ité,' c'est f̂  travai' » ;S^nerale du mouvl„: fraternité du tt^y j

1. Us lie«x de mémoire I i'reinet n'a sur ce po'
^̂2,,ac<,„esKe„c.re,.Sa;ot;'̂Í4;̂ ŷ4.3. Cf. en particuUer, c. Pr„. ̂ "Mancipation du pauvre »>
« L education trouvera son moteur ^'^ducn*- i45 *

4. C. Freinet, Véducation du
' ^ 6 3 ,

Culture :>coliurc, culture poyulairc

L '̂un de ses textcs plus recent, 19 9, on pent lire .
teu "̂ oit trouver son moteur essentiel dans le travail créa-'dement choisi et assume. > ■

C O N C L U S I O N

£n n
^̂®<7Kes ̂ '̂ rêtant sur le cas de la pédagogie Freinet et des Bihlio-

Pédac ̂  nous avons voulu voir, dans ce cas privilegie, oü
"̂ ^̂ ĉtion?̂  P̂ é̂conisée veut aller aussi loin que possible dans la^̂ r̂ts entre les deux cultures, à quelles conditions une

Nous étai t possible.
I . <iistinguer cinq principales :

^^PUqu écarts entre culture scolaire et culture popu-^ ma ^ ruptures, fortes, à Tintérieiir de Tinstitution ;
n'evn^^ leçons, travail libre, classe cooperative

e ^^Iture P^"^ notables.
cê ^̂ ^̂ ênt d culture populaire sont Tobjet d\in double
dç réinscription réciproques. C'est dans
1'ç .̂̂ r̂ ̂ cux sphères peuvent trouver la possibilité

des "-L processus ne peut s'engager sans
^ institutionnelles et pédagogiques qui en^ les « L ̂ ŝ tion concrète et effective - tout ce que Freinet

vo ̂  ̂ êstion
*• l^gitimité (de la légitimation) n'est pas uni-

de faj ̂  Populaire et pédagogie populaire trouvent leur
^Ppr ^ sur la culture populaire (la culture popu-^omme point de départ, « source vive » des
'•«^01^ form.??™® mais cette dernière doit aussie. mes de réinscription dans Tespace légitime de

J . .
p. 79 populaire^ collectif icuM-Pédagogie Freinet, Paris,



Dc"ioci-ní,s«//„„ crilitjiu- J.'S hicrnrchicí
notion ài

Lin P'°'

est
lUS

de

c^ulture nn P '̂fspL'crive de Péducarion popuPi'''̂ ''
social et̂po'lV*̂^̂  une donnce ethnograpHii-P'̂ '

•-endue p /elation dynaniique des deiix ^
1'avons vu Jr . svstenie d'exclusions eonn
"-tionsco/nl P- cVcuhuum chénu|nque^ ,̂pies que nous a " travail - et de « metier » (<-1'̂ "̂  losin̂ '̂
r̂chitectoniquêX̂  •"encontres). Ces notions occupent une ̂niveaux: elUc .. e>rganisation d'ensemble, et ce' ./^.gjits
niveaux thérnatin̂ "̂̂ '̂̂ '̂ ?̂*' ''̂ •"•̂ 'eulation entre eux des '
•̂̂ n;elles iouen?"̂ ''' Fonction discursive de
. " •■esterait à momr"''' (pédagogiques et uve>îdes contexTe. r. ̂  itions généra l« .lOUS

(encore que „'°'̂ .'°h'"onques différents de ceim f y'"̂ M) solidaires ̂  ""̂ "̂ ment) analysé et qu'elies sont (re

Autorité, hospitalité
l-AllRtNca-, CitiUNf

, La c.. La culture scolai

des f ' ̂ n̂lê  et restp I'etiis » releve bien du déíi origi-
v'^^leth^^^ Lrutales mais ce rehis prend aujourddiui
^"'•^eure'^^'^seininient'^ds''^^^ éprouvent, dans

f̂ ire ̂  ̂ '̂̂ '•niencer sp Perdue. L'angoisse du debutant
^^ l̂enient pérr ̂  ̂  Accioitre : non qu'il faille imaginer• o u r n . , . i / c o n o m i e . m n Í Q t . , , : . . . . ^ ,

re serai t-el le ai issi une cr ise de

3

f
•̂jQi» . " • e t - - " c i i t | ' p n / - N „ , . * N " - * " ' « - « i i i v . i i i i a u i i i c i

PourP effets Iv'ff"̂ 'Otis d> ®nt soutenir i ^ métier dont 1' « impossible ..
j. *^0 - mais passion ? Ces questions sont bien qnes-
''«s. °Ps », "te d'lmage de cette profession, ie « déciin des
î Y '̂̂ Utres ̂  ̂  Négocier » ? Cela n'institue
0?̂ íiaiê  •"estaurer̂>f p̂  bonne vieille foi républicaine (il
t\\ leur : les enf Le thème réceniinent revenu^ l à n : ^ d r a i t « ^ i e ^ d u l -

^^•^sée savoir commander et punir. IIni pratique efficiente. Ce discours du
n i

lUjt
de

oiti e r s .
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Détnocratisaf ion ct critique d es fiiet̂ ^̂ ^̂
e tretour nous parait manquer à Ia fois Ia nature de la

ta e renouvellement de sens dont elle pourrait être
rappel a Tordre assorti d'intimidarion est une «
sommaire, déjà servie dans I'histoire, et en dépit
cs, 1 n apporte aucune avancée dans les contradictions
r i t e e t d é m o c r a t i e . j ^ t S

Si une crise nous met au défi de penser et d'agir j dc
TnenT pour essayer de se depren̂ re
voit à ' ̂ ^̂ otomique, et de Ia matrice d'alternativ
P a s s é • ^ ^ ' ' o i r c e n t r e a
I'autorit^ ^venir, purisme ou pédagogie, etc. ^ r
lisme et d ^ue dans les jeux de
des^pitoirjems"'̂ "'®'""'®' p ĵi-
tique de signification anthropoiogj^"P°se qu-édir a" d'aujourd'hui. S. I
punir, et qu'à cel ̂ "̂ unts, c'est les faire obéir et P iqHauteur de quelnue 'a notion d'autorité, temp '̂'® tet^^ lEn effet, hors Ia „ '°""̂ ""de », faut-ii encore sauver c
owulteun sens premir*"'® ""̂P̂able du termê  son sens ̂ ĵ ioPS
P ° « g r a n d i r e t d ' a s s u r e r s e r e i n e m e n tucculteunsenspremiê '̂ '̂  repérable du termê  son sensP̂ r̂ir grandir et apprení̂ ^ d'assurer sereinement des j. paperdu d-avance dêe " J'" P»'"' de se demander s'.l nJgn« et recueiUir ûe ne!"-̂  ce terme justement po" ̂ ai
der rT' " '®'̂ ' misren''r ®®̂  eonditions plutôt qÛSr <ÍpreS"' *='*"̂ ® de L f"'' Pe"t done ici souha Jeson concept contr*"" d'autorité, c'est à con ̂ plontre cette interprétation réactive et P
I ' o c c a s i o n d e ' ° a Í o u r s j . j s e

''"'orité. Paris, La Découvertr.

Auto ri t é, h os p i t a l i t e

Mais si celle-ci impose son intlexion dans les usages, peut-etre,
^^us doute, vaudrait-il mieux chercher un autre terme,Uí que d'etre enròlé sous ce vieil étendard.

'̂cst̂ d̂  de Ia culture scolaire est aussi une crise de 1 autorité,et tad̂ ^̂  uutre seus, et sur une question plus inquiétante
queUç̂ ^̂  ̂  sommcs-nous uitetorcs, ̂ urunts ? Non pas ;
Ûoncéê ^̂  devraient être nos » valeurs - ? telles sont connues,

Sarâ  ̂ uuoncées...). Mais sommes-nous cupiihlcs de nous por-
'̂̂ cole - ̂ î̂ urd'hui, de « quelque chose - de précieux dans

dâ ^̂  nous proclamions : que protàgeous-\un\s ettecti\e-^ ̂ ue nous faisons\ à Ia place oü nous sommes ?

pose"̂ "̂ ^̂  capables á̂ mstttuer ?
Pcnser conviction démocratique nous met au déti^st /^^^^^ution, celle des enfants dans la culture, et celle
véritç "" cclle-là plus hautement encore, donnant peut-ètreUne q̂ p̂  í̂ uelques autres -, en termes ó̂ hospitulitc. L'autorité

Ûur de places, de place et d'élargissement, d'espaceUouvcau*̂  ̂ n̂on de territoires à défendre. D'espace accueillant
riQ,?^ Propo '̂ P^ut les élargir.
So u-• Pactiv" . "̂ Pugne de deux choix de « pratique theo-
sç̂ uie, pMlosophique ici n'est pas d'histoire de la philo-n̂i-k Q [̂ ^̂ "̂ t̂isation pérenne. Elle est d'interroger le pré-

non de territoires à défendre. D'espace accueillant

riQ.̂ ^ Propo '̂ P^ut les élargir.
So u-• Pactiv" . "̂ Pugne de deux choix de « pratique theo-
sç̂ uie, pMlosophique ici n'est pas d'histoire de la philo-ÛtK q ĵ ^̂ û t̂isation pérenne. Elle est d'interroger le pré-

éclairages venus par exemple d'approches
« ^frive^ nistoriques, psychologiques, pour penser ce qui

P^rts » g d'autre part, ce n'est pas comme savants,
I poses ou ohservateurs extérieurs, que nous ahordons

n'exclu
tL, dire, mais comme parole, et actes de parole, plus quey ^ pj

U n̂s les <íu'un travail en ce sens a commencé. Jugé souvent « trop
^̂ nsacr̂ Jsupposés voués à la pratique, et (trop) « pratique » dansU ,Í̂ ^̂ 1oq„ PA ! ̂  théorie (contraste aussi déconcertant qu'est absurde cette
la déploie grace à des initiatives - la revue Telemaque,

9" '̂ Ulle, des programmes de ''"i'®:
p v 1 ^ ^ * ^ 1 1 » v w i ^ i i a i i - v < x " f t *

'̂ ^^Usatirfcr. ̂ îî bouchner et François Jaquet-Francillonde leur hospitalité.



^ '̂"ocrntisatiojj ct critique dc> hierarchies
ces questions : il faur adniettre qu'cllcs nous traversent
^ cuneux, connaissant er raisonnant, mais aussi) inquiet, cherchanr a tisser sa parr tic renips.

'' QU'liST-CE QUE L̂ AUTORITÉ ? "

recô rò' P™f"̂ eurs de ph.U.sophie, nous« ' - H a n n a h A r e n d t
quatre idées • P ' "'' duquel sont souvent |,ysag«
d'unpouvoir H 'mplique Tobeissance, elle exclup u u v o i r d e c o e r r i fi r ^ r , p e r s upouvoir de7r. Pobéissance, elle -on,
suppose unp h"' u'^ pas recoLirs à la
cation se fait transposition de cette definition jg«tte situation ani l- 'n̂  ̂ iérarchie serait le prenn̂ ^ ̂ ,le iI'enfant obéit (on H " I'adulte. L'obeissance en ̂  ̂ ioC
permet d'invalider T' ° ̂  I'adulte. L'exclusion de la j,oU^®'
™cnt, on affirme forme de justification, et dans Ic . - ie
l'autorité nul usage d Evidence, qu'il n'y a dans Tê e

po in t dédsT fe ' ' ' ' ' " ^ ' ^ ' ^ - t éd^ '
est P "̂"ader) ' <P°nt contraindre), on à la le
d'abord"ra"'®discoufr"',disparition. Mais ^eveui dire C i i q"'°n Ke P' 'oe qu'on "ve" ine ce '""tes sortes de difficult̂ ®' . jôçailletrs fairrdi" problème, mais b.en P^_ ,,' qu'Arendt ne dit pas, |à,

N'y a-t-il V • ' HU Arendt ne dit pas,
p r ô n é e ? p ^ s P ^ s d e r . . •
p a s s e - t - o n a l o r s H l ' a u t o r i t él'égalité ? ' "béissanc "̂? exercée Coin ,̂, j^ la hberté ? n. u . Rierarcb'^

h In La crise de la cuU
Pans, Foi-' 1 9 8 9 ,

404
P- 123.

•■\ u / nr / f ( . /in - j f,? /1 ? t'

PouVo i r

obéi
^ent
qu

u est vrai .p'̂ ir Par coiitr'̂ ''̂ '̂̂  pi-'ut tairc une disimction dc príncipe cntrc
par nbiiiiannn icoinnic Ic dit si vivc-

y a autorir';̂ '̂  ''"trat >iteijlK sM est incontestable
quand il ipy a ni contrainte physique, ni

^ s u b s i s t e p a s m o m s d e c e q u i n o u s
hors cocrcitiiín, la detimtit>n de rautorite

Quel pt)se la question de la nature de
''d'ô  ''autorit̂ -P"iiir d'appni ■ , le ressort ? Les psycho-

Ellcŝ '̂ .'̂ ^ souvent des psychologies de la'̂̂ ^̂ ^̂ "-bent 1 obeissance à quelque impressionna-
b̂éir ̂ I'est p-i ''̂ b̂pabilisation devant le pere castratcur :

alors ^^^'^'^'"ainte reelle de sa force physique,
meî ' son pouvoir, sous la representation

^■^iq uette ^-i-'rtains discours, d'ailleurs, qui se' autorité comine étrangère au pou-
ĝ *̂*"'itifs. K43í„ aucune incoherence à lui associer de;

à "béir nest rien dhiutre que, préciséà iC'^ "t^eir nest rien dhiutre que, précisé-
d! avisée. M allegeance à une puis-
ter *^^niine « noi distingue différentes figures'> ^ S i ^ u r . T '■ q u e s t i o n

v i s é e i i i s t e s s e d e l e u rI - Í • ^ C t h i ^

i J a r , . , . • . e " « a : > a n c e

d*" '̂«lleV'''''P®'"'en'ce'' ^ I'education scolaire, qui n'a
? Quj ^yst^uiatiquement) de rintimidation et

po.̂ .̂ ^̂ onscient ̂  souvenir « cuisant » (conscient,'̂ble^ £ ■■*' comrne on voudra) ? Était-ce la seule
K>^ un educative ?

(? mâ "̂'"8ie des
references en philosophic polirique et de

^ris , autorité Paric k ^ savant et le politique, Folio) ; Alexandre' " Que sais : ; i^^boul. La philosophie de= ]C . », n" 2441, 1989)...
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Si oui, alors on iie peut à Ia fois dire qirü n'v a pas de pouvoir
comme si c etait une evidence, et pròner ce pouvoir d'impressionner
aemander : a quoi a-t-elle « éduqué » ')
m e n t s o m m e s - n o u s v é n t a b l e -
ZrsZlo^ T '"""trer et de penscr une cntorite
Pour relever ce H-f""" recoitrs an jjonvoir de menacei •reboufde «rLt n"": representations et aquestion au plan anr̂  T '1 fant alors reprendre K
1'humain se fait-elle "̂ gique ; raccepratioii d'une loie seulement par le ressort de Ia peur ?

■Líí persuasion

autonté -< traditionnelle , 'VI' et adversaires du _bihte : pour les premiers r s'entendre sur PineomP-
comme Ia seule) suppose n ' 1 autonté (qu'ils conço'̂ .""
pronent quant à eux loe?" " discute » pas. Les adversa'(''Ccord sur les règlel corlV""""' 'b̂ ûssion d'egal à égai,
tiqû  de Ia « persuasion »" P''°P''es à Ia pratique dém"'-''s'on contempòrameTtout mterroger Ia proP̂"'
V- f^'re ça, d'accord ? sur le mode : «'
systematique, est un peu ridi/ íma venue pour de grandes s'd ''"V Petites choses, ou p'"
places de décisions lorsquV "í » brouille en effet 1̂uec. », Ia formule peut au i V"''" déc.dé que tn

cnioigiier du souci, maladroití̂ '̂ '
__J- On peut observer un rer.... ..

daJis

gner du souci, maladroí1- O" peut observer un retonr -
p r a t i q u e s s c o l a i r e s . s o u v e n r i n ' - . • • c2- La récusation de Pautorit' a '"■"'"mg", des pun.t.onsvelles a donné une belle... trad.r.VV'-̂rVf'V -ouvenren.s de pedagog'"

^ ̂ "̂"'Caturée aujourd'hui.

406

íí t ori 11-, li t» X )-1 i ,i i I / ,•

des occ''ii-vcssairenu-m .ibMirdc. L-II df pctitcs t>i.i dc
Qn peurr" iVissciuinu-ni de !\'ntaiu.

^omniç \q «idincrrrc ciicort- Ljiic \ a ■ iu-;j.nciatimi ,'*■" .iiu:lt)-sa\iin ■ s\-n rcpand. il n"y a
iustcniL-m il iTv auraii pas (.ai

d e s 1 ■■ s u p p u s L - l Í V u I I c u i s m i r a p p n n t i e
.̂ ';3lorsexaet,,iî  des plaees supposccs equivalentes : il^ p l aces / ' a< U í> / t ' da i i s ce l t e ■ e ; aa
. ^^ais il espoiul jias a l.i siniaium edueati\e.

à etuíí' le reius aniumee tie la ■■ lIiscus-
nuf*^ vrtes, k.\ un cote, iVuitonte suppose v|u"ill> de pers í VrV /" "I' "'- done du non-ncgocmhlcarn, ^^PersLiasi ' 'du - non-ne^ociahle •• . l .aaientét» et ron-. ' niesure oii elle supiMiserait discussum^atss.,. est done h.eu etrali.ere a iVuUort.e.
e t

•̂ 'est ''"'"̂ agii-ns uíPclV' '/Víu/;///c' fee qui est un ptiint deeisiív
'""lots -idi-" autreinenr sjue daiis rintimidation,1evo> dl^cutée (au t'V" "'Vnv. B.c

autre'"""L-ntíe noo.V'̂ "'''"'̂ ''' P'''''-"dsion), rautonto pci
d e v " P ^ « U , r ^

•- p-ps des
"^'scuteT^et'iic '' ctoirc que

IV

n

u r

n

''"(ants raisoonV!!''"'' 'V Hn-'H'cntions sans fin
Cse Violes t'" ».etnele'"V' ÍIv ^ ''éca' din.; 1" 1 ' P^-i^Liade » pas au point d'etre
âtis

ie

g

•̂iscussionT.''̂ !̂ ^ niilitaire consistanr à' d p p a s t a n i - U . , . . ■ ^ a n s e h e r c l i e r à c o n v

- C u f i ^ « U ' t d 1 ' - " " U S

. 3̂  8 le modele de Pordre nuHta.
on P '̂-̂ '̂  coinniodement entrainer

aire consistanr a

Ĥu, "V' ''"«"'-'td qui est alors reconntm,"q;.e'le^St Mait. J q'ai comni a -'^k^vs reconnue, que le
s ' e n t e n i r à

q. autre chose" '̂̂ '̂  f ' '̂ u education, ce qui
" ( ' t dés ou le pouvo i r du t i tu la i re , I 'abso-et prordp de la guerre : c'est ce que

•̂ -fond, • e une valê l̂̂ Vr peine, c'est un inter-^ ^ortimencer d s'agit de reconnaitr
a comprendre le sens, et pour leqiiei
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mocfííf/Sííí/Oíí ct critique dc> }i icrarcliic^D é

ordre (comme commandement ou conime
c iséeĵn est en fin de compre qirun moyun, et peut-ctic

Si 1 on privilégie Ia « reconnaissance >• du " pios foit
ire de son pouvoir, ne serait-cc pas que Ton doute de le

de Ia vérité à être reconnue, ou de Ia capacite' d'un ' g [eS
temps e son enfance à Ia reconnaitre, à moins qu'on ne te
consequences inattendues de ces deux l?uissLi?ices porteuses
cipation ? L autorité repressive manifeste cette crainte, et tepee oute qui, comme préjugé, fait effet, au sens oò ü
« a u t o v e n f i a n t s » . , , i e n t )

mais pas seulement (ni
dans de pouvoir et des solennités sans rép de^
Darnlp adressées, et pas seulement commin̂ i*̂ '̂P-roles qu. d.sent le sens d'un espace habitable.
^ e>héissance

manière ou'd'n 1'éducation, se P"^ ses« destinatairp question de I'acceptation pa' ^ u'"'^
place particuhè ^ignifiée par quelqu'im qt"
capablfdS r '• ' ̂ '"béir, jû u'a ce qu'on dî '«urs courant 1« de riison. Ic, Cest, d̂ e
iustifierait pai- kantienne qui fait relais. L'° j, set̂ '''

eu mêm» l̂ !̂ "°"°mie de 1'enfant, et Tobligat'on ,
tonomie, capacite necessite, avec 1'accession .pdPas alors par quelle ° soi-même à cette loi-
Phnee 1'autorité d'nn " le fait d'avoir subi de

y a là plusieur?̂ '̂  Ptoduirait » (de) I'autonomî " piH'
tenorisation de Ia loi • - et à nouveau
cette " ''enfant obéisse à 1'ed Jt f,tat' ° °"té, rien n'est p taison qui s'exerce sous gcC^P'«'on pat sen b^o'es concrètes de so ĵ 1
moral P"nition. II J ̂ "̂«"'nnt sa raison - sinonisation supposée n'L dimension sensible ̂  ̂

•"e a terme que de raison

408

/\ u t o ri t c. ho> p itii / i t e

là cnct)rc, ipy a-t-il que la peine comme ressorr scû ihlc dc
de la loi ? Si Pon pent renir pour important que ese chacun ne contreviennent pas au principe universalisab e

« il y a peut-ètre plusieurs voies ediicarives a aeralisation et d'abord meine à la ■• discipline
caractère collectif de Peducation a

dç I ̂  - Mais si c'est pour argiier des iicccssitcs réelles ou supposees
tien' ndans la moralisation au sens kan-
on en collective, rien ne nous dit comment, la encore,
eitove disposition tVcsprit qui fera reconnaitre an tutur
de la 1"' commune, I'expression de la volonté genera e on

^ t a . s o n p a r t a g é e . . ,phis, cette consideration ne dir encore rien de la lihtntc
dienne'"'' Jmmde'. dont Péducation est aussi gar-

de dispensatrice d'ordres et de directives, mais"̂ "'dples formes inventives et attentives : comme presence,
tunité bienveillnnce, comme perspicaciré, saisie d oppoi

sans doute, mais aussi encouiagemenr.
La exhortation, patience, confiance...

que u humaine et politique de commencer est autre ciose
intentions, ['émancipation est imprevisi ■) e, on

p "̂ ŝsi de Kant. Celle de résister hante nos mémoiresde méditer le fait que Phabitude j,.°. ■
tive. c ' P'"'̂ niet, produit banalité et inertie ; incapacite mi^ s t c e l a a n c c i . , X J . . . »

tülé li di.
aussi « éduquer après »h

Ls Rcflexio!!?'̂  " qu'une manière ? Kant, qui dans ce moralisa-
dp \n\ - ^ ^^ftcation, distingue discipline, civilisation, ^udacieiisespedagogies ies plus modernes et les plus auda

. . , o n M t i c m o r a -

S i " ■ v o l e n t i e t s a
tin com' de la liberté comme intérieure et rapp ' comme pol»-^^'""'ous nn ^ •• "'''"""'e à Taction », contnte .. fait T cmc cfc""""iiT à Hannah Atendi, <■ Qu'est-ce que la l.berte ?
d b o P - ^ 8 6 , 1 9 3 , 1 9 8 , e t c . .

plus OÜ elle situe son analyse. Hannah re ̂ utorites rradi-"P moins général, plus ou moins dramatique de toutes les
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MiÉRARCHin r.T rU-ALi ir

t ex te su i vons l es d iú i cu l rés r c r i en t j ^ j eSs II n'y n plus cie h.er^,
toujours 1' ^ mais cette hierarchic cauicteôujourslautoritéenécJucarion.
'̂ '"adiction ê 'r alors, c'est simplemenr à raciicaüi-̂ 'plus comment'̂^ '̂ ûrchie et democratic, et on ne voir pâ
aduites et enfaVir" supposéc hierarchic éduca

C e r t e ^ g a l i t é . .
^PP r̂emment̂ dV^̂ ^̂ ^̂ t̂ransmission du ̂ rs«̂ aventroms ̂ '̂ f̂ t̂ilté : rant quesont égaux en f ■ ' ̂  t̂ beissent, et ils sonr égaux en droit q > je
''̂ nseSnt s It;' source pnnc.pale deÎ ais cela est / n" ̂ utidrait done le respecter p̂ ' ĵ n
e n t r e a d u l t e e t 1 ' a u t o r i t é d a n s

- -

enseignar
I^ais cela ecr Vn" I' ^audrait done le respectei p— j^j^nentre adulte et enfaTr*̂ '"'' ce qui fait 1'autorité dans

°u pas exactemenr I ' Professeur et élève, c'est pas
gnants soient comnT ^ans doute vaur-il mieux quc tiii
critère raisonnable H " compétents ». La compétciî  .ftf̂
^^téresser, de « ^^sse, elle pe^^P. ,"̂ gatif du fait de com-' Induire un transferi « pt'̂ "'' , pci"
^̂ unelies : pl̂ g sociaux, de situations famiU Î̂ ^̂  d^
^upposé savoir, ou f, c'est 1'aura positive ou J)ol̂ .
Sique. Mais dans savant, qui fait ressort P qU>
•^une la légitimité de P^s le savoir par lui-^n

J ^utorité.

tionnelles..,cedont<,l
fa.t pour tircr parti

li" díTa'p-?'"'™"pro définition des épreuves » V,-
'"'""o», mais „e7" - de compérence suppl'̂ '"'

que la déplacer,

410

Au10ritc. h0 s pital it c

Ccîfjiê  Wo;z;/í7/7r<? Paiiroriré d'lm professeur, ce qui le legi-
seulerne ̂  tlans ce quhl exige dc Tautre, ce u est pas

que ' sache » •< plus ••, c'cst qu'ii sc porte garant detl̂  savô ^ "̂ PprciOic aussi quclque chose. Ce n'est pas Pincgalite
^*"'t 1'inégalité de pou\'oir qu'elle entraine,

tarchiêT'̂ '̂̂ *̂̂ " découragement associes), et ce n'est pas la bié-
n̂nde ̂  ̂ "pposée respectabilité qu'elle impliquerait : c'est le^ professeur ouvre et met à portée de ses élèves.

'̂ lème et ̂  savant pourrait nc pas s'interesser au pro-
''̂ utorit' T" " expert •> pcut (réellement et légitimement) avoir*̂̂ don et le goüt d'une connaissance ou le désir d une

passa ̂  engager I'effort. Le maírre ignorant est exigeant'.
Une '"̂ ^nnu, mendiant, peut faire don de Shakespeare-.

n'engendre en droit auciine obligation pour
force.̂  ] titulaire dispose d'un « plus » (de savoir, de

Quest""'̂ st pas une supériorité : c'est une responsabilité.^̂ Utent h places : non de comparaison quantitative et de clas-
'̂'■ âtion'̂ '̂ ^̂ ^̂ ''̂ "'̂  critère, mais de difference qualitative de

Et
ce ̂ 'acceptation de la place et de sa charge, c'esr-à-dire

p/«ce de titulaire dans 1'éducation ; un usage de
îtisi pouvoir en vue d'accroitre celui du destinataire.

savoir̂ ^̂  penser de certaines inégalités (par exemp e' P̂ r exemple entre aduites et enfants) ? Contredisent-
L C
Oiiq I'̂  montre Jacques Rancière, à propos de Jacotot, dans Lé- /uaitre ig'

D-i t̂ ' Lan? o t'omancipation iutelíectuelle, Paris, Fayard, 1987.
MVIT for K:chard, AI Pacino demande à diverse ShakespeLe. Entre plusieurs scenes jouées, plus.eurs•ai"̂  -uss par de subtilL et três éclairantes inrerpretanon ■ Mats
i t s

^ J S S l » x 1 » — p a i u c C l I I W O ■ ^ r i v n l i * » . i *

sm.- debut de film, le bref témoignage d'un „ exper-
a D n " ' n o u ç ^ i n c o n n u , q u i n ' a n i ' c o m p t e l e s
Ses sava vers Shakespeare, et qui soutiennent au ressentir12T- Ln homme qui ? < P°f cesck„ Porten Sî âce à la forme que les phrases de Shakesp j peine de

d'in garants, de la façon la plus cLvaincante, de ce qu dProuver, et de savoir.
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elles Ia démocratic ? À quelles conditions nc Ia conto-d'̂
Le problème de Tacceptation ou de Ia délimiration oa ̂

tés est bien celui qui trouve, de Montesquieu a Cout-''
Rawls', son critère dans la inanière dont ces inégalites •'l égalité et Ia liberré de tous. Dans une education pô
s agit d une visée émancipatrice, non en vue de
voir sur autrui, mais précisément en vue de ce qu d
p a s . ^ . | ^ i e s e

L â S U O r ^ O Ç P P y 4 É ^ , . 1 ' 1 f 1 i " * C í » C l i p '

i i i c g i l i i c e , e u v u e ü u n e e i n a n v i p " - - i . , r e s . ve concilier égalité démocratique et difference de P '
acceptation de cet usage qui « fair » Pautorité, et noi

m e m e .

1̂'autorité comme . responsabilité du monde »

de faiV^̂  commode dans la référence à utiq'̂ ^ In
pédagogie. ̂  soutenir des positions « conserv ̂
texte mentionné"̂ ^̂ '̂̂  dessus une loiigue discussiô ^
caution de nr' ' ̂ "̂ ant le passage considéré, elle pde preciser que Ia défmition qu'eile va donner ne

exempl̂ ĉ"qûTèst"L P̂em.èrc partie, Uvrem é m o i r e s s u r / I a d é m o c r a t i e
1^994 n'°(V> par exemple : Premier .l bien sur. J. Rawls, Théorie de 1'̂  '- • P a r e x e m p l e e l l e - m ^ V ® 1 9 9 7 . d e x O ^

US parlons d'un conserv' de ta culture, op. ^
nservatoire des arts...

du tout .< Pautonté en general Klle dir bien iPaborder à ce
í̂iient qu'une tonne d\uitoriré : la forme politique et bistm-ique-

s i t u é e d e I a t r a d i t i o n r o m a i n e . .
tern, Arendt aborde Ia question de Péducation, le
dit pM ̂  ̂ ^̂ r̂archie n'apparait pas, mais bien un autre : 1 auronte-
resnn"' " forme » que prend - dans de cas de reducation, a
o.?̂ "̂̂ ^̂ dité du monde Rénnn.ire du monde: sVm porter

La
Barant. monde -L Répondre du monde ; ̂  cn porte

du mfN"" de Peducarion est en réalité double . e ̂
Pas «íp^̂ i seulement. Ou bien étant du monde e e n
d̂venij dc son passe, mais, dans les temps présents, e ̂
1'édue"'''""' 1'autorité plutÕt que pas ? De Ia
^^endt- raison d'être de Tautorité dans ce cas, an
'^^storin analyse qui est inséparablement
°̂iUmp P̂ dtique, inséparablement liée à une idée de '

'tiodej. de Uberté, et à une attention à rhistoire po ̂
teiupj ̂  "̂ evolutions, et à 1'histoire contemporaine es soi
Ia '̂ 'être de l'autoi-ité dans Péducation, alors meme que

invalidée comme modèle politique, c est " _
dp présence aux conséquences d i/„^ L ' « í í s s e ^ c e d e V é d u c a t i o n » > e t

cett-p^ ̂ 'education, cest Ia Jtatalité, parce
f^^ssé de nouveaux venus révèle deux fragt i , .r^ ' jg

Et telle est la double
^ p r e m i è r e e s t d e r é p o n d r e d u p a s s e , e n

i^ute i voici notre monde », avant que précieux,uuocence barbare, ils n'en détruisent ce qui

^ '• °P- "'•■ P- '̂Tnous auSns rerdû
I'aurr. ^ ' 3utorité en général" » : « L'autonte qu ,. qui a ^

.f^Vecs general, mais plutôt une forme spéci reconsiderer ce
^Utorif̂  , ̂  rnonde occidental. C'est pourquoi je prop1 b i s t o r i q u e m e n t . . . » '■ i t . o - 2 4 3 ." ' s i o r i q u e m e n t . . . » , c i t . , P -ba crise de Téducation ». in La crise de la culture,
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d humanité. Mais le fait de Ia naissancc, c'est aussi Ia
Ia nouveauté et Ia pluralité de ces noiiveaiix qu'd 'tinit
laire grandir, « augmenter » : 1'autorité est bien cc cpn ̂
grandit le « mineur >. iusqu'a ce qu'il piiisse erre à niême de
ver « majeur », plus grand, assez grand pour répotnirc dc

e est bien ce qui garantit et « aiigmente ia creation " ̂  seide'
tuation bien différente de Tautoritc romaine = de®
uien ce qui garantit et augmente ia creation » ^

eette situation bien différente de Tautorité romaine toiirnee
ment vers le passé, il s'agit des créations d̂ uitrefois com
cornmencements naissants, en commun danger d'etre jeeu ement elle se distingue, mais elle s'oppose là au |a

^ le s /ííterpose pour protéger le fragile, et qm e-s poU'
sabÜit̂ ^a L'autorité dans cette éducation ese e a capacité humaine de commencer. .

quoi >7'"' '''n' ̂ '̂ bord un « se porte." g r̂̂ n .M. • Hannah Arendt le dd
nousen7̂ ^̂  ̂ uelles formes de reconnaissance?
Ia structurê H revenir sur certains des enjeux precedents : » ai>"om duquel eUrs'̂ L°Inr'!.'̂ "'°''"'' " exercice, et

oi l
de

idre Ia sfru^'

de

s'avance.
tnre de Ia ^g^lité, comment compren

Quant à son dans Véducation ? j- ettemer une autorité̂ *̂ ^̂ '̂ sommes-nous capables de pe'
Au nom 7 P^iivoir ?Nous soutL7̂  Ptésente-t-elle ?

seulement qu'q "écessairement par provocat
tjté, mais qû une r contradiction entre démocratieesoin Ia démocratip ■ (non « traditionnelle ») se

garant » de Ia frar, f"e'f autorité pensée comiTî  u'̂  ̂
; twit parole » de U !f fraternité ouverte, coet 1'exercice Égal.té, Une atttor.té dont ^

w effet n, [es priontés, n. le style,
Autorité er a

c r c e r r e aUg'̂Vration de hrtf ̂ ^Smentation n ̂
^ocabulaire dcTin -̂̂  ''"̂ r̂prétéed" étymologie. Sur

---tej, Cf. Émile BenPans, Ed. de Minuit, 2001, r. IB P

.■\ 111 u ri té. h o> u i I il I! f e

tlu'elles ̂  ̂  c ""bd prciciul cn monopoliser Ic sens, p.ircc
fornie de mèmc tinalitc . Inic anionic cpu csi uneŝponsahilitc, ct qui csi ifirenter eomnie l.u><pi!alitt'.

^o/t quc^tit)}i (/ nisiil u(u >n svinlx^lutiie
Si roíi -

ĵ tler d'aut7̂ -' '̂ "tion dc hicrarciiic, comment pciii-r>n encore^ dérriocratieT P-t̂  êgalité. commeni peut-on parler
"■^Pport, nn;̂  ' étaienr les questions. Or on a annonce^3pDnr;J'^'' d'éuaHté. m... ' . .i„.

- t e

ĉcep̂ '̂ c, et ies tine place pour eux mnivelle ; réducarion a
Hon cl tour, pourront changer de place,

Com' place<; ^"^ '̂"iorite et passation dans des places,
î ou.î 'dment - H)ur succéder.

éléu '̂̂ '̂ '̂ urnanir'̂  successeurs ? Prohlcme humain
^̂ ^̂ taires » ■ j , mvente » dans toute culture, des « structu-t̂i mond̂ ^ ̂ ticcesseurs sont des héritiers nommés et

antKi-—^ question d'institution svmbolioLie.Clive mond ^^ccesseurs sont des héritiers nomr
anthropô  question d'institution symbolique.

Psv î '̂ îen d B'̂ uvent être en discussion ou même en
,,'̂ .̂ tits 1? 7̂  PtJints, comme 1'anthropologie structurale
j ^ tencon t ren t su r cec i : qu ' i l y a i t des^ Ce q îjj ̂ uite >>, sujets individuels ou collectifs, cela

interd̂ t ̂ ^̂ ^̂ ^̂ ctures de places, qui impliquent du
> '̂ ^^^ t̂sels ? foisonnement des cultures, y en^ * celui du' iuterdits sont qualifies de « fonda-

tueurtre et ceiui de 1'inceste, et on peut !e
4 1 4
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■e if'''comprendre, en cc qu'ils protc-genr hi coesiMcnce duns I'isPf'Yjjjrf
continuation dans le temps. Xeeessaircs, iK •• sufdsc'if ' .̂ ^5
reconnaitre liumanité, en ce qirils font coiipiirc A dĉ  ̂ .,r,horiŝcon usionnelles, ct que cette sép.tnition d'liiie piUt ̂ c , ofC''
ensuite en de multiples gestes svmholiques, et dhtiitix" pn é-
« S ™ ' " " " ^ I " " " " - " .
mnrnk sont des limites posccs à la
Mais Ik r" '̂ r̂nain, signifiées au noiiveau venii ̂ ue-nouve! sinon d'abord, les pulsions que 1'̂
liqueme prédécesseiirs. Instinu"' iofl

partis é̂émentaires varient, les modes dpas moins que d'application des uiterditŝ '̂̂
dits qui fnnt est loiiversellement institue d^ ^jt^l ^
sociale de garants d'integrite psycliiqL>e^ de'̂-n/d'alllnĉ ^̂ ^̂ ^̂ ^ " = d'hlanite r.ssee ̂  ̂
'angage, leŝ nte et annonce un « sujet » dansdans les « sieuiP^̂  ''̂ p̂ace d'une plaue, P 6̂
^faft ; noyau umversel de
Infraction. Voilà dp auquel I'inlnimain ,^gir P'i

porter garant :
anthropologiqu í̂  ̂  autorité en générai, mais d ̂  ̂  H'
hum^ re obéir, mais h príncipe non pas dan j.gf5"̂ n̂>sants, 'a nécessité de s.gn.f.er lê: "" « d'spositif?Î '7 reconnaissance d'unÇ
Cest-àlm''̂ '" " 'nterd̂ f̂ "̂ " clissymétrlques garant d ' ,
s'inter ffcttre cette str structure c , ,jsediveŜ H '"Ctaphor-r'' " - ̂ 'ors Us se rr̂ sfaire. cultures et leur̂ m diversement, et on c""- gs d«"̂r histoire . n y a n̂ jUg man'ef"

A u {(' r i ti\ h {' s yifuli t r

donnc dénnicratiquc inrcrvient-elle dans cette
d aut̂  ̂ "̂"nanitO ? Kn cxcUiant ecriames niamcres. en en visant
Par ^ ""dr en niettam en cnse les modalices gai antics^ tradition.

sur Arendt monrrc Tincidence des revolutions poUtiques
likpédagíigiqiR-s. On pent ni.iimcn.uu .i)(uUci, J.in>' *^"n-imc rcnvcrscmeiU des pl.iecs pti\i.iutc>,

en enn ""̂ '̂̂ rnation de places óiíales, la passion demoeratique a ,
I'intern ''̂ r̂dre hiérarchique, ébranler en méme temps qir̂aditionnellc de ces places, leur piincipe, e

laquelle elles ctaient nécessaircs.
^ "̂̂ ^^olique de rhumain : faiite d en r̂ po"*^'a foil '"'""fcl'luu livrés à la violence du reel'. Le symboUque o

c' ̂ t̂ sans doute Taspect le plus préoccupant e a c
^PpeUenf" '" t̂ement ce qui fait que les « nouveaux en ̂
'̂Plinai ' ̂ ^̂ "t toute « moralisation •>, et plutot qu un aistm

"a '̂ ^O'tif, une réinstitution qui les reconnaisse, et
'̂̂ utre. 'diiites symboliques, afin quMls puissenr 'teced

11 est en cffct décisif d'msntuer ,
dune ?.' nouveaux » dans un nom, dans le bl et la fm t dc
dans conditions et bases d'une possible coexiste^ t d a n s l e t e m p s . - F r e n
^Osanr l symbolique et le reel, il y a 1

nécp̂  "̂destion : « peut-il y avoir des successeurs qui n
des astreints à Pallegeance (des eleves qu

^̂ ance i etc.) ? >>, la démocratie, et cette . o|S' ^terroge là une manière d'instituer, un imag

'■''ois '̂ Ûains égnrds ce que remarque Gerard Meiidel, iĵ j-emenr dans la
'^"niens de réel, symbolique et imagina.re, « Lc reel,

/̂ 'adolescents, cf. Philippe Gamier, conference 0,̂ ,„ps psycha-kmaginaire prononcée dans le séminaire 2001 des
A W ' cle I'ensemble des travaux de ou de Didier

'̂'peaii an moi pensãttt, Paris, Dunod,
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Démocratiscition et critique dc^ Iticrarchu"^

/'institution, un pli dc méfiance. La question à laque'llc cUc
invite alors est de savoir si nous sonnues capables ̂
chose en place de garant que Piinaginaire méta-
marque de ce pli non hien sur, qiLil ne faille pas des gt 1^
phore vitale - mais autrement, comme beaucoup le sonlnii
proi ivent.

La structure hiérarchique, qui evoque une structure
une obéissance inconditionnelle, une reverence et une r ̂
ainsi qu'un chef unique comme garant de Labsolu de uH
structure est à la fois une forme qui a (ou qui a eu) sa Ia
hnaginaire de Vexercice d'aittorité. La democratic nous met
situation, la nécessité d'en inventer d'aiitres.Pas d incompatibilité de principe entre democratic et in
symbolique appelant des garants. On peut bicn voir qn̂ ^rarchie est en effet incompatible avec l'égalité, I'institution
hque comma distribution et comme règle de passation
peut fort bien se métaphoriser dans des institutions pohnqn f,ir
r e e s d u n e d e c l a r a t i o n d V u ^ U f ^ . x n e u t . ^ ^ . 5

A a tori / ho'-pi Í;(/; f c

^une dpi
^ntre eu • bien loin d'absurde-' nvalues. elle /o cs/'/'/"^ " '̂"ifiance'. De ne plus etre pyrainutale lu- I empeclie

^̂ rnmu"'" , el devoir être exercee, m.us autrenu'iU, en
^^tre cnirc p.irents, leur imposani en quelque soite

Elle ' délibérations routes LiemocratKiues.^"nstatons on rêvons, ne plus eire ■■ alternative
ou ̂ '̂ *̂ '̂̂ delle entre parents et professeiirs. entre diverses char-

t'biet de preoccupation partagee ct cc
r i n t é r ê t d e L e n f a n t .

sor'̂ T̂  anient il n'y a pas incompatibilité, mais il y dejà "neii
it-iridiquc. De plus il v a peut-étre méme une verite

de Pinstitution symboliuue, si la liberte p()^émorr." ' b^naique. Oe plus il v a peut-ctre meme in.c
^^^OmnrLinstitution symbolique, si la liberte po itiqui.^ ' íiatalité comme promesse, ctnnine phou iti ■
astrp;- P" '̂" les « nonvpriov » d'nne succession reliée mais nonacha "ataliré comme promesse, comme pluniinc; ̂" noLiveaiix » d'line succession reliée mais

Le i ^ " "^pe t i t ion du même du passe. ,
^onde d'être de Péducation comme responsabi -'Vl̂ ms

rejoindraient alors d 'aurant désaf-
^"stitution svmbolioue de I'hiiinanite, qu

r . . v , L 1 . U 1 1 U I 1 C r e u i e u c i n s p j > , m o H « , - . ^ . . . , , , r , , i , i c e s «peut fort b,en se métaphoriser dans des institutions pol'"q"f f re,o,ndraient aiop d la desaf-rees d une declaration d'égaHté : à son tour quelqti'un pent P-* ,̂ ,e5 des j.? ,V,„'̂ „istes, alorsa une place, a une charge, même et surtout s'll n'y a P̂® ̂  P joP ̂ r̂tte qu'ûe P̂puisement des ̂'scours I •reservees - prmcipe tépublicain de conditions égaUtaires d acce^ cel̂ i de ^ ml ònWcs ct mc-
a u x r e s D o n s a h i 1 - P c 1 . . . . p s « - « n n u v p o » a n c i c u n e s » • , n n t n i f ' »

pnncipe republicain de conditions égalitaiaux responsab.htés. Reste, du côté des « moeuts », o. .

des mSt iés " P-" - - émanc
tré dàrX̂Opas le seul possible. Cela ê t ̂égalitTcivT "1"' à conciher loi symbo '1l a i r e s d e T i . t ' ^ ti Z t l Z T i T S S " " ' t " " ' ' ■"1' « autorité n, , 1970, 11 est ques ^r
t t e l l e . . . O n " P " " ' ' " Í Í ' é d ^
puissance. Ce qui mvitation à distinguer 1'̂ "̂"',,
s'exerce « ensemble '°"h remarquable est que ' »
(•< le contraire de uii '»?" i confiée indivisiblement a «*0 5 elle est le nom d'une responsabd

Vul" '̂EúdeLuca, Le ô̂ ifrmre de un. Paris, Gallimard, 2004, trad, par Dani

li dp Í inhumanité inouic a fait irruption, i eni«. '- « noiivelles cm anctcunes nnnicmoruiU.

places de garants, 1 soit
HabJ, de faire de la place : veiller à ce que la demeSi c ̂ ecueillante aux nouveaux sous sa oi. ordre de
^̂ "JVoir ■ de se porter garant, ce n eŝ  P " espace etd'un t mais des conditions symbi ^ V. trouvcrChabitables par tous, sommes-nous capables

S ̂ "̂ lère nouvelle et appropriée de le , ̂ fjon de penser
U n e a v é r i t a b l e m e n t s " ' ' '^̂ torité hors exercice d'un pouvoir d'mtuntdoU

■ e cons.cré à Taut̂ îté
Cornu, Droit civil, t. 2 = ̂  ̂

Paris, Éd. Monchrestien, 8" éd-, 2003.
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exercice de l'autorite,
EXERCICE DE LA CONFIANCE

cadre, et faire co7ance''

cadre

commun̂ entreTautn̂  "'̂ '̂ '̂ ̂ emble être unvons. Mais si le « se n'̂ '"̂ ditionnelle » et celle que nous
giquement, et démnrr-fJ'̂ '̂̂  garant du cadre » est bien, antbrCJpd'autre part on pent Umiter la toute-puissance,

à un « monde c n difficulté que nous somnies c
monde), il y a três clairemê  'mites » (qui n'est done plus ̂5®'" Je
pratiques : ties différences décisives de visees et

A s s u r e r u n c a d r e c V. r - . d r e '
ment un désordre in'ventif un chaos, mais non nécesS' ̂
sation à venir, et non ''^"^her les conditions d'une
ments immobiles ; c'est ™ °tdre immuable et des teg .
controle, étayer ce qui fair"̂  "" " contenant », plutôt
tions, aux fusions, assurer aux archaismes, aux

est done non pas déte,- et qui sépare. jeS
ordres et des directives mais detail des condiiites P̂ '̂ ^̂ 'il
y ait du vivant, de'la „ ce qui doit 1'être pouf 1
i'indéterminé, de la relation T '"«tendue, de I'lnitiative.dans la relation, des les relations P

420

/\ ÍÍI (> r i t é. Ii o< f i f a I i I '■

Le cadre est une tonue - qm soll.cire de ses g.u'ants d'etre
'•■"^setnon formalistesL

iniiter c'est menatier ce qui separe. On pent en conne
métapbore architectt.rale qt.e celle de la pyranud qui

^Voque que des niveaux verticaiix dans une nnirscst-elie habitable, hospitaliere r Assurément i ̂  auc c s
tp ' encore des pieces à vivre, des chambres a soi,des fenêtres. De la circulation (de la lumière, de 1
J respirahle ; des lieux d'usage commun, et d au -

con cl'autres invioles, reserves, secrets : symbol.sat.on
la interdits protcctcurs. Le cadre est spatial et ^
sen''̂  ■■eel et symbolise, signifié dans des dispositions qûtu^ ^ ^ i S e t r i r . c - r . £ L _ / ^ I . , i h m i r e , s e p a r c n r

telle

signific dans des dispositions
et ties effets : son espace et son temps, lui aussi limu.,
n aménagent I'espace, ménagent ou non du temps,l a p l a c e '

'''""ospitalité suppose quelque autorité . :
d e c D v r a i m e n t ? D a n s l e s ? E t
dehor^^^ ^ chaises, et de la place, e a _
ment- f. domain ? Par quoi commence-t-on sur .̂ '̂ lener (à
recn départ, en quoi consiste la sortie . y 'à continuer) toute une pédagogie attentive a la sym

aux effets des lieux et des objets scolaires. ̂
^Xdpk Feg/sfre sensible snr lequel ygix etet dans la relation d̂autorité elle est bien dans

b psychiatrc et psychanalysre ̂'f.̂^̂p/ducation des enfants et^ question « Doit-on faire preuve d'autonte d. ̂  ̂  j, n^oins de
? » : « La fermeté oui. Uautorité non >>, », mafs comm^ ,0' celui d'un expert qu. " ^ ^ parritudc repressive

: ce que la fe rmeté n 'es t pas assn ^ pau to r i té es t un s
Porte couramment dans le « faire preuve d ...tres que le rappel-

de® 2, " " " une réacr ion, a lors les « Qe I 'hospi t '^P^ ' - ' ' ^
I ' i l ^ n f o u r m a n t e i l e i m ' i i e D e r r i d a a r e p d u m o n d e , '
Ae Levy, 2002. E, notre commentaire, L. Cornu Ej Hubert V.ncentt* 'Cs dT' d'hospitnlite », in CUoy.n du u.cudc sous

,re' " «'"oque de Lille), Paris, L'Harmattan, 20ÜJ.
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^émocrcitisntion et cyiticjuc í/fs //íí*'"" ^

question de ton, et de présence. Mais plutòt que reeQa 1 mquietante intimidation coinme registre sensible, eile est
tabler sur 1'exercice protecteur des interdits, plutòt que su
menace des représailles si,..' : voix qui inspire le sentinie'

qu' t/eille plutòt que de surveiller. 1-eruiete qu .a en re que les forces viennent à Tautre de savoir se ',/p,í-
P ur une chance de constitution responsabilisante ft non p'ts'/«fluíedu « surmoi ->, pari d'inscrire Ia capacite de M-f
infligé™"*"̂  parole tenue plutòt que dans celle de IaQuestion alors de réalisme prévoyant, ou encore de ci.sposit'U"'
e t d e d i s p o s i t i f s . ^ ^

astreiiit d'abord celui qui est en
« sair métaphorisation du premier i"terdit: ^e ^,j|
n'utiliip" tinore une place d'aut()rité (de responsabilit̂ )"hum /r qui est un pouvoir, pour nier I'-u^ae
ce rannn̂ t' ̂  nieme : que s'il use de ce « savoir » p ̂
n'est LI I'autre. Ce qui est
savoir rV 1"^-' » « détenu » (!), qu'une
adresse à áê̂ ' ̂  objets communs de connaissance, posi'P.ns.n.. A„ d, „c.vo„, <1»'

C e a u i « r . ^ ^ d i s p o s i t i o n d ' e s p r i t . ^ i n u e 'âns PexpérieL̂  " ̂  d'amorce sensible et deêxperience effective, le caractère protecteur de /

devenait difficile fi'fficulté courante à interdire sans menacer, co ^
d - a v o i r é t é e n p r o p e n s i o n à «souvent le sentiment de ne m<; ' ̂ "̂ P'ement ce qu'on inrcrdit et P*̂ "jí?̂ ,erd'''̂ 'tradmt parfois le fait de ne n niesure d'cmpechcr ce qu'il s'agir à in

}■ Memo dans ce moment«t de savoir si I'on parie sur une ■ nécessaire aux « infractions
nnL qui vise le devenir""?!" culpabiUsante, ou sur une respo
saUi pénible mais ^ bcsoin de faire rencontrerJ spo''
c e c i i r ^ o n s é q u e n c ; = f Í P o H
sions n et I'importance a'I de la sanction du reel Í®' sgr^S'sont pas équivalentes, n'onr n etc. En outre routes les

pas le même sens.

4 2 2
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^̂eti(alisc\ s'expcrinwnlc dans tnie dimension sen>ihU dpita ière, et cV'st par cctte manicrc dc le reiK re rappeler
June une chance de le faire coniprendre. et de ̂  ̂  „ sen-

^d^^ '̂ f̂ellî ihlc dc cet nnirersel eonerct. *-. nir exemplt̂
iw, ^ ^^it pour nous, d'abord, d'etre con>cqiiiU ~ ^arants.

tication a une civiÜré nécessaire, suppose, en P.'^ "ceci
t̂ie en inesure d̂ 'mpccher des agressions quotit j-écianié,itirne condition, comme experience du - respei-t ̂  toute

rL "1' «^̂ Pinencc dc moral,sanon. précedaut ,ui/rc
^ moralisatrice. Comment assurer ̂ e qui P"; majeure,
Po..̂ "̂ i»u)ourd'hui ? Cela est aujourd'luii une qu

prendre en charge,
i le cadre pent ponr

mu '̂ affaire de responsâce à un échec social.
urie alors aussi de dispositifs', en quoi ̂  ̂ ^̂ ssance pté-Part se traduire, dispositifs supposant h
f̂nte des conditions dans lesquellcs le memeî̂ aque1 . , " a c c e p t e d ' e n t r e r . . ^: ̂ »us qui entrez... » Que peiivent-ils ̂ P̂f̂  ' ̂ táger I'espace
vidp ̂  ̂ iffieulté, la nôtre, aujourd'hui est ce .ystème » t)ü toutes 1 ' itidétermination de ces places dans u" " .-jeŝCmment «e
Pas sent prévues, et les places e|a . celle nS'7̂ndre encote l̂vertissement de Hannah Are

possible, de notre part-.

híí/>e confia- , et demissionI v . • i n t r a i r a b i e e ^ j , , , m r e
Perm- PP^^ition récurrente entre atritu reels. 'O''̂ssive désigne bien quelques égarei confi"""'fr'"̂
'ion, '-'dée de dispositifs « scolaires ••, P"ólloqur de
Jorge'̂ ^̂ '̂Pation U„ ,„on de valore. A"es1 documenta Universitário, Girona, op. f/'-P-"ûiiah Arendt, « La crise de Téducation
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u i i e

:ilter-
iitres

o n

pensée de Tautorité que I'on décrit ici n'a ricn à voir avcc unv n
alternative. Assurer le cadre, c'est naroir Inis hcsniu dc cctte Ml
native. Ni de son « dépassemcnr ». C:'esr êrre aiUcurs. dans d'aiit
presupposes, qui ont des consequences : si le cadre est assurê
peut se passer de la méfiance à 1'égard d\aurriii comme
CI prion. Non pas exiger que les élèves nous Fassenr confiance -
espere sans doute mais penser que cette confiance seussi du fait que nous soyons capables de lew fcwc confiance : c
e con lance qu'il s'agirait de « faire preuve », en pensant que ̂
puis a p ace de garant que s'amorce la réciprocité artendue-,

^ amorcent) méfiances comme confiaiices -depend de « nous » à cette place. je
« fa r. P"uvoir » : celle non pa^
cadre conf iance à I 'aut re dan .
des consiste à savoir, en temps, reiionc
comnreti P̂ uvoir sur autrui, savoir reconnaitre sa puissanc o m p r e h e n s i o n e t d ' a c t i o n ' . ,
d'exercer̂P̂  ' exigence aujourd'hui : trouver, inventer des
recuser educative en faisant confiance, ce qui de
'̂institution̂  ̂ 1̂ liéritées, dans les plis des institutionsPlement de raTpom qui relevait pure'nent e

î ise au pas C ̂  roefiance, de culpabilisation, d'angoi
.•.s.Srr.if '
cette "'autori'te"!̂ "|i'" '̂ "̂ ''«ntent alternatives et :

avoir entendre et .1 ^ ensemble deux atn

-t -Wagieuset la'cTnl"'''̂ "" Coname la
tout co"ntrôtrT'̂ '"''"'' '"'f "dT̂ nUorit®

^ cr. L exercice confiant de l a
no?2M"i P°es?efuXert-r"'versitaires de Caen. Et: « La confiance

424

.•\ ÍÍ / D r / /1\ /m» / u / i Í c

faî J pari frauilc dans les atmosphere^ ' jj.plis heritds, nutis .uissi paree qu'.l va it rchours tlçs vH t-'°b|ect,vat,o„ pureuK-nt tecl'mque - du .naladc, dc 1 clcsc, du
pr„, •i"̂ '̂ "tci' eii rctrouvant iiuelquc nicmoirc. C.oinuu élr ̂'̂ ""testations out mis en question moiiis 1

altusd, uue voix a.uuc, unc ncsautcur. uuc mtnuak n mu

f a ' " a l , e t c . _
pr„ en retrouvant queique memoire. C-oinnu élc"̂"testations ont mis en questicm moiiis I
.. 2" •»«* t...e «.it aice, tine ,te,.tnte,.t. titte
Celt " V. .1™ JSttaCvie. Kt ce - »„t,r -
iusten, Itistesse. La " vOritablc ■• autontc est lare, ■
conf;̂ "' 'Cmtibce comn.e celle qui sa,t à la tois
celui 'tccueillir rinconmi des dleves et leur rappo.t a ̂noui i'' « "tdui des obiets du connaitre. Nous Ic s.ua v o n s é p r o u v é , s e n t i . . o u d e

chacun a eu Texpenence de par un
chacun a celle d'une con lanê^ ̂

'■^ine n Prononcée ou non de la phrase que en mer
•"̂ elle " second » qui, tout à sa turbiilente rtc
fiait U n'a pas bien compns jusque- a moment du
^̂ Part Giles, et que ce dernier lui dit en iC„ • VoLis réussirez. »' néeligccs dans

'̂ 'ailleiirs ces Cassations que nous unoi passage
d'ui-j même ; parce que nous avons ou ■> i [igne
d'oi^i ^ à une autre était rencontre et rejeter la ser
^'lité ^ymboUque, et que si nous n'avonsPas f sadisme de rites archaiques d allege ĝ ĉrés puur
raigj^ ^ rlc Phospitalité qui, puur etr
a'^ocrat'""' religieux, mais des arriveesdes d,-. : gestes et paroles des seuils, , m p a r t s . J I ' o r d r e , e t
^^inti s'exerce Pautorité ? E" dePn d'un état des pr^ssance^ * ^ont inuer -

commun, et de protéger la hberte de
ol lc ,

Conrad, La ligne cLombrc, trad. Odette Lam
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Démocratisatií)}! et critique dcs }} i c ru rchit-'̂
, . . . . . . .n est pas la niême chose. II y a done bien des dittcrcnccs -

m a n i f e s t e c e s f i n a l i t é s . . . l a
On les nomme égaiement. La question sc presente

référence dont I'autorite se légitime, de cede du noni nom-
réciame, et celle de la reconnaissance, de la crédibilité <-e
Oil I'on rejoint « la culture ».

Au nom de quoi f De la Référence
à I expérience d'une compagnie

■ i i <Dans le modèle politique « traditionnel »,
mente >> le pouvoir politique de la légitimité ,oUS 1''
Oette legitimité est celle d'un nom, qui fait Référence. C'est
caution de ce « nom » et de la fondation qu'il symbolise,ordre se présente et se métaphorise. , peU^

a « commodité » de Lautorité hiérarchique est q"-" le
designer 1'instance ou Ia valeur supérieures, au nom desquĉvoir est exercé, 1'obéissance exigée, Lordre maintenu- b

so u, transcendant, reconnu dans une Foi. nlitiq*^^
a donne révolutionnaire est d'avoir refusé au pouvoir p •

g^rantie absolue d'une aurori<;^i-ir.n i-ran^^Pndante. Ce n

isef

fv-iLc ue caution sommes-nous capables de supp®̂ ^̂ ' Réí̂
ices"f^ chercher de nouveaux absolus, • g^ c e s f a i s a n t a u t o r i t é 4 t i _ _ P e x e t d ' ' ; . ' t

Aiitoritr. ho>inla'.:!^-

, cevo iu t i onna i re es t d 'avo i r re fusé au pouvo i v ^a í»
d'une autorisation transcendante. gtrd'''

turVrn^"'' séculansant, de recounr à Ia ,ser =
quellp̂n ̂  absolue. Cest même ce qui ne cesse de se P̂erte e caution sommes-nous capables de Réí '̂
rences"fl "̂  cessons de chercher de nouveaux absolus, ̂
1'autoritp'̂ t?̂  autorité au nom desquelles légitimer 1 ê e*
échapne na<:̂  î î ansmission. Le domaine de 1 cÇnom est bien ̂ ûbUque est ce nom, hérité de Ia révolntî ' • ̂,le
dons chaussant les l^ste, certainesquence ne ré.nstkueLTSÍ"! "• se<'

de ses

quence ne réinŝ iû í. " vieux souliers de 1'absolu «. Or latous les reproches de l̂a orofperdue,
les griefs du désenchant « sanctuaire », on

esenchantement, sans se porter garant de

hérit̂  b̂ ^̂ 'qne. On oublic qubl a pluMeurs intciprt-d e c e n o m m é m e . f a i r e d e
Ia ̂  tentative est de sacr.diser le bavou au pt̂  [Vĵ ,T-i,rité. O.elégitimité, et comme Ia raiMm d Sacnce serait
devp Science que Ton eduque. -•
aif place de Ia religion, comme l ' aucunenieiH
tésc^T' on agirait. Or la science ne trans-
mett question de savoir ce que nou^ Vfait.s, cdRbui vaut Ia peine de Létre. - La science poiirrair-
eUe f bécrit, prouve. File est sans limites : commeU"̂ cr les limites que nous cherchons r uiú-iines, et dans
celle n'y a ait pas dans les valeiirs repu ̂ .ĵ ,gtes d uni-
Verspi ̂  ̂  ̂ tinnaissance, des universels, ou p u t cache consts-
tant ̂  ̂ '̂Seantes, nécessaires, hautes et belles, C ̂ .q̂sation dans' édur ̂ ^̂ tcer inlassablement les modes un gniinemment

iustement. Non que cela ne soi fragile, ■
sufp In question est cclle-ci : si leur ,,orenucunement de le proclamer, il s agi - . sans '

trials ^ojterpréter, comme une et les musit^'
l̂ '"ésen̂  It̂ uer avec les instruments d aujour^ ^ n t s . q . j s p o u r i ^ ^
êai;'à ̂  plus que „ous-n.ên.es, hu.nains trop paspreiive de ce qu'ds « va e p̂ ĵ̂ ĝrsel. ̂ .̂ oce

^ , Versei surplombant comme figu j^g ; aucun ^^g
^Jctérjp^ exactement Lhéritage revolution ouisupérieure ne pent nous gnj'ai V y.,iit la ̂  . deâi' ce qu'il s'agit de dire. Que le ̂ , ̂ a dtspn̂ ^̂ onte
I'autô ^̂ b̂uoi ? Et quoi d'autre que le ̂  ̂ ^̂ gure sabiĤ '̂'^^icn àT à une caution ^ respon^^^^.is U
de a question de Lautorité sous la . j^dre ?' Voulons-nous, et pouvons-nou

E . S .''9..e ̂ ŷ n-Pierre Lebrun, U„ monde sai'sj""""' —
? ....^^'"''1'^ Paric Pràe c»r,f/»mhre 1997-
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dr'7'P'f rre Lebrun, Vn monde sansjt»^"''" p.ris,i. CP Paris, Érès, septembre 1997- .Ĵ'-̂n-Louis Génard, La grannnâre de
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D é ocraf isa t io ;í t' í c r i t i q u c dh / í' ^"

responsabilité de Ia marche du monde est conticc à
ce « chacun » implique une solitude, cV-st inévirahic, cr pcuf
ecrasant, épuisant dans vr- i iv : romine pot i r I

icun » implique une solitude, c'est inévirahic,
ecrasant, épuisant dans risolement. Mais conmic
parentale, cela ne peut-il étre conduit en coinmun ?Si 1 on n'a plus Foi dans la Reference, er qn'il faille ccp̂
nn « au nom de », et des garants, cela oiivre d'atirrc Jnics
tion e la crédibilité de ce nom. Celle-ci se pose alors cn re
ven ication possible de ce qui est annonce. On ̂ ren̂

va eurs » si nous avons des principes, si nos acres Ics
en font preuve-.

• c Pest ici que I'on rencontre la culture coinmemo a ité du « en commun », et comme expérience. 'férC'"'̂ '
f 3 culture, on ne peur pas non plus sacraliser con^d e f c i r c s ' ,
Nous n'avons pourtant pas d'autre voie que celle " |,er

chp formatiott, comme quete, activite,
bien rip = 1 avenir de la promesse démocratiqnc et
consrn ^ ^e que qu'apprendre, ce soit ^
1'école communs, de ce que la formation sco_leco le ne so i t nas sen len^P, . . a ' . i n f o rma t i i ' V
c n n « t r . • q u e q u ' a p p r e n d r e , c e s o i t c o u . k - i .
1'école communs, de ce que la formation sco _^
mais soit̂  soit pas seulement accumulation d' " informa gjs-
sement imagination de la place de I'autrc,dans le' màlh°eür''

« lis siilvp'^ restent au coin des yeu'f '
« lis alliim ™nte ou les maisons leur sent ferrnées ,

pleurs ; lampe dont la clarté les
« lis sonTr? comptés, ils sont trop I ,quivalent des livres dont la clef fut perdue. »

i HaStendt'op
I^ené Char i
1983, p. ul"-" "<"nNe Gall imard, Éd- de
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.... - .Iviciin. nk-̂ ^ " culture scolaire csf la chance dc cuUivci nii raj 1. est ctnil.ee a cha ^ „-,.r ,u ccUu d t^^-^
. est incMta •• PaiitoHt^ ui du Savoir : si du inoins m>us saisissons la .-h^nKc
Mais comme pour qu. ne se présente - i?-f-rcncc. m nc scdu inoins nous saisissons Ft , réduit des

n i n c s c
pas en tenncs de Retercncc. ^ pécolc,yses techniques, inais qui s'cxposc ct .j. ^itrcntivc

- vous qui cntrc/ ici--- ■ ■ mais Icut
des emotions et des questions, des rctus UK |a

formes qui cn prcscrvcnt les P'jibres coinp'^'
gnie prante fragile d'un ■< v.vrc ensemble en IdPlu tô t qu 'cn c t>n imunauté . , ne n i i tn -
Qup d'autres, inconnues, les - -.Jies, d'entree
dan^^i fréquentatlon de tragedies ou *- •- . Cela sup"
Pose ̂  vie épique ou lynque des savoir), q^c
^ place dc « garants », de sentir (ce qui es qui
est l"*umains attendent formes d humam ^ el e
sont nles o^uvres sont formes
ten chaos. Suivre Dante q j - errant eniSt Tà la suite de Dante, Nest se trouv̂ , ̂  p,,
dV. puis trouver compagnie pour

e t t r a v e r s e r . , e q u . e s t
Nes?^"' comme ;^her et de ■.ioue symboliser - -.d «r nerdu, de recherch garaû
'̂est

tlOfi
• u a u «
M a n r , „ l

- ^ - a u r e e n t e n o u c o h u u v - - — u ^ r r h e r e t .

^ symboliser ce qui est perdu, jerk ^^?édue-
^vec des formes symboUques. u ^j^ose qu^ Je

.. ^ans dome entendre dans ce terme cr.t.q"
Han " 'ud'que », inessentielle, qu' -ppis m """P' yblii" '̂p,7"̂ h Arendt. C'Ft y déployer aux̂ sub̂ ^
tiQr, ^^<^hotomies, ce qui relie î accompbss^ jg quot"'7,; '« plus haut'es, Lns Péve. et_dieri symboUque », du sensible formes et
de S toute chance de faire )oue

^ P r e s e n t a t i o n . r a
laleaxre-̂

S o i '̂aris J ̂ °'Snages aussi, cf. Mich péninsi''̂ "'2 ^ ' / e h n , 2 0 0 2 . „' Cécile Ladiali, Tohti-bohn. '
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D ée m oc) atisation et critique cies hiérurchies

Pouvons-nous à l'école prariquer une pcdâ oíiic cies 5)o tques . Cultivar quelques compagnies presentes et a veiiir ̂
quelques-unes du passé et du prLenr ? La question dependPartie de nous, pour partie non. Mais Ia place ne se réduit p̂s a
definition d'une fonction : ce qui semble ne pas dépendre de no
n e n e n r n r - m o • _ i r / - - ^ 'ne peut nous être indifférent.



^ École républicaine vue d'aujourd hui.
Débat autour d'Antoine Piost

D'scutains: Jf.an-Baptisti; Rauzy. PiiiuriT. Raynaud
l̂résidcnCL' : FKANÇOIS jACQUET-FKANCUd-ON

per à ̂ '̂ ynaud. — Cesr un grand plaisir P"*"' . ■ pour dis-
*^Uter et c'est aussi un honneur d > disciissio^"^^
iadis Antoine Prost, avec qui )' ai deja ei ̂ ^un doute-,
datis'in/.^ plus de quinze ans. Le ?' P^ost , contribué a
^^Uirer française, un de ceiix qui ont e , à IaP''ol̂ lèmes qui sont en débat ici. ' partir de cer

^ et comme pédagogue. refleJ^'O"^ surl̂ s j-3 ̂  analyses pour ensuite proposer que surtout ̂
qu ont entretenu Ia République e Répubbq" ̂

)e ten ' qui est une tradition sur le
''^Vetiir par quelques brèves consi er< ^

^'ab ^ nommée École repub d'A; pour'̂autrp ̂  ' qu'est-ce que nous devons au péducatio") ̂ 5ce travaux d'h.sto.re ou de soc.olog. àei n^bre
<̂hoTe 7"y™e l'h.stoire, nous leur devons,«n y ;; fait d'avoir mis de 1'ordre dans da „
d-,̂;"ttoduisant, pour reprendre Ia fô  cos,nopf%onPu,p' ("«o/re un,Lselle d'un pomt de vu^ ^Ue ou un centre de perspeeti
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^ /'/(■> ;-(j n do ^ Éctt/f Í't'I'n ['Í íc" li MI r íMít" íí iMi./''"' '// I I I

qup^ iii;iintL-n;uit inoi-mcim- dctciKlrcS? a.ux th..cs co.n.Tgcnt.s o .
scolJi ni'us devour .1 M. I'rost. l-i P"'"-'""' ; î , rép»!''''-
p r o d u i . c o i K i L u r c i n c n t . 1 C L - q n c c q i '
Pourraif ' '''̂ Pa'l-'lxanismo trancais, mais pl"̂ "' " . Ui iioiivell'-
Franpp appeR-,- transaction entrc 1 anci<- prolong'-
elle-nr- •"''a'X'-- issue de la Revolution - pendant la

m ̂ '-̂ ^̂ -ail aeeontpl. pat les "■'1-" ?; e je défendra.J'-Mmllet. La thè-se un pen Pto^xatrie' perry
"'̂ tait Tout le monde salt ou devrait sav ̂  ̂ .̂i le
®aii-ch "^adicai >. puisqu'il était « pur et dut •'■ce qr,: î ntre Porléamsme et le républican ̂  pas «
%eligj que les grandes lois de .). '''-■"•j "prolongent à. f orientations de Condorcer, P „ie à
PlurLi de Gtuzot, et se situent en lait u parla Con. d'alphabetisation et de scolan̂ ^ ̂  ̂ onime1. .:;-«™on d-u";, „,„„d. „i«e «■-»;;; K«
teprenH ' "'̂ ^qué par un dualisme socî  , per y^aris J Pinversant, une formule e í,;. il est qrian j-̂ ins
'̂ P̂uKr pas modérément republicam, mmodéré... dans lequel ,ine autaic"'-^ piu-
de I ̂ quent ou invoquem Pimage ■ se tradm P
siê P^̂ ne à se reconnaitre. Cette fartei- deuv dualisme maintenu du réforn^ '̂
de complets de formatio continaif^ ■ ^ité es
r̂a2f̂ "1̂ 27n'atteignentpasvraimen̂ ^̂ ^̂ ^̂  C

tnécn et morale laíquc, m moderuisariP" les cléricaux ; et enfin q ei M je ̂



Ta b l e s r o a l i e s

Chat̂ T̂̂ ittérature françaisc qu'on enscignair, '̂ rteschoserí"̂?''' Bossuet, Ia chans,', de R.,iand... et toute
que les h"̂  ."queiles pouvaient se reeonnaitre de tout ®
conforL ' ^""ihes. Cette réalité est^eitTun Republique, mais pas «ecLa deuvi- ■'epresentation militante de eel'e"'̂ '' jjffjcil'à admettre 'i j'avancerai, qui est peut-être P pjost)'

u' m' <" 'à̂  me separe peut-être de
français ne dev "̂ '°" conduit à penser que I .ĵ gag®"''«3 réCes . "" q"'à Purt.r du moment
e s s a y e d e 1 " ' ® " m
lui-mème cchérenf̂  qu'on constitue, se substitue a patj'''
fesquels Ia position d' ''̂ Pose sur une série de gco"''®''!sans doute qu'occupe I'enseignement s j ce
n̂seignement second ° ««trai, ce qui explique P" ..-gĵ e d'■reformes. '="̂ °"daire a été par Ia suite Ia cible pf̂ d̂ g'
present et "avenir deT-"''̂®'® de três breves rematqÛypO"

pot m ̂ P̂"blicaine. II y a d'abord une>t
facilem positive ma' n'apporterai pas néces
par là o'*'^1 ''Lypoth-'^ "o pouvons pas ecafait ou c"h <=hose qu, ''écóle républicaine - si o" gvadd^ lu! ctu ' " - es?n'"'''> " « "1' Répubhq^
considétable*̂ ^ '̂ '"uinune » déjà morte avec Ia ̂ Pj-cniti"''le ̂ an"'"'°"» cônt I' Ŝ nérale, avec Ia redê  ,t
caractérise l'en!®®®®̂ eurieux de Pécole element .0lamais nous n'aseco^^'"'''^"sation et de scienti
française que „ «é aussi d'aujourd'hui. JePression qug "e le soiunies'̂ -̂ ^ d" style de Ia culture scsont mal reprágemP""® Parent H'"-o"'"d'̂ "i' Du moins est'Cf ,.̂ 0
comme parent d-éí̂ "̂" ®t on ne ~ "tais les parents d e , ,
... ̂ .̂ "tcième rtâ - peut-être jamais P^̂blicam, comme ̂n ̂̂ ê : je

ans mon je, '°"td'hui le signifíant g'®""e temps, est plus équiVl"
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des cli Parce qu'il rccouvrc dans im mcmc magma imaginairt.^̂ r̂êmement dittcrcntcs, qui vt>iu dc Ia nostulgu- c un
RérTup̂  ̂  aspects, à mes ycux positits, de l hcritam- <-

iusqu'a une orientation souvent unilatcraUnient
fait ? ̂  je ne crois pas que les republica ins reels, eeux qui
Pen ̂  français, s'v seraient vraiinent reconnus. Je sins

pour le dire francheinent, du fait que dans
ral » _ ̂ ''̂ nçais d̂ aujourd'hui, •« républicain >• s\)ppose a iH-je-
tie la\ Parait três curieux, au vu de Phistoire intellectuelie

E f
^̂ Uoqiip' remarque, c'est qu'il faudrait - et peut être
'■^^guer servir, parmi ses nombreuses utilités, à ceci, 6 u e r c e o n i ^ r i p P é c o l e d a n s

remarque, c'est qu'il taudrait - ei
'■^^guer servir, parmi ses nombreuses utilités, à ceci

française de Pécole et crise de ^
'̂̂ ĝinalifr' systèmes démocratiques. 11 y a indiscutab , •dan̂lí̂  française qui tient, d'un côté à Ia centrahte àcUcole

^galem ^^y^^^ruction de PÉtat démocratique - ou repu ' jj.
Peno-.: ^ position à beaucouo d'éeards exageree, qu

^ a n s U q u i t i e n t , d u n c o t e a i a c c w . r . . » . -
^galem ^^y^^^ruction de PÉtat démocratique - ou repu ' jj.^ position à beaucoup d'égards exagéree, qu

secondaire. Mais il y a en même ̂ ^̂ ^̂ ĵ̂ ocratiques
^^ntem qu'on retrouve dans tous les system ĵ ^ocratiqueSy

Dac p^rains, et je dis bien dans tous les capitalistes »•
^omrn systèmes « ultra ucoup de prestige
chey «. ^ savez il y a un texte qui a d'Hanna
Areníí̂ ®̂ les gens qui réfléchissent sur 1 ecdê ^ peu dis-
Cu .̂i 7 ̂ rir Ia crise de Péducation, qui après tout, ne par e
Pac j ̂  beaucoup d'égards. Or ce t̂ é̂rique des ̂ rmees cm«le Ia France en 2003 : ü effort si vous voulez etre
quante. Alors rénublicains, encore u . t ,
^̂ m̂opolites ! pas súr de me reeonnaitre dans le

Prost. - ■ftií̂ endosser— oavnaud sur l'idée que ia
sonnage avec son t une t ransac t ion en t re

IH« n assez d oeovre s effet, il y a d'abord une évolu-« ' Republique et «i primlir; s'L mise en place avec' ancienne et ̂ ole- I-Jf" a apporté sa pierre. Falloux, tant
tion séculaire de ' palloux y
O u i z o t , m a i s m ® 4 3 7



T a b l e s r o n d c s
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décrié, a oblige routes les communes de plus dc SOO est
avoir une école de filies ; il ne faut pas \\nibUer. La ■■
evidente, et \a creation répubiicaine ne s'est pas iaite 'a:
dans une \arge mesure, c'est une mise en ordre de ce i^tii
avant. Ensuite, ce n'est certainement pas une école de la pr"'
sociale. EUe va avoir des effets de promotion sociaie, ' , |j
limités. Fondamentalement, Philippe Raynaud a eu raison
dire, Jules Ferry est un républicain modéré (pas modérément
blicain), qui n'envisage pas de bouleverser les structures
societe par P.nterméd.a.re de la réforme de Pécole. Du
socialement. Car il y a un point sur lequel il n'est pas nioder
republicam, ni republicam modéré, c'est la laicité - ' pie,
pas aussi tranchant que Paul Bert. Ferry accepta.t par -
Pécole cT' r" T"'" fasse le caKch'S^ pmierient HH -r''" Provocations ; il faisaittes plmportent et'''' finalement les .dées po .

I'icoi, f°piwkTi'„°° ,"'Sc °i" "1',"'""=. "I""
la pmfondeur que brsque P"® PP t̂̂ fcácePl'
ment, les officiers de réservp f ^ comparer, tres
témoignages des officiers anglais de 1914.
ques : vous trouvez d'adrniraKl public schools bn
Sassoon ou d'Owen. Ces a de guerre comnie ce
schools à la fin du xix*^ siècle formés dans les gs
latins, des vers latins. En ^ontinuait à faire des tn^
public schools, il n'y avait faisait plus. Da^s
sciences, à la différence de ce n ■ pratiquement
cains... Comparez par exernnle^ o lycées
d ' a r c h é o l o g i e à O x f o r d o u à v a e t r e
au Collège de France. News autr Pezard, qui va acce^ ^ ^uquois^ de Pézard, ''
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marquable documcm so \̂o\ovuqv\c. Vc/-nd ̂ .̂ .̂\\cvaU
\cuv .tvgot.... t\ i.tu - -n

socioi p •■ obscrv.ttum p.irticip.tmc ̂  t ct Yhi.ioirc,
deu^bt̂  trst tammncc au Uccc par rinuiKUKin>n »-tmdes sciences; et P.tb.tndon du d.sC.ni.s l.UU^tin et des vers latins. .nihlf-r-iE
cgj.. '^"'^^dernisation va donncr a la l-raiKc. nu ^ crise
tie JtisqvEau inomeiu oil die va st s»- Y.-nseiunenient
Secona scK-rose. La nuse en question ae j.,ns
U é t r n a u n u m d e l a t a i l l i t e t i e s e a t i c r e s
qui , bc/u/fc', de Marc Hloch. U >' bit Ma'e .p^sulnmcnr
Pas vraie culture et de bons eleves qui uc ; on afS ̂'»bvés. Les officiers qui bra.ent avec Uuà Hitler mais on iLa pas lu ■̂ '̂ '''̂ -̂,,lture des elites
ftanr ""/'fétait dans toutes les lihrairies. Sm ,,̂ ,.,,,.7, U
Plan a'"'; l̂ loch est feroee. .Mais il n y ,̂ 44 à Alger py
iiriç ̂  '''̂ forme de Penseignenient redige e>i ■ défaire tt •
^ pmmission que présidait M. Durn-. .K detaiHancy
cjf 'Pont été ce qu'elles out ere d''• j Ceux eiui
Vair^"' "" trahison des classes eigne.nent sont atdire issus des sommets de "otre principale ra'so'J
de ̂  ''""t la lâcheté a été la plus éclataiire-jŷ  ̂ l̂eurSituation nnriidoxale : une cuLu a son ^
c e n x 1 i s s u s d e s s o m m e i s , l . , p r i i i « . « r - - ,
de ^ lâcheté a été la plus yaleuc q^^^
ptoF^^^ ^b^^ation paradoxale : une cu uivraiment ni à rintelligence de - j bcbouc

condamnation extrenyement
e'̂ ^̂ dication d̂ me culture popuHu'e, d m quture moderne. 11 me senible qu d V * philipP^® ^'S assez en évidence. ^ que
u ^st-ce que notre réterence L.^-i-iiranre • J ^nsons ^Est-ce que notre réterence aotc ? que
j^^yuaud, est plus équivoque j.^^sroire-. pb'^bord uous en surestimon savaî n nionient, , ĵ.ation

^ a v a i e n t P o r t h o g r a p h e , , o n l a
Ĵ ĝitte Dancei out montrê f, ̂  . En 1789âire a été capable de ̂  pénon'̂ ^
^̂ ulenient puisse formo e



I li hi t's rmi iii'<
h Lcolc r c mi h! i L li! n c I'ln' 'i "

a u ^ n ' ^ i . ' u d . s d r o . t s
toi're '' ̂ '"i-'ration I L'c-iisfiniiuiiicnt df riiisron'C crai |
base sm'T ' d"«udes..., et Paiialvsc de M'"'-" |,ervel
rapoehL l" retrouvdes à Ariiicns. Cc inarin. Jecet
inspccteur '-■'"''■'■•'•■tuii-- par Mine Maiiesse siir la „iieâ
â dan ?e '«"4, IH7,5 e,u<.n ne la savait .1 dc
I'ecole répLibn^^'^ surcsrimarion àc cet 0en'était ̂ ri 4"'.n'étnit pas auss. cfficaee qa'on le p,saussi pacifiée^NoP"""':''' P''"P'''-' ' '■' Je nos
^ a l g i e s e t d e n o s i n n - A s

dans le déhir presentes, et ceci nV^st ■ qu'^'^cesse de regarder l" scolaire. Done je propose ̂
posée, c'est iVr i ''epublicaine... La question q^"
seraitde dire ; il ̂  ̂ ÇP b̂licaine viie cPauiourd'hui -■quelle école, nouq 'mourner ie dos, et essayer de ̂ nifou de Fester fidèle '̂ «"lons faire. Píiitôt qii'essayer de
Mais voila, I'histoire ̂  ̂ épublicaine, c'ctait três bien e

Jcan-Baptiste Ra,,,̂ ^ P̂ ssée. Et la suite, c'est nous..- , qU^
pens ^ P Pros; ^ commencer par reagir a J.
livres d " ^ à faif suis... à moitié d ac [gsnous t" commè ̂  ''̂ S '̂-der en arrière, ̂  jrd ' o r q u e b i e n e n t e n ^
qoe je vais^ '̂̂ '̂  ̂  riéanm -̂ "otre tendance à rêveiqui ont été pen^^*" ^ reprendrc, et
Lorsque Laure ^tablis n concepts fonda
d'education no!̂ ^ Ĵ f̂ro pères fondateurs de .. jqpe- et effectiv;i;;ent écrit siir la P^lí^co'^
pouvait être présen. d'a^ "^"«rer que le débat suries termes d'un déba^r d |'^° vous sur ce po'" j^iiS
tions antirépublicainL'p'® des post'I 8̂ ""al à \'époqf' s\'
que, lorsqu'on ' ' ""Us l>„. ""epublicaines et des I
tions antirépublicaines'p'® PoTitín Sénéral à l'éP°lf'
que, lorsqu'on s'interm I'avn republicaines et d^^
matière de politique d'Ã^ ̂ es fonH^ P^ur insister sur p^ ^ d e n o t r e t r a d i n o H

qu'on appelle « l'er:o
440

l̂u'on devrait, en rnison de ̂ et
ônstî  ̂ '̂ '̂ P̂ ètement la notion. J
I "̂ He aujourd'hui un objectit po lO ■ [̂  dans ecPl̂ f progres en matière de nous ont ete
'̂ripQ.- '̂ ealiste que ies objectits roétap j. ^g l̂, et su

''̂ Paisŝ "̂ ̂ "̂'rniser les écarts de carrière j nioŷ rine ̂  [rdes talents, y compns dans la P/jf.̂nstitne un de
qui e contenir dans des limites decentes,

On devan t nous . c« ion ^ t a len t
elle.̂ ,"'"'iectera évidemment que C'est toutâirf'7.̂ '"achée de déterminat.on Pf̂ l/dô cP̂ f,'■^gesr se donner un objectit fpiusinod^j "nolifl^f^airII s'agit d'un object, ̂ ffets de ̂  ,,
des ' d un objectif par rapport ct sut^''f̂ 'Utes sont clairement mesurables,

4 4 1
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'^ qui pcLiL ctiL- pouiMiivi L-ii I
^'^•nseii;,u-mcnt, .uurcniuii dit s.m. rcriK'tra-

|-omp!etaiicnt la d. cc qui est enseiqne. i out ĵ i' qui sc democratise sl- troiive en eííel sur unc ̂  élè '̂""
ppe ee « adaptatiomiiste t)n met les savoirs au niveau ^

eleves an niveau des savoirs. H ^ ,ni't

'̂-tu/e íi-|Mí d Í 11 iM ?; 1 . a e .i ..-a-.'iii./ /i u

d'tin objectif
c o n t e n u s d '

n ^ I , . . I ■ !■ . . . r t \ ' ' . . r e i n '

. - « - . . . x , v . , a L i « , c s e t r o u v e e n e l t e l m u h - ,
ppe ee .. adaptatiomiiste •■. t)n niei les savoirs au niveau e ̂au lieu de titer les eleves at, niveau des savoirs. II sMfdr | .'eSt

delréT veonoime. l.e eholN po.Te P'" ̂ ..vie'"egre d adaptation qti'on clierehe a favoriser lorsr|i. on ■ „,i
estóte al''"'"'" ''̂ '̂ onse une adaptation / e»'c s p e i e a l o r s c i u e c e - M i t ' , . . , . . . . . . n l i t e * . 1 1 1 ^ ,

egre d adaptation qu'on cherche a Favoriser lorsqiP<̂>̂  ̂  of
estóte aliP''"'" ''^'^onse une adaptati<>nde la tn'̂ '' "" '""-''dii du eóré de la einalire |||eiife
^ocialisP'ri"'"" largeuient eoir,pense par fie
Polidque'Tus rm bicn on s-engage '1'école ue cont d'adaptation faible parce qn J.̂ nieP"la qualité cultP m'' réellciuent d la socialisation des entanto 1 ̂ ,̂,5nn tenant de cert ' «-"apable de traiisinettf • J

voudrais !système éducatif " '̂■U' point faire remarque'
"atui-eUe,celirl- "̂ ^■"'"v̂ tent laissé à sa pente d'ad'PProportion d-enfanr? ̂  f"is de Ia déniographie seo ̂ _ JeS

qui prévaUs!"P''' OU issLis de familiesdan r ̂ ans Pindnstrie du livre scoiaite- Ĵ |̂,,itf^dtuts d. f, /""'f erciaux, de.s rom-enfions qtn P'',

. - - - w o i ^ u i D r e v c ! , i í » i > u s ü e r a i i i u n - ^ a n u '

dan r '"gement'!'" I'ndustrie du livre scoiaite- J |,,itSdi q de 'i" conceptions qf P'^
d'adanf°" ' '̂ °"de de /'m toutes les institutions fjoUexplin'uT'r "«nreUe e Télérâ .a. etc. Cette sî %l|eSrp. n -"«s«;-«:r "■'»"" -i»vent inconcLnr"' ̂  ̂ v̂oirt de Ia crise dont nous "̂
principe selon len '̂ "̂ 'dons dr̂ j'cfortement subiect' pesavoirs transinis e devrait '''̂ Icrents acteiirs du sys Je'
coinmençant: qne V""' ̂  fait eoh '■= npécconstitue un impératif^^P^ " à ti?"' é&^K
respecter. On pent i une egaux, caniere^ ^ Jíégaux, carnètes scolaire?' ^es t"el?ljaleif

^Sales » ,3 . : le príncipe ^ jp \'^°̂'f guider nmre recherche d̂

m e n t e .

néces .̂̂ ''̂  ''Ur ce point piuioi opciiniste. H u t-^oir décl cffet de se prendre pour .Madame Soleil pour pou-
vien?"' I'lsque que Ia notion de nierite v.i rlans les aiinees
mote?" '/dcvenir à h, mode ehe/ nous. II sutfil dhitiliser un de
nio/̂ í '"vcherche qui penneftent de nouver les occurreiiLes
i,n grandes revues savantes ainérieaines. Lorsqii ou

^'^glaisel'^ ■' » tvn i'ecrivant selon Ia graputPeut ''aide d'un de ces outils. Ia machine repond qu elle nc
a li classer un si grand nombre de répou^vh.

' '^^íTiení^ arrive en general cbez nous i
Soil- 1 avec quelques années de dccalage

'able n ''c 1'anti-ame-ricanisme ambiant -, il estlUpt.: "'' dcitis aurons nons aiissi notre debar rentmv ^

bl
9ue

n ' ^ ' ^ g r e U e r a n t i - a m é r i c a n i s m e a m n i a i u ■■ c e t r e

jct s I ^cnetisemem, il me seinbli ni | insini-' n o t i o n . i r ^ i í ^ i t i e i i r . C a u i ^ t i c , T , f í r i r e n e. . . c r I l i b ' I ^ v i u b l t l u I i n s i r n -
ru'̂  ̂  notion toiite son épaisseur. *-a)UijU ̂  mérire ne

S'apnii "''^Sure ct non conune un fanion le sens d'unepas seulement aux éUtes, d Pj"í̂ ,„nUÍon, y compns
dano , de Pofíre d'éducanon éducarif.parties moyennes et ba--- d'nccord a vec vous.^ t̂oinc Prost — Je ne suis .,vec P.dée qu d ̂ aut que

qUe ."^'"es scolaires so impHq"® seconde, qui est
despir -"" »f«"r mint? oi peut Paccepter. II est""e téh2totTon d- 'M?ry"a r."e vérité robuste qu'il est bon de
^̂ rtain, de toute faÇ*̂ '̂
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Dour \l t-̂ nip|(íyé rransiris ciiiciu pour les légun^s,
n^cn ré í l ex i venK-n r. On
Done comme on cul t ive un jar t l in on
pas d'acn"̂  mesure ou ce sont les éièves qui se culrivenr, i " j_pas d acquisition scoinir. ..... „ . . . m.v...c nui trav^^'
D n n r r i . I c o m n i e o n c u l t i v e u
pas d'acn"̂  a inesure ou ce sont les élèves qui se cultivent, li " ̂  j_lent il v' '-"''"I- II y ̂ 1-^ ̂ 1--'-'̂  .̂ 1^" 'T't
coup et n " '̂ '■availlcnt moins ; il v en a qui travaillcnfsissent ben ̂  >' en a qui travaillent pen et qui r
/« étKdes des lycéZT''' ''"' '
d'affirn̂ atbns et prff' Hen entre ce premier ̂ ,ne
adaptation m' ■ 'cmation suivante qui est : « Cela snpp ^i"» EL e 7:* *•«— * D'"'»"*.-
tion qui est tin ' vous entendre parler d une dn
Je ne vois nâ  '"̂ Salisation, une différenciation des P''"̂ '̂\' fjqiiC
débouche su r v^don té éga i i t a i r e e t p^n
entend par adanr? ̂ '̂ daptation. Tout depend de ce
Posez ce problèmV '̂̂  1 curieux de voir commcu ̂on detx"rnV,''7'^"°" ^ ^ire •
nies que vous av/=-, m- votre pensee ; ce ne sont pa
parle d'adaptation sais. Mais il est clair de
Pelastique. Si vous tend̂  d'adaptation, c'est le pri> \etendez pas suffisammp ''élastique, il casse, et si vo
eleves progressent il fT' lancez pas la pierre. Pour . jii
'^I'Op, ni tron p. trouver le nivenn Hp tension Opt'^ ' ^^n'u

elastique. Si vous tend f adaptation, c'est le pri> \etendez pas suffisamme ''elastique, il casse, et si voeleves progressent il fT' 'ancez pas la pierre. Pour ̂  j . jiini trop peu. È,' le niveau de tension opt'U'''est déjà s'adapter ' Fo'n̂ '̂  ̂  U'veau de tension optimal,

rm ^ pour ^''-^Huation de ses exigences aP ' ,0-
psvcii H'escalier ̂  niveau mais pour I®", ̂ jJeSLoj'°®°'̂ 'ologiques faiL '' P°P«ont franchir. Toutes les «si I'on op n'est montrent que les ele ji-a oute ' '̂ '̂ 'geant T̂ ânt, et qu'.ls ne progressist^ la diffienlr"̂  '̂ ouver le pomt d'equil.̂ j, j

^ point d'équiiibre est plus di
4 4 4

Í I'/t ÍÍ/'/; i h'M: I c.'ii' i/',i/(/ 0 ÍÍ i'l/ ;

en raiMHi 1 . inPeut êtrc tro ^ ocici ogcnciic ties cl.isscs, p.ircc «.pic cc «.pii
ur cert.iins peiii ausM ctrc insiiftisannnciuf Oblèiin. pu" \ ̂  '̂ titles, cc upn obhgc Ic s\stcnic scol.iirc .1 gcrcr cc

Permets d "min ers, ct il v cn a loiitc line panoplic. Jc
f̂ "de coninuV'̂ ''̂ '̂ '
^eiiient ^ti ap pour la rcionnc dc Tcnsci-il ipy "" ■ ̂  - est «.uru-iix, dit Rihot, dans notrc cnscipnc-

'̂̂ 'quoi 1-)̂ . noiii- A d ctiKlcs... c "est ilcj.i Pitlcc «.111 tutorat.'c dessin n grouper les clcvcs dc iaqon spccialiscc,
dirv*^ ^ dcTi I'Tl'. demande plus loin
iclée'̂  '-ugrand .tf ouj-ics dc ni\ cau. Si j'ctais mcchaiu, jc

^taient dm iincntc ; il a mis au gout du jour des
nécel̂ '"^^ de uéi-Jr ^ Kibot dc 1002. II v a done des

n II- pm'vlc\ cs qui nc passcnt pas
d ' e n ^ U > a n d o d c H l . c r c s .
Qtieilp '̂̂ '"'*̂ ''cnt, oi/.'*̂ 1 ' -adaptation des contcnus

vcur-f/*''''. ^' dii L\)ntcun Jc U culture.
Plf inontC u *' grand dcbat qui suit la

î Uel '̂ tge^ C!̂ t cntrc les humanirés on bien une cul-de 1̂  dans len "qdc comprendrc Ic monde dans^ c u l t u r e q u i p e r m e t r e d ' a g i r s i i r
^ P r o j I ' o n e c u l t u r e m o d e r n e e t i m e
p ' j ' e x e m p l e s . . . S i j e p r e n d s- i( I'^ Un " y lis : « La culture veritable est celle
f-̂ ^̂ iou dit celle qui console dLivoir manque sa vie. »

coiisij' ̂  ' P'̂ 'tirsuit : « D'ailleurs si la culture est ime'̂dcauicîn/̂ '̂ '̂  ' Ĵotidote nécessaire aux dangers de la civi-t̂ à ses tentations matérialistes, si elle doit
t p r f » . l e ^ c o i i v r i r , d a n s I n P - i n - r l . , - » c 1 . i ; . -Cst ^'Ans la poésie et dans Part, dans la lit-^ i ■ sources indispensables, une autre cul-

prend son élan dans Pactivité
doî  "̂ ^̂ 'ité Oe ̂ 'Í5^ dépasse, s'organise pour retrouver^ de de ^rioses leurs applications, les problèmes de

^^dtiir^ I » La plus forte contestation qu'il y aitaue, c'est, au lendemain de la Seconde Guerre



TnbIc:> rofidci^

mondiale, dans ies moiivements d-c-diication populairc tpd"" 'i'trouve. Prenez le manifeste de Pen,pic ct c„lt,„c. II v la unc opposi
tion entre la culture scolaire et la rniie culture. Kt la culture scolturî
est accusee d'etre une culture c|u, met à patt, qu. distingue, alors
que la vraie culture est une culture qui ras.semble, et qui est une eul-
Z r Z " " " " ' " " - i l V 1 ^ l i >n u ° ™ s f o e ' ' n "
certaine manr appdez raciaptarii)n. ^
menta évolu/*̂ '̂ '̂ '■land vous regardez commcnr notrcs e s e n t m o d i f i é T T n ^ r e ' X "
place faite anv ̂  ■ concerne le írançais par exenip' 'supérieute à ce qu'eUe éTaiÍií '''''fa i te aux sciences éX ^ f""" ' i a i tioi: « C'est dommageXu'Xn'v "
terminale. » Mais il ^r^ J ^ science sociale qusociale en classe de seconX'X i""" ^ui
continue sous un nm-r ' ^ quand inême une section " ^

n o m . B r e f . , . 4 t a i r e s -
/ 1 ^ . , . , . , ^ i i l U l I l C L i n e 3 1 - v - i -

Ce que je pense hp adaptations se sont faitcS-
làje vous retrouve c'est que ces adaptations,trôlée ». Elles ne se'soni- manicre naturclle et ui
t forcée, et ca a erp r̂ i ̂ '̂tes de manière totalement ̂  .s e ç n n t . 7 m a n i c r e n a r u i c u c .et forcée, et ca a été nh de manière totalement déli ̂

tés qu'il rencontrait Pp T- ̂ ^̂ P̂ ation du système aux àd .j
saluer ce colioque * s'il sômes-nous responsa hies, et tauf'̂ ^
culture scolaire, on anr davantage de colloques sut
sur Ies adaptations nécpQç eu une réflexion plus >
une culture vivante. Et ̂ our que cette culture scolait̂ ^
culture scolaire et des ̂ ous, vous posez le problème dede niveau d'exigence qu'on
pose ce problème en term/n®""'"''̂  ̂ "'on diminue ; et moieulturels qu'il est impor X/h ^ '« e -
lament, Psychologiq̂XX ̂ ""̂mettte pour armer uitelleett̂dans lequel .Is vontXvre S'obalentent les jeunes at. niond̂
riste, ni meilleur ni pirg que l'""' "" ni plus gai "■ P'tenaent: quelle differencê "r sera difféXnt. Alors |P̂

ee, et qu'est-ce qu'
qu'on en tire comme co

446

: i J . i• • • • • . , Í

XXiX^^'^SiiX;; ■'dc ,cq.„dci .u-Sliaiid iX "''lid. r. ,
uX'X ''"i'T 7" "' I'- le Mile' I ' . . - i , ' ' — I . 1 . i „

"^""^^^■qu' r '■'^'""■•"iic tn.p „ P-'^ '^'Ic

IÍíSXXXM-"--
d í . L M t l e C e . ^ l i e s

t?;! « P o X - ^ ^ - s p c i i s | 7 ' d - p n i o n
clc^'^'^^'-* de l, i' ountiiuiiie \' ''-'Ppe p.n le souci'■-'^iX'"' d-At'X" dui X, in "X d'.ulients

d'aJplus X ''-'I' sC,,. n f̂ '̂ linKiue su,- le' ' encete, m.iis
'V>ois X'Ptis a que Ies , P'̂ Aionnnes scol.t,.- íe'l-■^ftap rx"-leexxxxxx;.—- l a - l e I d e s i X X ^ ' d t n p n i r d - h mNn^uq "laintiX '7'" 'n't que P'<',iArniinnesS S V - ' " d i i n X X n X " " " - l i t d
N e J l a a a t t a c h e t T u p p o

'I-™-'» 1.
4 4 7 ^
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malhenr^^^i^u ^ J'aiijourerinii, t-'f ^m eu, dHcrm.on. dcv.na.-.n ccux d̂ nu- codícusc chuno'
' a n l ^ c h < , s c - s - l a ; i c v " ' ^
parable à l''"' i'"!j'"''" ' '-''•"'l"i'i ri'liui, cr qui Ia rcndrair cfaille revenir"' cellelV" ''
d'aic!!̂ ;̂;']',̂  auss. clc v.nis ct ob i;̂^oup plus diffir-il A ̂  lorsquc vous dites qn •'
tout en écartant IMHavec des classes jJà
formules sédni^a filieres. Or, i| me sembie qut-^ Je
"iveau, il y aura ptaricables comme les do<i

^ollège unique" que'ne" "" "Tu í̂ la"l^out cela... de i'é ne veut évoquer, et du
même d'ailleur'; i téforme, échec que vous ' j^is«OM à 1'heure (̂ '̂̂ "ablemeni analyse dans le livre doiir je P' ̂
telles que les avaien';" ̂ 'videminent inrolérahle dans les 1̂ ,5
reformes des années Capelle ct les gens qui '. jje.
quantifié à l-avance d '^'"ait le côté définirif, hg<^'
d'fferenciation interne '̂ ais le fair qu'on ait une cei '1"'°" aurait à y S' vols pas pour mrt pn-'t

o u r p r e n d r e l ^ r ^ ^ ' \ \ e

dTnJ' plura?'''' petit-être choquer certam^ ,
qui "l"' marche bea " États-Unis. Les Etats-Umdire JueT T P'us se^i^iI'imagi""" .^s
l^'^hTch,:! frança-r: T sociale. H vamente ans Simo^ niarclient niieiix ^js'̂-■riveT à uu'n ̂ «maperI objectif de la France dePorois que nous marrl '"^tard siir les États-f^^ '
revanche fraon^ ^ arriver qoe là-bas ! n
euseignement suií?^ que P^"'cation. Or, iJs le massifi gèrent assez biei
tout le monde un combinée avec la divefaire des clair qu^à peU ^

é t u d e s c c i a i r q u a p -
tiperieures, même en
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f- f-cu/,- ,,■; ,;
■i -i :i ' i' i( } J ' I u :

T"" niveau tr-- i
s''/"Pf'rieuu". Tr;T|;''' """ "'■ ''■' ciucl n' mnrc 11 invcrsnc d-p,.,, du Minnc
beauc"' ""f'ticiir d'un c!)l'u''."i mure di-s gnuijHs dc
Plaicle"'' "̂ i'"̂  '"nssit ci dc iV" 'F'"'"''-' ' ̂  'r'-'l quclqnc chose dc

Po^f"-, p„u,- pills uisiuutionn.ilisc. jc nc
. . , d . , n s . „ , . „ s , . n c r o . s

■^^tite n ^^misihl,. , . ' -'lu ccs qucsnous,
" " d o n ' d , " f m r c u n c ' c r ' n d c
c'''°"PeutT''''"'̂ -"''''̂ r-quulTr P'̂ ''"̂ "Pliic politique dc la
[v̂  ̂ ^̂ '̂ iduŝ  'iicritc, car stni "̂ '■''-■P'-"'i'-luinmciu dc louicS>ni,,',; ;''■ vf j'5""s"s.
q«u' 'l'»s „ ;:'P SIR-, ,„R, ,,„p,,' " ' - -IR IR.I.
O S , ^ t ^ O s e o , , a c o n . l . r i ' s - ' ^ n u i i c c , c n a c u id«î P«rt? 7'̂ l̂ '̂ ^"dcbac7; t'.' -K.nnc. cs

d p '■ ' ó f i u n p r o f ' ! i
^ d 0 a d c s c p a s s e r

< T 7"' P"'>vons pas d Ir. travail dc scs
';f du fruit dc Í , t ' "",i éa.'®s eyr '̂ Ur réco n. nicr que les cfiorrs des>ca >nt leui 'mir trav

'duui ''̂ trên, " '■^̂ ■«nipensc dans 1 "' '"'''̂  ''7'
^hiim7 "" passc'l7::;:':7.7''"'7"^Pa

d
he
h

'3s ^7pe Je i'li "'" de cetre norion-là3n;>is ,e 7>'"nt,d J • '̂.̂ P̂lmateinent acceptee...
I'af >ènil7'! ^Hi'.l faur"b„'7,"'' I'ncceprez
' s j e p — ( ) i ' ' J ' i * . V - . . .' I'a- >ènie7'' ^Hi'ii faut"!;''"-"'" I'ncceprez

%s7^bi '^otis von. 7'■^■''-"^'"""nire qiie ie
J f i / p ^ i u ç l e
tè^W^^bi vous --- 'vuciiunnaire que lefL'̂ burdi J bn CHivenez peut-ètre que dans Les
> " " ■ ■' C '̂ bcra7'"'-s. II du

leT"' P®--" qu'il ■ 1 ■ ' t"" vrai-"■'te " loll pa„ élève est cd scolairement les talents^^btre oü ,, -K., q,, n'est pas scolaire et Bour-
de la ̂ fPresentant d'une ntorale du8 nee. Eh bien moi firai encore plus
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peu dÍ '''•* !?™ce, du nu„ns dc iddc. dc rnlc-nt : on nerélíẐ r̂ d" "'"̂ idérer avcc davnntag. d'ad.n.ranon ceux c,u.
m e n t i l a p r ^ ' l n " T iU t s v T " • " K
troiiveaiip que les élèvcs sdrieiix ! Pour rout dire. I
morale an' ̂ '̂ ons depuis trentc ans dans un regime de ceiisur

eant ^ peu près .nrpossdrlc:,.
m'autonsf' ■- sa.s pas dans quelle nresure vou^
porte sur h on autre aspect de I'lieritage republieaiu. dvaleurs " 1. problem, do la divorsPO dr'•>""i.i dSA" ""'r • * ■ f- nria od .» y'Anciens cW i' ''autorité des Modemes. L'aurorire d
Wliquée n. ' voilà la regie, elle doir er^
contraire par i^H des Modernes <
autorité interne comprehension de ia regie, c
1'autorité des \A Anciens va du supérieur à Pinl'ei'i
L'autorité des An^" s exerce entre des égaux et i;
I'autorité des MoHp"̂  ""eclame des précédents et devaut non parce r-éclame du préférable et d'un ordre
" o u s d i t e n c o r e • I ' ' s o u h a i t c -sur une autorité inrp̂ ^̂ *̂ ""̂ !! érablissements, doit se fon ̂
Changé, ceux qui préttd Modernes parce que la jeupess
savent rien des adr»Uo contraire sont conservateuts,
. Mors je voudraistiret"'""'"'^'''"'' estinterne ou externe cert^ i"emarque suivante. L'autoritc
ên exercée. Je reVrendsV̂ ''̂  ou bien signî eemedievaux entre \'actits sia distinction que faisaicnt dejaeulement signifiée lorsquV̂ ''̂ '" ct lWi«s exerctUis. L'autorire e

peur^i^"'^^ signes n.r ^ dans un règlement
lorsau'Tl̂  *iu'elle est me gcnéral ceux de I'aurorite -
s e n t p a s p ^ ^ ' ^ r u i t c o n t r a i r e
leur systèm '̂ rsque ce ? ̂ ^u'oirs, lorsque les élèves

^̂ ŷances etc"'p a un prix d^n^• qui caractérise le débat s
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^ Ecolc rcfiublicaiiic vuc d'nujourd'hui

I'h' '
inière*̂ '̂ 'P̂ d'̂ lieains sur ce point, c'est qu'on a insiste sur la pre-
Pfobp-'̂ (autorire externe/autorirc interne), alors que le
de les cnseignants eraient controntes relevait plutòt
^̂ ercéê '̂ 0"'̂ '̂ ' ' d'une autorité signifiée à une autoritéPlutót̂ ' ' caractérise cerre fois rautorité des Modernes,
coup ̂  est que les conditions dc son exercice sont beau-
■̂ loderne'̂  '̂ '̂ ""'di'es. Pour que rautorité s'exerce dans sa formeces de cer̂ ' ̂  faur une forte convergence entre les croyan-
'̂ ^̂ elle t-̂ q] exerce Pautorité, et de celiii 011 celle sur
^̂ nes, |-'(j ̂  ̂  ̂ 'xerce. 11 faut un certain nombre de valenrs com-
^̂ées. Qj, ̂ '̂̂ ĉnt inrériorisées, et qui sont finaleinent assez sophisti-î aiité de convergence des crovances consritue lIh }}iienx Ia

dans la situa-

don(-̂ /̂ '̂ ' diitiale si ce n'est sous la forme d'line connivence
p'-̂ ^ 'î cines échappenr largenienr à Pécolc. Otre situa-
lJ'"atiop partie Pecliec de certaines reformes dont I ins-
et P'̂ '"̂ lité liaissable : il y a une incomparibilité entre
q̂ jv.'̂ "'iidèle '"ceÜe à laquelle Pécole est désormais confrontée
^0 '̂ recher ^ ofíiciellement privilégié. je crois

A auç aussi une niédiété ; et en tout cas, je voulais

qui * pcux réagir sur les deux points. Rapide-
^hose filières, je répondrai á Ph. Raynaud que

âiçĵ  ̂ ĉréep a différente de supprimer les filières qui existent,
r ^ n t é W . è , - ,i i e r e s

ivez aux Etats-Unis). Alors, c'est une vraie

qu'Q̂ "̂ ̂upprime ou si on ne supprime pas ces filiè-^ surT réfléchi dans les années soixante
Pai-ce q Je [̂ ai d'ailleurs écrit en faisant mon

falsais parrie de ceiix qui voulaieiitQui ne s'esr jamais rrompé me jette Ia pre-
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m&e Pierre ! Mais s. vcus reco„sr,tue. des hl.crcs c|U, nVxisreJ
par c L I'-'i"' fonct.onne.nent sera .nsP" ^de reléeuer"! P"'""'*'-''' a leiir constirmion. Ht eoinme celle-'-' ̂
s" »... Et d'ailleu'^^'^'' u'"itua-
tion cVçr caracréristiqut-' 'J'-' ' ,- g^e
des fílières à co""!' d'aecorcl pour quCe qui man f " d'eux cnseiqne clans les bo<

quj, mamfestement, n'est pas possible. ̂  ,,o„d
"̂ ycle Et ípV̂  P̂ p̂ose pas qiPon supprime les filicrcs ̂
«̂ntpStLem̂ "̂'̂  'I"'-' '« États-Un.s iuxqueis vous voustué de filières F^' ^ school sans des

""iver.sités amér;,-!'"" avec vous su ,- le iair g, Er
honnêtement ■ vision consternante dansse faitsur '"quiet pour ma discipline, 1 ^ct in'^*'
"■ment supéneu^-""^ de 14 en langue et
qualité. Fermons ^ français... Er en qua"

J'^-ponr'^^^P^-Aese. ^ „ari-"^^dque : vous nF" Paiitorité pen^^ ^"ftains du rnoins^m" i'"' du prestige. Les e j-,-
""■■•Et encore P'-"-" ̂ ue je sens un v.e"> "ont reférence à ma no exemple, parce que daiis js,pe-

en réalité on oi '"''titurionnelle et pas à mon '
futorité est une am "/°"Í°"rs que dans le systènae feS'

drĴ ' qu'ii .°"te ̂ 'institution. Et le problème d
un ran̂  ""ode dà ̂  Professeurs vivent leur t"PP « c
"""ntact̂ !" '"Î 'P̂ tsonndT''̂  Pédagogique, sur le m"
question qüe P; eux et moi, c'est une <]
m a r c h e r ' q u ' i n s t i t u t i o n e c P'̂asie prefect'' Peuven t pas avo i r l eS

à tek ̂  telle L̂ ^̂ ^̂ t̂iaires d'une institution̂  ̂  tel̂èves. Et7eí'̂^ ̂nseigner telle matierejĵ^ ̂
parce que Tinstitution les convo

f c li b! u d i n c :• uc d .m j o u ni ' h ii i

■̂ans certains*̂"̂  MudU ont cn cttci lIcs deves ei qu'ils om.
diniensl"'̂ '' P'-nsir ei daiis d'aiitres la Llithculte d'eiiseigncr.

'̂ '̂tiplètenient "̂ ''̂ "̂ "'̂ '"n'U-lIe de Ia íonciion pédagogique est^̂ tte grande enr- P t̂ Ia culture, et iidiis essayons dc vivre
'̂ n libérale Ĉ . *! l<licimienne coinme une sorte dc protcs-
"̂ ^̂ ssion libéi-ii P̂ '̂ îhle. 1. eiiseigneinent, cc ii'cst pas une^^"''Ppe R-iy '"^titution.
n̂toiiic Priisr'̂ "̂"'',̂  ■'̂ " P-n raitement d'accord.

dites "''EP"" Euynaud l'T' -
''"Oiii '"'istoire d ' f 1 "viireux de cc que vous nousa en t-i*!7 i ' ■I'-' eonmicntcrai simplcnicnt un pcu
évidç̂ *̂ ^ '̂ e PHuroí-,- *í '"ornuilc qu'on a, jc crois, invontcc
f^a r t i r ' ' " ' ' " ' t o i r e du co inmun i smc : i l es t
1 ? „ „ „ x . j . : .

'̂ ^^mil Poissoii ( ■'. 'v*'t>nstirucr im aquarium a partir dc^ ee oni . ^'̂ ^"a-dirc qirimc fois, cttcctivcmcnr, que
1'̂ royc dans ia mccaniqiic cgali-

emr cèiT '1 ^-st ddí.cüe dc rc7e.
P ' " é o c c i m « r c c r é c a r r i t i c i e l l c m e n r . M a i íw ^ * V » k . v i C L v l l l 1 1 I L n C l l I C l 1 ^ • i - V i f c l l c )

i dL filières ee lEest pas le fait qu^on nc
o u c o n s t n i c t i v i s t e
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1 ^ P i e j - t i i i è r e s i " " " P -
^Mie,,̂  Hayek (vo volonrariste ou construcnvisteI'enJ ■ plur̂ '̂̂  ̂ ^̂ ^̂ tirkheimien, et moi je suis un peu

^̂ lièrê *̂ ^̂ ^̂ "̂t frq ̂ ^ qu'on skicharne continuellement
Un^ '̂̂ sirt̂  Pinsr-Î  empêcher Ia renaissance spontanée
7 ^^ose^" en^ celles-ci ne sont pas des filières
qpi^' ^ *^*^01011,.^ rógulièrement recréées : s'il y'«S bp"t'ssem'̂? Ptatiqueŝem̂ '' """f "ège unique, ce sont les

i^tes I ^ Hurs ce H ' arrêt dénoncées, mais
'̂ est! ̂  ̂ ait' ̂ î̂ '̂ oblertip ̂ ^golièrement. Pour ce qui concerne' ̂ ^̂ drait paraít posé en France, ce n'est done

leg créer artificiellement, c'est qu'il faudrait
"^ais , de regulation qui apparaissent

três simples concer-
^"^ix de Ia Tout le monde sait que, depuisPremière langue était lié aux stratégies des
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t q u S l e n X
''ailemand i' anndcs, licaiicoiip ti'cK-vcs "onéta i t ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' " I 'de 'h ' lanS"^
a l J e m a n H ( - l u 1 V- n s c i i ^ m - ' i n c n r u c

trations nnî ^ "̂ t̂ Puis une dizainc d'anndcs, rour̂ '̂  j | etemp̂her u'V'""' ̂ucc.dé onr vouiu n.crr.-e dn à se
Pi"étexre«í choisir unc aurrc lan.̂ ue que 1 â g '"lent celle-là divers mais dont la réalire, e etai

blèiTie de la rV ̂  ̂  Ĵ ^nie manière, on a invente, p(>>-" qii'''
"'est pas Hti ̂ "1 sysrème d'oprions, mais 1 '̂̂  ,
^ ' ^ " s e i g n e m e n r / í i n tau fait que ces la anciennes en France est
"̂ d̂leurs nnp i ̂ taient souvent choisies par des ele ■"" choix ' n? on d,t c-n France, c'est f,>:
c o n t r e u n e q i P o n n e p r e t e n d e p a s^ étaient faites n ̂ '̂̂ ■ t̂ariste de recréer des filièies • JeS
^^^anisrnes ^Pe>ntanémcnr. On me dira qt'C
cratique ̂  Çç ça n'est pas conforme à 1 ét

mais Darr"̂  ̂ ĉanismes occtilres, oui, dans piicir̂ ^̂P"''qu on ne Lf' '' "> « Pâ  de filières officielles et ̂
P'"' pas faire ant''''' ̂ '''"es officielles et expl''-°PPe ; j'ajoyjg que laisser se développer ce et ap'
"ablissenients d'inf" n'interdit aux prof̂ ^ ,|.̂ es ̂
I'a ''"Pulaires d élèves, et notamrnent le pre" .•''̂ "So d "-"de f.n.t pa^ '"Pfiotel ^
tro ' ""ais qu'apnrp" J ̂  aujourd'hui, si on est travaiUcti ,̂ .̂ j|e. .
Publi'̂ '̂ "'''yaenF" ''allernand est beaucoup P'"Vsles i; ce" "" acharnentent d'ttne part.e d̂ J j r"-̂ ^
.

sSer?-franç:U7"-és... Qû est-ce qu. J,
' on dit, I'cchec scolaiie
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J. ̂ >cle, c est-a-dire d'augmenrer les taux de réussite. Vous par-
êz tour à I heure dii certificar d'etudes qui était une boiissole três

tai7l̂ "̂ " '"-̂ îrLireurs de la 111 Republique, parce qudl permet-
les ̂  à quel niveau on arrivait. Or ii a ioué ce role parce que

publics ne se sont jamais donne comnie objecrif
le du nombre de rcsus an certificar d'études, alors que
depi ' Hducarion narionaie se donne conime objectif clair
L'aup̂  'ninées Faugmenrarion du nombre de bacheliers.
biennombre d'eleves dans le secondaire, c est três

du nombre de bacheliers, c'est beaucoup plus
tres, n̂ ^ P'"'̂  riiabitude tons les ans d'entendre des minis-

ail! d'aujoLird'hui pour qui j'ai beaucoup de sympariie
^PProcir'a^' année, c>sr un bon cru, onment da^ T ' ■■•

des ̂  ̂ ĉondaire savent comment on arrive à ces résultats;Je ne indirecrs de pression pour aiigmenrer les réussires.
'̂ "''̂ res arr̂ f̂ ^ '' instaurei" une sélecrion féroce, reciéei des
îtes, "je qui auraient sans aucun doure les effers que vous
ŷstèriiç ̂ qiPon pourrair peur-ètre íaisser respirei le

quî ^̂ '*̂  fcrmer les yeux sur Ia manière dont il se difté-dav^ insulte, à mertre des regulations en aval pour y intro-

1 vot re d d permis d ' ln terveni ret ig Í iiimerais évoquer le rapport entre le mérite sco-
du '̂ '■.̂ '̂diré des diplomes pour les élèves qui accèdent aux

dî ?! scolaire. Car il me semble que ce qui a profondé-
ciçí̂  I ̂ ntre In HI' Republique et aujoLirddiiii, c'est le role du
Iç r̂ âs. ̂ ^̂ tribiition des titres, qui ne se compare pas dans les
deŝ '̂  P r̂iait du certificar d'etudes, il faiit rappeler quec'ç̂ ĵVes çĵ  obtenir ce diplome n'oberait en rien le destin social

Évidemment, ii était préférable, du moins si
iig(.ĵ P̂lois avait, de I'obrenir, et en Pobtenant d'accéder à

Par d'échapper à telle ou telle condition,^ dip!entre la situation qui était alors celle d un
qui était quand méme accueilli par la société et
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mtegre dans ies modes de reproduction qui cxistaient encore dajiŝ
DrenH 'cs Corporations de metiers (P^'"
sans situation qui est aujourdlnii celie d ^ ji^done? ■' "go^""'̂ e.ncnt plus r.cn Jc ce
raDDorrT-̂ "̂"" i'-U'rais souliaitcr introdiiirc cian̂  '■'"/'ife et
r e n t a b i l i t / s o c T r ' 1 ' ' '

le. Si on acccpte cl ici
d'Pl<'"K> clone niérirc ícokSai économ.que, si on acxcprc- ce rcr.ne, e' ̂

Mviables^n" cliplôme à dcs enrricTCS soi'vc
Philin d" P^s I'exclusion, comnie on dir.êcherfc ̂  ̂ '̂une certame mamere,

reproduction 1'après-guerre, piiisqid<>';
par les nioins directement, par la societe \e« « C u ' S " " - " " " ' ■ .

™ - C n ■ " »■ " »■ ' ° ° í »
reference à ell " P possible de parler de I'ecole sci ̂ ^̂ lles-
J'ajoute que oubliant ses fonctions ^'"-'7-,
■"'ctime d'une distingue par I'ecoie ten ^^cia''f,'1 s'attribue"rr- momdre nda'",i
lugement scnlai '"'"meme une sorte de mérite mo P .5. M')e fais Ce constaf' singulièrement le^ '-̂  yéco^^
pniplètement cortp"' solution. Je dis qu« •j.aivi')̂ ''' s t e d u d i p l ô m e P " " " " r i i s o "^ ̂ "uation ancie " que cela rend route compaf'

' ^ ' ' ' P P e R a y n r u Í Í Í ' ' r - - d U
i ^ n t o i n e Vr a ^ t \ m o i n s d ' é c o l e ! n f

à ̂ '̂ olaire est tr" croyez-vous pas que le P ̂ ĵeigUj"
^^onnaltre une '̂ °'up'iqué par 1'allergie du corP^ j qi"

Pe"'. '"r lui F.r" ''"̂ ''̂ onque au mérite dans le reê' JfEssay d'instituet des primes au c'ef
Pro>" ' Done ̂  ̂ 'en direz des nouveH leĵ
naissanm^̂ '̂ l̂  la notii"!!professeurs, qui gti ̂  jürine Hp / rnérite ch i ^^rite, peuvent-ils être a '

élèves Ne croyez-vous pas

Le noLiveau problème de l'autoi'ité,
Débat autour d'Alaiii Renaut

Discutants : bittUjiiRK: Worms, Marie-Claude Blais,
Fkançois Jacquet-Fran'cillon
Frcsidcncc : PuiLirpE Raynaud

. Nfi. _ .
ro/Jc/c .wmmccc n\iyant pu se tcnir ea presence

^̂ Qtiçy.̂  _ . J'r> ofjipcche, tjotis pnhlions ci-iicssoiis ttfi texte d ctitree ca
tnwsmis pour compenserà la suite, Ies interueutious effectives des discutauts.

D.
A L A I N R E N A U T

ü ç .

Î r̂ait sociétés modcrnes, pour des raisons qu'il ne nie
çl̂ r.'"̂ rité, T possible d'expliquer, ont produit une fragilisation de
tra '̂ Îtés î .̂ -.̂ r̂icateurs et Ies parents ressentent aujourd'hui des
Iç ^u'il n'est pas besoin de décrire, aussi bien pour

iion reo Possible et Fimpossible. Qu'une telle perte des
ĥçjf Pluŝ ^̂  Plisse, chez Ies éducateurs, suscitar des interroga-

Qun inquiètes, en même temps qu'eile engendre,serine eii ' ̂ ^̂ V̂ent d'éduquer, des comportements violents^ qu'ô ^̂  oulletnent étonnant. 11 me semble cependant que,
peut done bien designer comme un nouveau pro

4 5 7



Ta b l e s r o n d e s

bleme de 1'autorité, il taut analyset ees phenoinèncs sur I'-' "■""'P'
ong et es reliei a la niodernisation progressive i.ie noslus profondément, il taur couiprendre que c'est la ''e-bidulte/enfant elie-même qui a cté déstabüisee depu.s deux s.ê
viron, avec ['apparition de sociétés modenies qui <>nt fair dcs el

a e v a l e u r s a u x a u e l - ; H U . . , „ . „ . ■ n r o t o n
environ, avec ['apparition de sociétés modenies qui out fair dcs e»
demp elles ne rcnonceront plus er iiui sour rres ^

visaeeonŝ ' 'u'"'"" ':''-'m"cratiques et avec lesquels ,rtsde nlus "i^is qui se traduiseiit par des r- Penit !" dans lesquels la distance entre adid̂quence ''herté est devenue plus grande et, en con
Rien d̂ '̂ '̂ '̂ ' devenue de plus en plus probR̂ ^̂  „oU-

v e a u p r n b ^ ' s i g n i f i e a t i f ' t é s .
depuis 198?' r mterniinables s"-,,,,À côté des d' a Convention internationale des droits de ■ j
^ n t é r ^ u T o n ? ' Í d r o R ^ '
libertés D'nn i ̂ PP t̂aítre une três grande divei site |os ■
cotntne concil 'a'' °"vert alors et qui n'est
?-duisertaíl " apparemnient
''autoritédeceluTn -̂protection des' libératlon v^sTvis d'""?" tanto '_^^^„iiaj
sance des nrotprt-- contraintes . L- .,^yí(\^ ^

1'enfant a dro"?"̂  education, niveau de vie, etc.) Jetextes antérieurs M développer était déjà rép^̂ ,̂ '
^̂ firmation de d ■ ' déstabilisante a etc, ̂

'̂ '̂ ^yance,decu!rp comme ia Id -̂erté d op ̂ .pVs e m b l e e n t r e r e n ^ p r i v é e . f , i
^̂ ercice de 1'anto " relation traditionnelle a

recorder. était .ustif.é par ia protection qu'̂ n
Js pense o

nouveUe si cette situationrecon̂ °"t't̂ tecenser̂ '̂ °n̂ ''''̂ ®̂ '°" de 1'autorité, Ia C qui'droit '̂ °t"tne un ; " auxquelles 1'enfant a t̂ t" que""Ptotection " '̂ "ttatn. II faut comprendre toutef̂ ^̂  ̂oV'̂inent imposer une liinite à Ia
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dr dp déinocratique n'acccpterair piii^ • ' ..^Hes il a». »''"C". !.n.» i«
tro ^uton ahoutir a un systeine nc n ^ ^ ^^entreraucLine sphere de liberté. Bret . ■ ̂

droits-protecnons, Pexercicc d l a t^ s e r e c o m p o s e r c o i u m e
tW ^ bon derive de Péducation en dressag g^pelle
t̂iu rais taisons, au moins depuis Kant, de -̂ g gont

^és ii '̂̂ '̂ssance prévenant contre les décla-
^̂ clusive de Pautre. Au demeurant, esdes normes. Leur declaration íouî^̂

I Ptatici points de repère, de grands cadrages a p'̂n ̂  1'autorité a à s'inventer chaque 1°" '̂ - ̂  ĵ ous
1'être *̂ "̂ lqnes mots. La conscience d̂ ''"°'̂ ^̂ ĝ̂ qi,ence
tiorĵ  ̂ tnain est un alter ego. Elle po^̂  ninion, d'ex-

P̂ ŝee, et récuse done qu'eduquer un entant p
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est que H cl-uii uiiinKil. l.n coMseque"'-''ont certas'rÍT cIcm.Kratiqucs, In lam,lie ct U'cole
«'a provoque eiifficultcs lama.s ,-c,K-<„itrees ft Q
rions-nous enr ̂ 'ĵ fement de rautoi itc. Mais comment P'
t e m o i g n e e s r H ^ V c ^ p v i t d u r e m p s . „ s ,de ne pas savoi"̂  inrroduir on, pour cer espnr du re'
'̂âgedesenfantŝ  ̂ ^̂ jours inrroduire dc disrincrion cn j]par exemple n.p esr-ce un point dclicar, car cela ^ger
enfants ? Si sept ans on quarrc, on pe'^^ . , {ane noiis est plus tr'V'̂ ''®.'̂Vcett'̂

'imitation récinî n" "̂ t̂ nabie, à mon sens, est celle qui ' ̂ is !«
Principe à I'insta di'oits dont '^j^ertc®
P̂ '' 'es obligating' ̂  incluant done une limitation''̂ "fant. Cerw n ̂ "̂ quelles nous sommes tenus
Q u o i 1 ^ . 1 O n n e p e u t n i n e n u o i
'enfant. Certes ̂ "̂ queiles nous sommes tenus poUf
^noi les donnppt;"^"^ interdire n'importe quoi ^\ées)en c^reoa ''-""'té se sunt renouv
e n c o r . o n d o i r l ^ . . , f ^ , n t q u i n ' V , U

i n t e s e s o m p n ^
—^ Luut le dicoo pK-néger Penfant ^1",' ■ ,-jiên^^
P"" s'il disposairfr"' '1^'' xqtte"^''

comrne être buma' ™ <̂̂ ment de routes les libertes at
c o n v i e r " '■ ' ^ ' ' r o i t . . r e n ' ®" ''es éducateurTr̂ â''""'' P'"s plus que l'autoríté des P ,cs

Ûx types de droit̂ ' ̂  lustement dans cette capacite à ar •553,1'̂ '̂uns prévient co ^ Ia façon dont Ia ^es-
°̂nséquenee, je cro"''' application excessive des au ̂  pe

nur'^ par un <! ^°ttie des difficulrés
uxetnple le ,l̂ u™ument » des comportements a gptr"̂C s n̂'̂^ d>affolement visant à recréer d p uuppropriée. Lê ron " P'n̂  forcément Ia vo.e b

se iô "" Puisqu'on n"'"' ̂  1'enfance ne resurgit» P. gHèrt^T Ce'du' P- dér^^
miionce ̂""Pnins sent |q! " engage notre choix de ,5-00̂^ ptâton'r ■ C'est dans " ̂ ê̂ ux en droits : voulonj'es nouvel el 1"''' f̂ ut défin-r d̂

orrnes de Pautorité.
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en av ̂ '\Présenie un danger : celui que nous considerions que no s
nous obligations à IVgard des enfants dès lors queleurs droit's. 11 me semhle qifune telle façon de voir.

Dliic *Y' ' r-sprit du temps, eiitraínerait et entraíne de fait e p us
dant à ' relations à Tenfant, une forme de definir, correspon

seraic'''" «-I'̂ -̂̂ d̂chement de ia relation educative en '
P^cté que le dois à Penfant dès lors que

f̂ 'cnfant. le nòrre ou celui dont,
Nbién^^ ̂ ''̂ -̂nu.on qui pcut e!Ie aussi contribue. \ ,

'"fbuion d'iuirt)riré, Ia pénetratto

da "laiaisémenr ies consequence . -i > au?o ̂ d̂re et dnns ce cadre seulement qu . tŜnte '( de faço.t cerres râtonnante, -na-̂  jout at̂s > -•̂nfane, jAunt ''en,eu en est .mmense), de nouveUes telattons^̂ geant Ia place qui lui revient à 1 autoiite.

L
^e/

FRÉDÉRIC WORMS

^ ̂  o?>7̂^ sowrce et limite de Vaiitorité
Ûr̂ d̂e '"emarques est de comprendre ̂  £uc-trouve son origine et sa solution d̂ n̂s a ̂

humafnes, les -lationsd ̂ riseignemcnt est un exemple privilegie
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cen°e"le tcnps, c,u, rcioignent c-n leurlTSL, roncle aurour ck, livr. d'Alain Renaat-done surtr fr ^ "" P'—' "" "'V" h
fois la diffir 7 Pnntorité, pour en comprcndrc af"- conipiise dans sa précs.on. ̂
«problèmeèsr ̂ nsnite avec Alani Renaut en ddéfinit la mod P®'' "ne dimension historique proton
«».w ir ■' " q- c„ „ .fk,...
®doptée nar I' "> en se demandant toutelois st ^-., ,te;^nfín à partir de la .. soil,etude est sutt, a.J^"lent privilégié dTT" "inièvemcnt sur le cas P®"ie-ul,er
qui est le sien ''̂ 'arion d'enscigncment et du

/it-oWèm, de Vautonté , „e
eontentr^sT'' définition positive de dnpouvoir dour II ̂  ' "PP̂ ser négativement aux autres ̂  jeO"

®on problème' |p tonsentement, mais qm d" po'i
fo"' que certah P̂ ipne. On appellera done lei
hommes dn sp Tr exercent on croient exercei ̂de place) dam'̂i

Tout le nroKi"̂  ̂ Îdtion asymétrique. , „ relat'"!!•̂ ""î 'nes strut "1' est le suivant : Ü X ® fpare'̂ f̂
educative, médir i asymétriques, telle la relatioi P p̂ bl

qui es I " nno d.fférence non «verj ̂f (I'enfant difference de force ou dê çaP , d
p Peut le lupU ce que pent le parent, ^ 1
cn^ intend par „ légitimement une r e l a t i o n J í
sê ^̂ ternent au sens três large la capacite

^ncentrer sur précisément encore, et ̂ firé
î̂ nne par la compétence q̂ i'

4 6 2
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t" pteteiidre lemr a la diftcrencc dcs places dans la rela-
ten'i '•'■'nòme f l.kssence méme de rautoriie nous pai'ait en ettet
oèrJ '"1̂  ̂ '■''' énonLcs autoconstituants tels que: " ,|e siiis ton
du m-'i"" '■0'' sigiies autoreterentiels, tels que la blouse 1 anc le
v-ovv t"R0 et rhermine du mauistrat, dans lesquels Pasca
quest, Ti I'esseutiel de la raison d-obeir, de la raison des e»"s. U
doiis doiK la suivaute ; il v a, qu'on le veniHe on non, es re ,et s'l" qtn supposent des differences enti'e les bomme
(plutr."!" ̂ "' .'■■líes, differences d,verses de force, de «avoir, etc.P®« seiii'"""̂ ' dirions-nous, des reLitioiis asyinetiiques qui 1
eiie-nt des necessites mais des biens), mais cette asyn̂  ̂'ntel et r 'i ""̂ 'o'le la source d'lin pouvoir spécifique, pniemen
''®ntont-;"""inol, cet etrange st.pplement de pouvoir qti on appelle
""n̂tiuT'''ddime une fois pose de numiére P'Tcn«e- ""e rên̂̂^n̂ cffer'̂ ""''"̂ ''' 'i"ns patait aiissitdt possible. A savoir. •«0,13 „ f« constnutirc de L, reLitini, LucWque coinme fc t ç ■

de ' '1®̂  Î"«s.ble, on ne pent done ni reliminer, m la c _
de '-"dicale sans fa.re disparaitre une
elle to""/'""' '"®'« f'/c ncit jhis pour aiih'Ht im pom ■f "'̂ n̂tent Tu/ms dè. cp'-cilc pretend dci'cmr im pouvou-t̂̂ inett 3̂' " >' ® eflet une reconnaissance symboUque don ''■■"«"•■elle de certames relations, qui en est la condition

éb'' "i de r!,"''" c-oncevoir de relation pa,-entale sans institution du
p2'̂ ' ̂ tc. , ̂ ".'"1 Pddagogique qui ne soit celie d'un maitte et tin
la""'deveniV'""'® reconnaissance svmboliquc structurelle ne
d'/"'dficat„r' qtie telle I'argument dbm pouvoir, autrement di
d',"'"'"'- Le " de robtention d'un compottement de la pait
de T"'® iustifi" 1̂ '® P®tc'e que je suis ton père s'll n'a pas
d'a, P'"̂  encore s'il viole les valeurs fondamentalescomme telle, égalité et liberté, devient a us

cette « soiimission à Tautorité >> q îe
''niit""®h Ar ® démontrée, à la suite des indications

®®«tfi, ®"dt, dans le cas des blouses blancbes medicales. L^̂ ais rigoureuse entre la reconnaissance symbo ique
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l'autorité, constitutive de la relation, et sa transformation en p̂ ''
voir, qu, risque de détruire la relation de I nitdrieiir d-elle-nième. U'
y verra d'emblee la racine d'line double erreiir : la confusion de tou
autorite avec tin pouvoir ; la volnnté de rcfaire de raiitorité un P»"
voii. Double erreur qui rejoindrait d'aiileurs une antinomic plnlo
phique p us profonde et plus ancienne encore concernani le pouvo _«lie de la nature et de la convention : si Pautorite étair ̂

P"̂'n-a.t s-en passer, mais si elle e" _naturelle elle fonderait un pouvoir propre, d ou celui ■■ pm'u pere sur ses enfants, etc. Or, elle n'est ni naturelle ni it̂
serait'dr " symbolique. Tout le problèine de ' ̂ jje
q u ' e l l e I ' o r i g i n e m a i s a u s s i aZS JT' structure asvinétrique de certa."^elauon humaines fondamentales. ' „fir-

perspective seraient livre d'Alain Renaut dan
— l a r n r . ^ J - ' e s s u i v a n t e s : . . f -i a c o n t r a d i c t i o n a n • - r l a

nité, dans la m ^Pparente entre Pautorite e guf
menant ' f°"de sur la liberiela tentative de tension profonde ; guf

^orce mais sur la f n la dissymétrie non P ^^1'
Iicitude. non pas sur le pouvoir ma.s sur

cett^

'̂ n̂t ̂ '̂approfondir le ̂  ̂ 'ailleurs I'une et I'autre,
de le si à elles setiles elles

fait I' d'
pa/uneégSr"'"''""̂  d'une modernité dé.nocr̂ ,̂tre

''̂ «'̂ '̂ hique fondée en nature permet de
4 6 4
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Ptendre avec protondeur l,i teiiMon qui tr.iverse les soeietes deinocM
"T". spfd s-,.u,t de peiî er dcs relations striieturelleim t
ti„ "'""M..es, et non p.is seiilemeilt l,i foiuLuion d" P""'"'' Pp '••"■mne tel enite iu.uix ,celle-ci pos.int d-.ullcur.s des .uoblcmede la letlexion de Tocqiieville ui-mem̂  bien
eii cfo"] l̂ en.uit reltace .'i cet égard Phistoire de cele pâ"̂  ̂  " bberation des enf.iius ■ , et non pas lent assu|et
file "'égalite de droit .1 une égalite de P''"v.p.^'' ^
I'aut' ,? I'educat.on et.int .dors pensée

'^titorite paterncllc ou peda^ogiqia-' * j^g
indivm ■" ̂'■̂ '-̂■"."H.lle Inais en qtielqtie fa,-on tr.ntsmve >
*"̂ îonnel' ii"̂ ' fond entre rhomuie hiologiqtie a .Í- s (['"r"' ««•H« I» >"t "i£«
^"Jtorité ^ Rousseau) voienr justemcnr la j

" J f ' r ' " " " - ' ' " " i ' d , " « s i r,^^toritó - tension est profonde et ue ces-tOLijonrs douhlement inenacée, de ne i .g
Z T ^ Í(̂Hirce auronome de pouvoir. Peut-etre poi

'̂̂ "̂traire une stricte distinction entre la re a -
n n ̂  P̂ tivoir ; contraireiiient à ce que Ton croit, ce son

dissymétriques et le pouvoir po
L ^ f e s s e u / * ^ ^ " ^ ' e x e m p l e l e ^ d e
Ĥ ^̂ '̂ tiori j/' niixte inevitable entre 1'autorité qui lui ̂  i
O.^^^ratiu et le pouvoir qui lui vient des instituPour I, 'es, done de la lo. et de la Hberté. Decomposer ce nnxt

d'une réelle responsabilité philosopl q
1 ^ c

^ la in 'P impor tance de la i ^ ie
^tia ^ ^"aut conclut son ouvrage, celle -

nrf force de Pun mais sur la faiblesse de au i »
Cô Pt done ̂  tm assujettissemenr mais à une sollicitu e, iêl P̂ Uvn̂  Pfofondeur la critique postmoderne de la mo er

P^"'" y voir au contraire une ressource et^ pensée nous parait avant tout reconnaitre en e
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la nature non seulement structurelle, niais biologique et ethique de la
dissymétrie entre les hommes. La relation parentale viciit bien en
effet du devoir de soin issu de la faiblesse dii nourrisson hiimain, ete.
Rien n est plus important en outre pour une pbilosophie des relation!'
morales que le développemeiit contemporain des " c-thiqucs de la sol-
licitude ». II reste cependant que Ton doit atissi trouver dans la struc
ture et non pas seulement dans le contenu des relations le principe er
la limite de 1 autorité elle-même. C'est par ce double aspect que 1'""
eioint le contenu lui-meme, dans toute sa richesse biologique et etln-
exemnie^^Pt ''a''"""' ^ politique, en passant parexemple et sans doute d'une manière privilégiée par réducatnni.
dure ce breí pTopor' " P"""

y U relation éducative entre cnlture et liberted.„, ,7n'';rc'™p™rf'í:-I'- "" ''S
dans une société démocratin ̂  privilegie er cunq ̂  ̂relation d'éducation soit en eff d'education. Qu
pourtant fondamentalement asymernqifait en profondeur le nroMp ̂ '̂ «cratique, c'est en efter ce qu
son objet elle est double ■ '"'niportance à la fois. De fair̂  P'
transmission necessair̂ Tv! ̂  ̂  ̂  culture à la fois par
condition d'une réelle ^ culture coinr"
relation qui ne mêle à un peut-être n'y a-t-d ,
1'autorité une limite à la f ̂  Point les deux ingrédients qui font

Insistons en effet encor̂^̂  '"îenable et nécessaire.
disons la relation
celui qui a appris à celui' ̂ "̂̂ "smission dissymétriqoc, ̂
plus rayonnante encore ̂ PP^̂ rid ; elle suppose une aiiton'̂ ^
une des autorités auxnn n autres domaines, et en un sens
aussi, comme la relation P'os ! Mais elle esta 1 autonomie, par ̂  cultn 1'amitié, un accès à Pégalité et
bien connu, oü 1'argument est celle, c'est
contestation de 1'auTor , insupportable, oò«°r.te, lorsqu'elle dev.ent un pouvo.r ciui
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„ 1, pl... „,»k- I Ppstíl P»'"»" l~ ■ |„iss elfets .. d,iiis Pordre politique, pnrce qu ' padmettre

■nipossibie ou définitiveincnt perdue ; i ne ̂  ̂ -tjon systé-
1'ordrc de Ia pensée. et les l'rov,naales. cet e de■̂«■que de Parguinent d'autonte. en d't/c P " droit

Brands modernes dans le domaine Je e ̂ .yĵ f̂ jtera-t-on pas,
^ Mais Ic problème n-en est que plus grand ̂ ^ y cultureTabus d'autorite, Tautorité elle-nieme. e ̂  rétablira-t-on

Pcut dans Tenseigneinent en ítre Ia soi. [jberte
avec Tautorité de Tenseignement. un P , contenue danse pensée ? La réponse, encore une tois. ellenient Uée aux

Jdalyse de Tautorité elle-ménie, conune s ̂  pouvon.sans pourtant ètre inév.tablement «don-'« wt cet imponderable éléineiit qui P";" ̂  ̂ l̂e gratitude envps
1'ai ' relation cTenseigneineiit son m jon ®,7̂"nté libératrice de Ia culture ; ou au ontr _à Ia tyrannie autotitaire çle ĉ  je Tatitonte »
etj "̂ aitre. Difference impondera r simplement psyc w
gigi antoritaire » qui n'a poiirtai , ̂  ̂ qjale limite qn'
''aur̂  stiperficiel, qui renvoie à cette ̂ gnement, Iaen part.ctLt dans le cas elks s'opposa.ent

Pas entre culture et liberte, co , jbkment, et leur
con dulture et liberté, d'une part et tnsep

commun, esclavage et alienation.

marie-claude blais

&Ub'°"̂. d Alam Renaut à partir de son Iwre :d e s e n f a n t s _ p i n t é r ê t
^oudrais tout d'abord remerciei montre q^^

qu4̂7e à ,a question de Tenfanc. politique, nta.s3 foujours été au cceur cie
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aussi que la philosophie contemporainc ne pent sc dcsintéresser
problèmes touchant le noiiveau starut tie Penfani ft la possi
d eduquer. Las répercussions sur réducation de la realisation ̂
idéaux démocratiques sont d'une telle ampleur qu'il nous revien̂
d orientar la reflexion philosophique vers les dilenimes dans es
que s nous nous débattons aujourd'hui. Parmi ceux-ci, an premje
chat, calm da 1'autorité. Nous sommes aujourdMuii confrontes a ü
antinomies quasidnsurmontablas, et menaces d'avoir à cboisir en
« autonte ou Téducation », ou encore entre « Pédiication ou
democratie ».

lone nrnr! T'T'' au travers de I'analyse de^dTmocra n ̂ es enfants », c'est que la dynam.q"SnrreHt"' ' à reconnaitre à i'cnfant un staU.tLe résultat est d'e taill""oT̂  n 'dentiques à ceux de 1
comment penser leur diff ̂  ̂  enfants, mais on ne s<
qu ' i l conv ient d 'exercer PPleuf®
démocratiques, égalité et P""" P' pnts de
Péducation, en oarfin i- semblent miner les fondeme
desormais antra la tent ̂ "torité nécessaire. Nous
d'antan, at ies impasses régression àaux enfants. modela contractuaiiste inapp^'^

C e t t a d e s c r i p t i o n d u d ' t f f ®
juste. Elle gagnerak cependan?"?' '̂ ''"temporain me semb e
ca qu'ast réaliement I'autnt-;̂ ' ̂  ̂ ccompagnée d'une analy
I'ouvrage, mais ce sera le se ̂ "̂"'̂ d'hui. Ce n'dtait pas I'objet

Premiere question : ^ ^ trois questions.
Ne limite-t-on pas la -ncelle-ci au modèle hiérarchían̂ J''? l'autorité en restreigĤ "

a 1 autonte patriarcale qui 1 H- ''̂ "torité théologico-poUtiqU®
Tout votre livre manif 'autorité de type traditionnTuIr"'«P̂nsable de revenir à un̂semble que, lorsqu'on assock "P hiérarch.que. Mais Ü ̂

rence de statut et même une de 1'autotité une diff-̂
commande et celui qui obé.t L'°" '̂ '̂ «rch.que entte celui d"

'̂'Sse de Côté un grand nombre d̂
468

Phénoménes d'autotitc repérablcs dans un inonde qui a ponrtanr
les differences starutaires. tiar Ü y a de ranrorite, mèine dans"n monde dén.oeratique, et celle-ci n'esr pas qu'une survivance des

'"«-̂ nnes autorités rheoctatiques. La démocrane tend peur-erre
P̂ °blématique I'exetcce de Pautotité, mais elle n empeche pasde s'exetcet le plus souvent de man.ète cl.ffuse et .ttests-

En plus des autorités institutionnelles, '"E" 'j
••espectet les regies de la v.e commune et d"nt o pea t J

sont fondees sur le conttat. il ex.ste des
J?" P4S à un statut mais à une fonction (de che e t ' ' miper-
orchestre, de critique littéraire...), et surtout tcs at ̂  |

(de la mode, des coutumes. des medias, des
Parce qu'elle petit ètre diffuse, et qu'elle "P'• hié-

rarcv' P®"' didividtis, Pautorité n'implique pas t ̂  I
naitrè̂ l' "" '"®PP"" "'T ''Tsubm'«lle de la presse,ad^ ^^itorité de la culture et des savoirs,
"■appoti mode, sans d'autorité exercePoii..̂  '̂ 'f̂ rarchique avec quiconque. Ce P i:Crpc et éeaux
en d domination puissante. Mcme devenu ̂ dviltes.
C' 'es enfants y sont soumis an même titre qu 'oblf pour les en proteger, pour leur donner es moye de lû
Pro/ resister en conscience, que I'autonte des pai
p e u t trouve sa nécessité, Cautorité du maítre, pa er
à la médiarrice, parce qu'elle introdiut à la
iJnivp de multiples contraintes, à commencer par
auro précède chacun : « le maitre vous protege copeut avou- d'écrasant, Ü la rend fam hêre.
Cat d̂ ' ̂ *"gumentable, discutable. II fonctionne comme ̂
rnénp^̂  venus auprès de cette source intraita e , ̂accès et des transactions particulières avec elle » .
Kant ̂ ^̂ ^̂ r̂ice, comme I'ont affirmé beaucoup de ceux' ̂ nt affronté cette tension inévitable entre liberte et au o

Gaucher, in Pour une philosophie politique cie réducation. Stx questions
Paris, Bayard, 2002.
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education parce qu'elle se donne pour fin la liberte dc celui qui la
^u ' J- " ̂  ̂  autorité qui use du pouvoir et du savoir-faire dontelle dispose pour subordonner les autres à ses fins particulières et
qui ne cherche qu a s'emparer d'eux pour les mettre profit : celle-
faire d'om TT'''' ® qui use du pouvoir et du savoir-
ceux aui u so ̂ "bordonner elle-inême eu uu sens à
avec eux une fin commune ; celle-là est libércitrice »'

J e n v i e n s a i n s i à f o r m n l e r U ^
peut-on pas tenter de penser I'n, precisenien .de la domination ? Par exemn p autrement que sur le mod
compte d'un côté I'inachev autorité qui, prenanf e1'autorité à laquelle 11 est n. '" '
mettre de s'approprier les confronte, vise a lui
faudra vivre, à les maitriser et monde dans lequel il

Deuxième question ■ ^ contester éventuellement ?
Pour quelle raison le rnodèle Hn

sion et i'argumentation, n'off ^Lii opère par la persua
enfants, de solution de remni concerne les11 y a en démocratie on ̂  í'autonté traditionnelle ?
I'obligation : le contrat passé ê  moyen légitime de fonderbles. Dans une société de dro'̂ *̂ ^̂  mdividus libres et responsa'
justifié par le contrat passé enV à I'ordre reçu estchez avec lucidité, à la fin de vot P
veau paradigme juridique qui em'̂ '̂  'mpasses de ce nou-
les relations interindividuelles er̂ Ẑ  ""̂ Sne du droit routes
rapport à I'enfant, reconnaissez v P"0"té au contrat. Le
sur ce mode - libéral et démocrati '̂ 'ff'uilement envisageable
personnes libres : .< La spécificité d "n ~ r" passé entre deuXI'education la thèse strictement r met en question, dans
cette specificite de I'enfance est occZr ̂  ̂ t̂ vrai que
tionne selon une logique abstrZ Celui-ci fonc-
„reel.>,estinachevéetabesoin Zn

La relation à I'en-I. Lucien Laberthonnière, Tfccowp w^ I 'educ

470
Paris, Vrin, 1935, p. 28-29.

uouvc.u, problcnw dc !bu,loritc

fant est en quelque sorte pré-juridique. Elle est a\aiit
mèmc temps elle prépare les conditions ^

I'our le dire autrement, est-on sfir qtul v ait toupurs ppositi»̂"̂innie I'affirme H. Arendt dans tin texte bien J'
'̂̂ mblez adherer, entre un ordre autontaiie pLumenta-"u ordre égalitaire qui opèrcrait par la „̂ cessaitement

? De inC-ine que rordre auroritaite nest n
fy-utcltique, coiume je Lai suggere, Alisons. Sil̂utorité nY'xclut pas rargumcntation et l. p p.riQp dans" I V I „ ' J „ n , V ' S " "

ucation, est justenient d'etre capable e ' les
beiice des enfants, et de leur laire compren le I ̂  aiitorité

n®«oii,s lent sunt ''"PZmreL ^Dis e.xposer
1„„" '■'unc pas I'argiinientation, bieii au c '
ci(.ŷ "̂ ""̂ yuus la mesiire du possible, ce a ne \ contrat qui
P''écZè"|7"'"'' fuusactions, comme anŝ  bienSouli P""'' raisons. L - pyentuel contrat

f m nas en digntté,
niais personnes (enfant et adulte), mega es i |> esteon ''âge et 1'expérience. L'autre tient au tait queà des obligations et à des .nterdits bien a " d ̂
Comrn -̂ "ap.-tdre le sens et de pouvo.r do"""un letme élève pourrait-il négocter, pa. exemp

'"..i'lUrs ''"rUrc cg.tlitiurr Jc hi pcrsli.isiori, sc ''""J Hiniarà, P-2. .'■'■arch.cue „I. Arcxit, U Irisc dc h c"''"';;; f"' peut, on dmt
monumenr qu'est le DiLtionruiirc de ?ei f̂ ire, mais on

1V lui donner les raisons de ce qu'on m ̂ îtera jamais avecCV c u I'̂ 'nfant |...|. D.sons, si on le vent, qu on ̂
rés''̂  niom"" '̂ 's^era pas surrout discurer les oi res l j j sous cesqu'on a lieu de dourer de son hot oulo. ̂
Srà ' I'i"^«ssaires à énoncer, c'est i?'^,p.nt se prêter de bonnedes cas, parler raison avê  ĵ m̂.mder des expl'"

l^'onne foi, se rejouir de quand on ne" Prt/ avoir toujours de bonnes a m l < . , 19U. "P'-'̂Pos de les lui d.re ■■ (H. Marion, D/W/omM,re de ped.̂  ̂
n e-'nie n t

4 7 1



Tables rondei

soumis ? Les décic"'̂* P''̂Krammcs d'cnscigiicincnt auxqLicls ilI ecole relèvent d'une les coiinaissances rraiisniî ^̂
"lais les enfants ne son"̂ """̂ '̂  institutionnclk- m prmcipc légiti'"'-"'

p o i n t n o u s p r e n a n r e c i c c e c o n t r a t .
vaieuretdeieurcrédihipf- ' ̂ ""tion des insrirurioiis,P ase de votre liyrp n P î-irsuivrai done en cirant une"°n pas comme une T oapitale, et qiic ju
interrogation lucide sur""̂ '""' ooinme un apptl a

i ' 3 r ^ pour gmndir, d'av^
" conditions de cê t! institutions. » Quelles pcuv
« qui con. confiance >

S i""»»»!'";,"'-!"!®. .ou. i,„es p.-,.,».."" f;SL ' de crédibilif n constatez aii.ssn '' .^c
nĝ ines de cette déf ̂  institutions. Comment compicM'r"^inégalée;;,'ais r -H"'- ""nie Ja revendication ''econnaissance par les ms"t" ,556

les inŝ  omniprésente aujourd-hui. gji-''Pes. D'ou vientceteff ''esquelles ces droits sont ic ..
"f nécessaires à IVd des cadres de la vie collectn'®' , jje,

tfoi., d m '"'"" • Senle en effet I'inst.tution
ínscriprío;̂  ̂ risjojis temporeiies, est capâ '̂̂  ntécb̂ '

au present 1 ̂ '̂ ''̂ ''̂ dons dans une histoire qui P ̂ jser
P°nrlefutnrPr"l d'une instruction effî ace. ̂  dçs'■bertés. Ce ne sera"?"'" permettant la , suf 'í'
"inwtion de I'autorl?- moindre effet de cette réd̂ i'" giref a
d3d'""''''°®" sni- leŝ '̂on̂^ ̂ngagee, que de nouŝ^ .̂ ŷtUde retrouver iin̂  onditions qui permettraient a

Mais ce qug ;> • ̂ ^̂ dibihté à la hauteur de sa tache.-- poiP̂
nah A*""'' foisTo prioritairement, c e jqaU'Arendt: « p „ "°nî  ne pouvons qu'etre d'accord ̂  ,tofd'

énde j: ̂ hose dans la nature de Il̂ ste qng p ̂  '̂ ^̂ p̂téhensible à tout le monde-
^̂ "̂ ontePNosréflexionssurPautor.teen

i r / i ( j u v r t i u frohU'/fir dc I niitoiitc
11-atie rcstent le plus souveiu focalisées sur des questions de legiti

qiiaiKl Pccl.nrage ma,cur pourrair venir d'une diservat.on ne' '̂ ■''̂ baustive des niulriples formes d'autorite '■f"'. je
7' dans k. monde contemporain. Qu'est-ce qui. 1' '« ̂1 porte les indiv.dus à accompiir des actes. a ado ter des 0̂^

l̂ t'ns ou des coniportenients n̂ n" pa_i> c
Sin, '̂ pacites de resistance.' Dune desc P se désageniit
au .̂ PPi'iclianr les /jils d'.uitorini et leur efticac ,
mèn",""̂  elements imporraiits : 1 < L autoniTient '̂ ''"Pi'cmenr hiimain. Kile ne s apparent •no3 'a -ntramre par force. H n'v a autor ̂ .̂e P ,
I'oM:'""tnies des ftres conscients er libres. i-aPf,,, He la vie
nous' ̂-ontramre par force. H n'v a antor teĵ /̂̂ .̂ î êr à
l'obli?"'"'"t's des ftres conscients er libres, i-aP' ̂ |e de la viecofc"'"' 1-autorite est line composaiue 'tr̂  ̂ ^̂ iaux et
'listori'̂ "̂ " ̂ î-irorirc parce que nous ̂  possible \a vieohéissons à des lois qui responsabies

sommes rributaires de j-^^ytoriréaiitaít.'"® seniKu """■• Uuc telle analyse des pb-i-̂ ^̂r.̂ontrerait que, face
7" niuif " !'"''' ""e porree siipplémentaire. certain typ^ ■-•t.to 3 " autorités rencontrées par 1",̂" '' ̂rté, constirue la
i'C l'',»" I"' ,IV.re "l»"*p, égalité et la condition à à leur^ «lle-ci qn'il nous revient d'assumer

— . - . u i e a e c h a c u n e n p e r m e t t a n t l a c o e x - - n - H e , — -

; , ; ™ " S w „ p o . " ' ? : ; ' u ° . i ; S i ; r r " " " " : :

ÎRANÇOIS JACQUET-FR'̂ *̂"̂^

aspect de Vbistoire
f - i 1 r5'"" «t textes ré

siop Hg la remarque que je fOtidiais "û ^̂  propen-
tiopĴ tri ejj, ' nstoire pédagogique moderne. J P jes institu-
Nnvê '̂ 'diques f. fonctionner ̂  gî té adulta. CettePolitiques à i'imitation de la «ourrait peu '̂

V f i . i x - i _ I ' l ^ J . , v t v c i è c l c ( o n P
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a connif un engouemenrf' "" sysrème ljiií
Restauration, entre 1815 eíTsTn''rV'"" durabie sous laprécises de la manièr H " " ^ c]Lickjues descriptions nssez
délibérer ce .rm.r: P^^^vait être installé et dont nouvair

restauration, entre I8l5.^r iVin' P''"précises de la manière H " " ̂  qnckjues descriptions assez
débbérerce tribunal d'et^a'r'n'fidont pouvairdoute enjolivé pour êtr" ̂ HT notamment un récít, sans
Pans, rue du Petit Muŝ  p eoncernant une école située à

d'éducation et il^e ^ à Tepoque dans leet d'histri iction P'^' Dictioiniairc de pcda-
iition de 191 n c ' . de Ferdinand Bnis^nn (\^ mp rétère à

Sogie et d'i„stn,ction i,rn, P-"' le Dn-t,„micurc dc pcdit-I edition de 1911). En réal"-'' ̂ '̂ ''̂ '"and Buisson (je me rétère à
appartenant à Ia catéstorip tnbimal que les élèvesmethode mutuelle, , ceux qui, dansois assurer la discipline et r ̂ nttaínés par le maítre pour à
fiasse, souvent três popule? quotidiennes de Iaconvoqué suite à une7aÍ"''" ' "'-■̂ "'■■■ence' le tribunal «t
assezar " 1"'̂ 'est solH^"'
exprimeT"' '̂ ^̂ elle |e p.-̂  P'"'® d'line séance draina-fond enT'•'«ne telle bien vite ses fautes età ia loi infl^^ki^ et s'emeur avec IlHi
ensuite toutTa ̂  ̂ ne compassion, ne se
=bl>vré?n' trone drp ?""' ̂ 'exclusion qti'en offrantt̂ ndu à Ia mTère l̂ rû  coiipable afin que cehn-Telle es/Ec I - ■ P''
bliqueíd-eífanl' í'"'' Elfe développer et deParlement des enf """^breuses ^'ècle par les rép"''« P d̂agogi:reSSÍ̂  Korczí (,usqu'̂ t
^onnaissons aujourd'h 'T celfr"'J' ''t usttiunes de cette déma u ̂ ^̂ 'tnular' ̂  *̂ élestín Freinet.

^"scignants d'a^v diffJapplications coà Ia pô ">rde. '-"t-delà des établissenie«t
:«-™nelle q,; des enfap, '̂ '"'̂ t̂ipposé est simple. Hà des adulte, •'' de délibér^t.^

h, ^"'X ttdtiltes. et P ;
niinp,,, :, mi te!

Lc nouvcnii prohlcwe dc i'antoritc

dépositaircs de rautoríté qui fonde dans tons les cas Ia capacite de
luger er de punir. J'insiste sur Ia decision et I'administration des
sanctions, qui est an centre de Panecdote, et sans laquelle on

atirait affaire qu'a un insipide jeu de sociéré.
premiere approche, le schema d'A. Renaut décrít bien de tels

ystènies pédagogiques. On v constate en effer, sinon la destructionpure et simple, du moins Pepuisement de Pautorite rraditionnelle,
olition de la dissymétrie entre adultes et enfants et son rempla-

^̂uient par une procedure égalitaire, démocrarique, reposant d ail-'a nuance a son intérét, sur la meritocratie des moniteurs.
cette raison précise les conservateurs ne manquèrent pas en

de fusriger dans le sysrème mutuei une aberration au
iaquclle ces élèves éius, et dkine election étrangère à routede foi, deviendraient les pires rvrans de leurs condisciples.)

t'-OLive des disposirifs comparables dans les systèmes coopératifs
iu,, siècle - equipes, reunions, assembles, « conseils », etc.-, qm
iao ia plupart du temps une instance de decision collective a
ieui*̂^ ics membres, y compris le maítre, participeiit sur la base deloits er devoirs respecrifs.

n̂s un second temps, une autre donnee doit cependant erre
du H compre, à savoir Pénoncé de príncipes qui relevenr non pas
trjL politique, mais du domaine moral. C est bien e cas u, '̂nal des enfants lorsqu'.I se propose d'examiner une faute, de
oubT '-esponsabilité, de décréter enfin une ,uste peine sans
féré ̂  impératifs de Ia pbilantbropie (selon le terme qui est pre-X,w de «cbai-ité» dans ce miheu liberal du debut du
mor si cerre situation comporte une visee educative et
Son tout il est probable que nous en decouvnrons la rai-
t.on̂ Ĥ '̂  saisirons la logique sans la renvoyer .7 prion a 1' « égaiisa-
rnÍQ Conditions » annoncée par Focqueville - ou la « dyna-

E f ''̂ ĝ lité », comme dit A. Renaut.
pregĵ  A. Renaut utilise de façon indistincte deux expressions
f/'é«̂ |'̂ '̂assiques désormais, puisqu'il parle aussi bien d'un régime
*̂ 'tlue d'un régime de similitude. La modernité démocr-' ̂ "itme-t-il, incline I'individu à considérer dans son DrnrU.

son prochain
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CXilture, enseignement, societe.
Débat autour de Marcel Gaucher

; Ro iu in Oami i S.l.MK.NTjArrKO.nrUKuSTAT.US
I'rcsielciK-c : Ot NlS KaMUOUCHNHK

''écl
ie
e t

ff'̂ ^̂ 'scriptio}! cffccíncí' soii:> ''' pjrth'P'̂ "̂ '̂^ qui fait Vnhjct d'iUtcintc r-íVí/'"''̂ ' ' ̂  question
üuc,'7 — Pour qui s'intéresse ̂ _̂̂''̂_̂^̂-entrale-Et
vouq'°"' ''ffiiivre de Marcel Gauchei esr a ̂  j .̂ es remarque. q";d,-a,s adresser que^J^^^ (.«ccur-

"■etice questions. )e m'interesserai à er • ̂ c)g5, s'intitu•> L'écn, P''̂ m>eG publ.é dans Le Déhit e ,qqi dans
livr̂ ^ ̂  d'elle-meme », et le see""̂ ' P ̂  réducatio":•̂ni, ̂ "I'eenf Pour une plnlosopMe Poi't'V '-f
Qu7 I '̂ "̂̂ oeratie, éducarion et plnlosop on est toujours■̂■̂ Ppé n " ̂ ''ntéresse aux travaux sur ''educa ,rs. Il' ̂ t̂̂ iMordinaire éclatement propos qui
fi l V a n e q u i

3 ̂ otcur à la révolutiofi déafocw aux d'expetiŝOn 5 .̂ lourd'hui. On a une multipU"no.t d'̂ Í"f T Et
êlini P"'uiques éducatives qm sont es P jĵ ôurs gl" 'U 'mais, semble-t-il, on manque d
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Son travail est done fn''^.< r,!.Maive! (taLichct csi, .1 pariir dc tã. ccHc d'
v ' e n r , à p r e n d r e l e s c h n c d c n i o c r . u i e e o n t i v c l U - i n c n u - . C e r r e h v f
"égilger les discours d^r. '.''rr'iLicher ^oivante : d.ins les soeietCN deiiioeranqiies, Te^tient un discours globTl dit, MaicL '' t-j ^'ne question eentrale ; il iCy a pas de soeiere dêmoci

à prendrp U d'aliord j^aree qu'i! e.ssaie, ct p'
"égiiger les disc ̂  <hi [hir Ic Ihiitt, sans poor ;iunir
réfiexivité seconH p tli'-coiirs (.ic.'- cxpi''r-'' ■' ^
-^'«tquel'SvTe , -H-" - 1^'autour de Ia tensi ̂  prolilciii.itise cc discoiir-'- P "fíl conducter ia 'T er education. Hr rei e.sr done
^PpréhenderUrí- ̂ '̂"ití̂ rprétntion possible, pour qu" ̂
tension entre education"" Ptei"'ere pnrfe. ̂

de Marcel Ca C " tlemocratie. II me semble que rotit'e
; il à explicter le sens de lV-duc.ric)n dil essaie de montrp ̂  perspective historique et pol'̂ ' f

"̂ioLird'hui un 1'éducarion sont probablesoeiétés démocrarir?'̂ '̂̂ '̂'''̂ ^ d'idees pour la déniocrarie ou -pci-
est tocquevinir^ '"^piranon í ^

d t d ' a u t r e s t r a v a u x ,done considérer nr ' ̂  se réfère davantage à Webei )• ■
Tocquevil l" ' 'Tocquevil le. .. - de"^obilité et de ia f| démocratique est une soei^ [.,

société aristocratin '̂ place, en queiquc sor '
société démocratimi"̂ ' ̂ ui, elle, est stable et biérarchiŝ '̂

ce point au Dpĉ  ̂ 'Heurs une société laicisée-
que ̂ Ĵ̂ ^̂ antement du monde, que )e viensce sont des socipr" " ̂ "̂ 'ctés démocratiques .' ;|jrud '̂

ocquevjiî  parle de \ ̂  ̂ ""̂ ^̂ "llees par le sentiment de Ia su _̂nd
1'éH^^^^' ^íCestlà de 1'égaíité »- AlofS^ jeb̂ âtion, il Parcel Gaucher problématise ia qo<̂  ̂ ô'
crat'^ "^ransm'^^ société démocratique í' jéui^'"««''̂ '̂ tradiSr̂ '''̂  'tadition. Dans les soc.etê ,,,sr
'"infor sociét ®''f"técédence et I'omnipoten íg aconí r"°"' Cr c ̂ '̂"««atiques. Ia tradition estqu. Îpnséquent cette tradition perd le^ sien dans les sociétés classiqucs-

0̂1- Ia question de Ia tradition et de Ia rransmis-
Vn. de 1 y.S5, vous pose/ le probléme de Ia taçon sui-

Î ^̂ difie I ̂  *■ ites : Ia société démocratique est une societe qû
^^Urn« . ^ •'M'^port classui.,,. .,,, i 'idée éducative dassiqut

uL-niot.ianque est
'-̂ Mqiie au temps. Ididee ediiLatiY *-air que c'est dans rassimdation de a tiac

. . . . 1 , J . . 1 . . . T í i i í I S o n e l a

a,,. '̂ l̂ Poit classique ai
s ' " n l ' i i -assnn. la t ion la t tau .uu , .ôciét- la prcpni-ation à Texistence d-aduite. Tandis que aPassé , ̂_piocratiqne est toutnée vers rnvenit, ct non plus vets Ic

indui ftitiii-i.ste. Ce chansemenr du rapport au
t p C ' C n C f . ' r o i i r n e e v e r s i a v e n u , • r
Ô Ps induir ̂ lie est futuriste. Ce changemeiir du rappoit auPasse Hj. uieiTie coup un changement du sens de la riatitioi
u/'P t̂ion ̂ c>us, d'un univers de Pinitiation à un uni\eis te a
in ̂  '̂ acbe ̂ ^̂ up, voici ma question : est-ce que 1 édiication n es

ĉ.ncev"'̂ '''''dde de la démocratie ? Je veux dire par la : com-
Pli! 'education dans une société qui refuse lautonte,

de p'̂  faire de son passé et qui réduit ce passé a n etre
'̂ iê ^̂ îque '"fonnation ? Le passé, dites-vous, est comme 'egIl'̂ ellg , sociétés démocratiques. Et la question est on

i,.jj. '̂ "̂ansmission de la tradition, et done la re anon
I a i ^ U e H « 1 - ^ ^ ^ i c i e s a e m o c r a t i q u e s . o - t

i,,. ,f '̂ "̂ansmission de la tradition, et done la re anon
- ■■ de 2002, vous reprenez cette question et vous

P'"obablement trouver un nouveau comproniis en
4 8 0
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de la tradition' '' "'i tdgiMK' dcniocratul"'^ Pint"'' '''"''' rPindividiis, vt ci's individus soiit dr-- òt^c^ dont
v e z - v o u s c e " é a " " " " " ^ , ' '
Dasd'iH„„J *'™l''< "̂'"'--'-«ic|ue do Pauto,-ito. saus icgud >1 "
vez-vous CP rp„' est done la suivanto : oonnnonr coi^P3S d-éducationTEt la, 'H'"
article de 199» f reprencz ccrrc cjuesrion unn
aussi dans le rer̂ '̂i P̂ ŷ '''"logie conrcniporainc, qn'on
décrivez ies troiç"̂ ' ] coutre eilc-inciue, quaini ví)
à tine révolutinn Pt^rsonnaliré. Volis tlircs quon a
s o n n a l i t é a p r ò s P a g e d c l a P
col lec t ives Icque l I ' ind iv idu incorpore les -
moderne, se fonH ̂ t;cond âge dans lequel ladf er la reconnair "̂ ompromis enrrc la precedence du .jj-j,
republicam, marqur̂  'a liberté du choix (ageriorisation de U ''bTdividiialisarii)n du coHectd,

exercice ») : c'esr Page de la " conscience " ^1 effacement de / ̂  rnené done à un troisième âge ou 1
•̂ ontemporain ipnA ̂ rructuration par Pappartenance : 1̂Précédence du col/*̂  T '' ; il iPest pas structure M .,"n problem ̂ ^ '' déconnecté et don^̂ ^
'education. Au fonW de la ciroyennctc

jc signalaic t ' débouche sur la même questioti iĵ jdi-i'î '̂ onnecte at feH ■■ «mment art.ctder cat .nd-;,,,
^ r̂re, une relationsuppose, d'une manière t)U

|I^n de Pégalité politique celle-la, porte sur ^Í dálcÍJ - debut du .seco;^j,cr'que Mgjj derrièr" '"̂ ''"7"̂ , Pégalité est la passion î jtion'
l!f'y dé„,ocra;" ̂ PP--re s.ntpi.c.té de"P'e (Marie-cia, J queique chose d'extrdmeme'y, ̂ u'eil®
orl'l vo dans i'arttcle sur 1'ég^p^ ^^ r > m p l e v . . , , . e l i v r e c o l p ^ . ; f . . . c f i e u r ^ í -

'iden ' ' q iiulividus, ct ces iiulividus soni
na,., 'ésuitc (.1 un laire, lIcs êrres qui ^c consi

r í A - ^ ' ^ ^ a r i e - P U . J n ^ ^ ' ^ u c c i i o s e a e x i i c i n ^ - ' " - , , j

coi i^^otre l ivr Part icle sur
''%a[it/i a d'aiileurs retrace ccs bguf. ̂  -t.cle de 1985, vouŝ d̂ ^

nom dç d 'une t radu isen t une f jon - ^
Mais p dignitp J de toute disti ^jsoiniême temns de toute comP (jqU■̂̂ Ps a,outez-vous, la révolution démocr"

t t tc i i ies — ' " ' LucN t ju l sc const i rue i i t par e i ix
t̂ bamp consequenr, doiveni se situer et s'orienter dans unuppréhendeiu ties tot les activites norinatives et les

'derarchiques. D'ou ma question: quel serair scion
Uous ai ' égalité déinocraritjue ? Kst-ce que voiis pourricz
d'aillĝ j,.̂  queiques eclaircisscnients sur ce dont nous aviins
^ratie d-i avec M. Prost, à savoir la question de la mérito-

tVop"̂*" ""cgime democrarique ?Porte Sur que, '^'-'tre fois-ci tres nettemenr politique,
'̂ •ais de de Pinstiturion. Paborderai cette Liucsrion par
2002 qu'̂  ̂^̂"iiation des maitres. \'ous dites dans votre tcxte

^dttcation ̂ ouHrons d\me incertitude quant aux tins de
1̂ *̂ ' ̂Urait pu ccrivez, p. 1 3 : « Pa tormarion des enseignants^ ^"^Pport d' certains égards, par le passe, constituer
vJI ̂ 'ris souin'is - indépendante et décloisonnée, est de plusJ. ̂ t)us |.̂  ̂  exigences d'une profcssitinnalisation à courte
^̂ til d'uj,j ̂ 'Mission des diÚicultés mênies qui dcmanderaieiit le

11 nie semble que dans ce passage,
|4̂nt d'uj,j mod'T̂ '"̂^ d line part aux ecoles normaies, qui dispo-^ beau liv. ^1*"^ pour la tormarion des maitres (je songe

model'; C
' e s . T " q t i s f a i t d

■"erneu/'̂ ^̂ ' débiVe3 de la Line grande faiblesse intellectiielle du

qUe livre 1ftia" ̂odèlê  ̂ 'dles Laprévòte sur ce siijer). Et on pent penser
^ctu^f^" défaut aujiiurd'hui dans Pinstiturion desK '̂ ^ent début, on rente d'expliciter ce modèle, mais
rt i. la fo"'""''"'' Line grande faiblesse intellecLiielle du

Cou5̂ ~̂̂ *aus '̂ '̂ âtion. Et ma question est done : quelle reforme
unç *̂ ^̂ ''niation des maitres aujourd'hui ? Comment

^iter^ ^ maitres dans un univers de démo-
ĵ ^̂ ôdèle P̂ '-̂ '̂ cnt-ils encore aujourd'hui contribuer à expli-ic ^ voLis reerettpz la net-re ?a i s h , ' " C ' a n - j j p c i t u ;

^̂avaiî ^̂suiyj.e Pierre Statins ayant déjà beaucoup avancé, jeDr ̂ arc 1 <4̂  semble effectivement central dans leet done rrès riche, je le syudietiserai en
A ' *' dira si je la falsifie on pas. Les stabi isa-de I'ordre social généranf la sociéré de Pmdivi-

regrettez la perte ?
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mique eiKrêd'̂ "̂  construites sur une conrrucliciion ciynn-S n l í " " t " r ' " " ' f " " "
Et rintérêt ohilnç , ̂ Hissi, et leurs avanta í̂cs, posiriFs aiissi-

des conditions polémin ̂  lieaucoup, qui s'opposcnr dai
certains mconvénip soient excluent les uns au nom ^leurs seuls avantapp̂ '̂ T̂Pí'f>nieuvent !es autres au
sits, qui doivent êtrp̂ ' sont les dcux systèines de réqtiî
ntatif, comme none pour construire un ordredc réquisits : ^^^'-'^'t)up aujourd'hui. Deux

qui est une pyicr̂ ^̂ '̂  ̂ 'autonomie subjective de i'lndividua lí»'qui est un moteurT̂ n̂ ?̂"'̂ ^ laquelle on ne pent pas j.cet ordre social • er 4' ̂  social et de la formation ̂
K d e s l « n o r m e s c o l l e c t i v e s isubjective. Les deux e ̂ """'""nulles de cerre aurononpy

après des anaí temps... Et toute la these de M-
dyrrarruque 'Tn à dite que la eon tfPt'̂ emenr qû coí™'(u'est i'arr.cle de 1985) ̂PP̂ 'le à une'.. ,eToi' ̂  f"tme de déconrposrtion. D .

^t^mpromis entrp tenne), a tm
maintenir en systèmes de réquisits - .^[ne

aT''''P"isent. mais qui, d'une cer
o r p f T i ' ^ fdu texre de réfeeS'c°"' " ""

feV̂r-gerai un""'; Quelle est la cause de cat épu.semff> mais sur la ^tii n'est pas du tout presente g^r
"ue laquelle Larmetars nttetrog^

tique ,> °"te tour à fa> " «t-elle pas ce qu'on®'ble in, r'̂ ''̂ 'tpliq " contestable, la « révolunon [alivres Pauteur ?' "P'dement. Le codex imP ̂  leS
géné/p ^'^teurs l'^„ \ ^ createur; I'imprimerie irnpSp l"U*»=Í í SÍ' '''̂ ■•■' '■ L. cri« «■>

crise politique,
uiécanisn, ̂®':'"ation, des frontières, dese eirculation, de formation, de cons '
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des vdrites, irest-elle pas line des causes qui espliquent [-dpuisement
de la coutradicnon ? Ou, pour le dire aurremeur, ne taiitul pas a
eause de ee nouveau nioreur. de la conuaissance, de la \eiitc, ' ̂
fansniission, peiiser sails doute iin nouveau ̂ V̂ tenu- es requis s ."da le premier point de questionneinenr adressé a . • _'

Le second point, qui est plus anecdotiqiie, mais en meine
Ptéftnant, c'est. luitour des pages 142 à 145 de ̂n tt̂d He

[.•̂ .̂ued U démocratic eontre cllc-mdmc], à propos de a crise■̂ galité, de la cnse de la commensurabiiire des individns (quels st
mécamsmes de coinparaison, done de ulassement done de h e-

des mentes, done de reconnaissance des "t̂ dl̂ urs '
y," dvoque, en une ttès belle phrase, le modèle "
^ ' est en elfet extrèmement pregnant : ça va dii a.t quleunes eleves portent des sutvètements de marque, et dtf °ĉbème moreut de la téussite, la nouvelle ̂".0" motricê^̂^̂^

ugmentation done de I'autorite (étymologiquement p . ̂et ses compagnons. Et que le nouveau 1"̂"
nif/' '*•' stade. Marcel Gaucliet y Djt simp erne ̂
dirê T" du'effectivement, I'ecole, jusqu'a questionesta'lr,̂ "̂  '■' striicturation, le repousse. N , ' de 1'idéal
de 1 double système de réquisits, q j„ ^oi ^ Et leqtn serâ  le moteur des P-motions ̂
ditir. quel role liii attribuez-vous . miisi trivial, qui"'a dl V "" "''̂ ^ '̂'yüryHevons 1'intégrer
^orn
leur

. h i losoph ie , c 'esr un mytne P in tégrer
^ertu que marginale, ou est-ce qu . du meib

J itn nouveau système de maitrise, P modalites, les' et en ce rac o., niie ca transform-ur p. ^tiveau système de maitrise, modalites, les
P ^ ^ c é d , ^ " d e c o n s t r u c t i o n , m ê m equasiti'dvaluanon, de transmission, de const

Tr ̂ *̂ ehitecturale, de 1'école ? \ / r \ i i c d i t p c
1 n r * i n i - , T . i i i - p i m n t l e sTrnf̂ '̂ tchitecturale, de 1'école ? n,-emiers. Vous dites

de retourner aux Lumières,
o ^'^git d' ^ suppntn u|p|iant les voies d'accès.

la pluralité des formes d'ex-
i^'on, desi" on des constructions de donnéeset dec formes de transmission, des cou^

P'-oduct.ons du vrai. Est-ce qu'un des grands en,eux de la
485
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r o u ' s T v T u T l f - - - ' ^ ^■laire de Bachelard PfHir empliiyei" Ic vocabu-
-et des effectivii-'' a "" pPiralisme coherent des rationalitesiours en ̂  n.oteurs, de fa,on à ten.r rou-
requisits que i'evn ̂  dynamisme dialectique, les deux
bsme cohérent ^ comment consrituer ce plura-pression! ̂ns destr̂rio""'"̂^ 'at.onnell.s, de la forme, dc Pc-nous multiplier les manî  tî ns quel cadre pouvons-

de bien écrire, de bien cal-
formisant ou en homoec risquons effectivement, en uiii-
ditionnel néo-républicain̂ *?"̂  ̂ busivenient - selon un inyrhe tra-
I'lsolation dans Punicité d ' enfermer et de produire deC'est done sur ce thème ni? des vertus, des valeufS-
1 ̂ "̂̂ crais avoir quelques ̂ PParait personnellement centtal qnc

Laurent Jaffro. -J X de la part de M. Gaucher,
rpç " dans le cadrp ,5 "̂voudrais situer la contribution
le i'e^tends des déha^^^ des vingt clernie-tir de Pn ̂ "jourd'hui o? P°''̂ iqne publique et d'op.nion-
répub ir est désn que chacun désire sor-pain te, oT"'-? comme sterile, entresSe L" ^ du etttre pensée de 1'énian-" ' ' , ° p e „ ' t ' g e n l ^ T ' ' ^ d e
"e sera pi. cj.|,,„ , " '̂'deration pédagogiq" ' j

(m,c lT M. Gat ,Cher,
d d U ' l c o / r , C ' l i '^"tion "" '̂sinaio , '̂ ^-5 cette opposition n'a pn ,tri-d"̂ Pnnc,pa|e ̂ ■" P"-' conscience. Sa'a déídans la n r,' conflit interne de de

contemn de Pindividualisníc^ ^ ^vaP*-S"' ̂ onfliresTr"'a' - ̂ 'd f-t retnonter bten̂ .̂
Vous n̂ ^̂drais done sin ̂  '̂ '̂ dexion sur I'ecole et sur la cu ĵpC
d^ducaP'̂ dez î i, Vou? ''attention sur la ia^ Jeest Hon spi 1 que le conflit dans la P eJ^^̂ '̂ement nécessaire, mais insurinontablĉ
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Ĥielque sorte, dans cetre dialectique permanente, il n > a pas de
pour la svnthbse. On en tout cas, la seule ̂ynthese possiW^ est simplement la lucidité, la prise de conscience, a ̂  .

"̂.̂'■actère insur.nontahle de ee conflit. Je crois que c est cl.iir dans ■f'" de L-éeole à Peeole d'eile-nuMne ». p. 169 Id" tecue.n, q «"d
éerivez : „ ... derrièi-e la déeouverte des ™qu, s\,p̂ .,.e aLi|oiird1nii, il y va de la prise de eonscienee ̂

t'li véritb Pécole. Cie sont ses antinomies d'origme, ses coi ' ̂
«̂ "Ctnrclles. les tensions inhérentes à son pro|et qu, s,'
'̂ "ns. Forme,- des nuiividus : le dessein est en lui-rneme gre'-"ntratlictioii. II a été longtemps possible de ne pas ̂  ̂
[5 de s'en rendre compte quand la demande de -y-o'"div.du se ,net à ,oner cont,-e la possibil.té de le ' ̂ t c16 la démoera!,e dans sa crise actuelle. On pey fo. d e ̂"Us r-endez intelligible le conflit dans la peiisec tie I tduUt ,
ytacham à la contradiction interne dii concept meme e'•'=5 individus ». Et p,-écisément, rendre intelligible ce contlit, po

"'est en dégager la nécessité conceptiielle. niii
so,umes done id fès loin d'nne

Tr à I» Pluralité des facteurs, à laa ''cversibiiite possible des événements, ̂  t̂ AjHifA de Texpli-
«"""rrence des explications, à la simple

lustorique. Vous avez tendance cela appel-
l̂ ĉeptuelle à rexplicarion hisrorique, et, evi pjnlosophie de
[,̂ 't des questions sur la methode mem̂  seront pas mes ques-li 'f "-e, qui justifíe une telle approche. Ce ne setontaujourdduu. Mais simplement P̂  t,.elle du conflit
de |p ̂  effectivement il y a une "eeess nous est une
'"ciditl"'̂ '' '''' i'education, si la yrtM ̂  la fois neces-Sair '/'"e sorte de conscience p ^ politique educa-
tive'̂  y 'nsurmontable de ce c"" 'J' pent donner lieu unede foi-matioii comprend à la lecture de
votre rt '. '' dans u" des deux excès, n, dans une
®''"Ple •'w' f o,"'est done route simple : que pourrait^ uioyenne. Ma question est u
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Marcel Pa 1 '^""science ?Laurent Jaff ro"^ ' I '~ ^ Pami ' - - "
pas I'ambition dp f " T un mur trcs clcvc, que " '
d 'amasser quelauer ^""rissue à routes ces n qui pernietrraieiit d'cnvisagur ui
je puis dire je les 'a lúgitimité me paruit entière •'i« limites des mes ca ̂"'""tiers micnnes, cii ayant consuie"

Je rebondirai immTJ"̂ '̂ ^̂  ® ̂  apportcr des rc-ponses.rent Jaffro^ GuVilquestion que soulevait • ^"" Professeur „ glrK Plaisante : que serait un instiruten
heureux maif" " néologisme qu. ne me sem Ween avoir rencontre bl''°"̂ rnode. Eh hien |e dirni : il me sem̂ _,

<"on pas avoir défini "̂ rois n'avoir fair eni'e>!p'' |
n'avotr fait 'uV "̂ "eicle normatif dans Tabŝ îmes yeux, qŷ  vov"'̂  ressort, longtemps mysteriê ^̂ ^

earactérisés d'ailleur/r, i" ''®"'̂ re chez d'excellents enseig"' ■.
"̂es- Us ne ressembia diversité de ieurs options th'Is aff.cha.ent dans |"' I™"- Pr'«'qr'e en génera

ense m""'" "onibre d'̂ "' ''"«"ne, mais ils avaient un se"semble. Et je dita. dv̂ "«s ̂ "̂ 5 savaient faire foncn
un 'ff̂ «Pt'ci ̂ '«t un point qui abmente, ê
accoi dans T "'at.ère pédagogique : " Tout Ç • ^«̂°'ntance, con'n.;;;̂^ ̂eilleur de cas, cL va s'appren.d̂Pnt
nient "'a ne se ' ̂ '̂ '''ansation auprès de gens quine se t" tout » D.scours que, pe-'̂ ®"" , çapas, au ,/®'̂ °""a'ssant sa validité partieile- N jj,
■exp " ̂rt q ̂  °u ,1 n'y a pas en effet une sorte de
de situ qui fait '"stenient, je crois qu'il y ^
rieur Pi"ennenr individus, dans un certain n ̂^'eurduqueliu^_?^"t conscienr. .4. ..ndons a •
l e i i i t - n r , . ' q u i f a J t j e c r o i s q u 1 1
ieur d Ptennent individus, dans un certain ^hTs.̂"'̂ '''̂évo£̂°"̂uience du champ de tensions " '̂ j.P̂s à emplo""'' 'l"'" y a un progrès de la consc.enê^̂y,

expression dont je nMgnore p'
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1 • . i l V 1 u n p r o g r è s d e l aMen die pcur p.iraiciv dcsuctc a -.,-fe'exiiience. Er si sans
í̂Miíicicncc quo nous pouvons preiuiie ll c ,̂ j./pédagogique en

f̂ "ute nous nc tcrons jamais à partir de a - examens'̂nnc ct due forme sur lequel nous i ^ ^|gves maitres ou
P"ur niL'surcr le degré auquel il a ere acquis praticiens ou
P'*ufesseurs, nous pouvons donner à ..gussite pédagogique

fururs praticiens ce qui est au ressoit ̂ ;onditions les plus
pouvons observer, y compns dan.' 1^'^iies, aujourd'hui. notion d'experience

n \ - . ^ t - r o i s c i u e c e t t e n o , n u e

nous pouvons observer, y comt"- -' 1^'^iies, aujourd'hui. notion d'experience
, . ̂ 'une manière générale, je crois que -j,!-plus encore que'"̂ torique, en matièi-e d'education, doit no ie devenirP̂ tttHir aiiieu.-s. Elle est indispensable P r ̂ le, me semble-t-il, pa

démocratles, mais elle est spécialement ,̂ ,̂,„ifestement tai e,
fPPutt à la pratique educative, qui est de mecan̂ ^^Us la diirée, d'une avancée dans la pn ,ne

et de d.fficultés dour la danficatioi pet " „ot.s devon
: ; et ,e crois que c'est en toncuon dj g,„era e une
expé snider. Nous "wns ^pp^.j aii ^J^Ptu-ience de la démocatie, dont nous P"' ̂ Ldeur
g essentielle : ce qui était juge n -y t̂tation et atieaPt'ts, do.it nous pouvons admirer P |a dem

ôup, eh bien .. a été surmonte ! C j comprend'̂ Q̂̂
Q • t̂ ssorts mystérieiix, que nons catastrophjsi „jands' oivent nous mettre en garde t"' ^ 1900 - i ^ T ^

Pf's à nouveau en 1890, et ̂ "f,:,t.queil r
eo.ii.ne cela, du debar ' yg étant dom , ff̂ ndrer
"̂™P̂  P""'- ""'Ta "ulture était voueeĵs e

et à '.""tin et de la démocratie, < jŷ ot P""® je cesq';,Î P̂araitte. Au totrd du total, eü somm s ja.«'ttuatio ̂ ot̂ Pi-endre. Et \e ÇJ éducatif, ̂  ̂  barbarie
ftdiriairp^ nui évoquent un d'abord, ont une^ireiTient inquietantes, q j^c tensioi^^ ^ V, ^^ci^rii-c ^
Jfaçante, sent à I'oeuvre ; mais des je nos espr.ts aniotr.ce cons.dérable y eompt̂ ^̂  je nouveaux

d'autre part font sigû  ̂
489
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<̂ quilíl'res s;ins svnrhcsc, paixc qn'o"«bie e croÍr'"' '' . cc.K-.l.anon pos-
diffícile tVcr n '-"'"'■''"•e, cc qui rend la \ ie des ddiuocraries treí.
s'aiguisent ern?"'̂ 'a '̂ '̂̂ ""11:, plus leius eontradictioiií.

Je prendr f '̂ randir Ia d.f/.eulre de faux avec.
Pierre Statins Ia premiere qiiesrion ciuf soolc\-^^
^ntre les deuv ^'"adition/democrarie. La
'"gentinsurmonSrirya'nsement fatal rí^r.^ t ' ^ipparemmenr. Line cause ue tltf ^"ne chose qui do ̂  r"" " ̂ '"aller. Hvideuiiueur, c e-«"e express^ ^ « ■! "<-■ "''"'ent"«"s n'avançons pas ? enferme en
larité (pardonn^-, ■ . democratiqiies onr certe p'^ .
temps d explicirp P t̂ier dogmariquement, mais je " f ,i,
toürnées vers ̂ ociétés de Vhistoire. Dl-s siKietcs l̂ j

Etduconn?"' ̂ î'abriquent elles-mêmes enont déveioppé comm démocratiques sonf des
fque, avec 1'idép I ̂  ̂ '̂ '̂■ine autre avant elles, la scienu
t̂ouve le secret 4 ? P̂ ^̂ P̂ ctive, que c'esr dans leur passe

-I s'Li jf"' « que c'est de ce déve
'̂ omprendre A,5 tenants et les abourissants P"'' |a
f démocratiül'' ""75^ "'"f sensible au®Çon dans le vol ̂  manifeste d'ailleurs d e ' ĵ jes

elles ont arf, g'gantesque des institutions P''*"''"" ̂  du
P^̂ ŝ quelessorii?" sodété n'a davantage ie '', .̂ ué-

''̂ mocratiques, hors dc toute absence^erbale et ann''''í"°"- on nous voyons q"'f,r0Ü nous oi Pâ se, il y a un abime. ̂  P;̂ _̂.j|est
1 de notre «tte valorisation du passe,Passé infinim ," '̂ onc, dans le moindre des
''"tension donr jquelque chose de nous es ̂  gur-

0 -̂ déprr d" antérieures étaient totalement |gs,..'|'nes 3, leur p.été théorique envers ladite trad>n"Et cĥ  ̂hose de ce sens du passé doit pa ̂  ĵ iÛ'P®eun le sent : il y a une hypervalotisafU"
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'̂ 'adition qui n'a pas le nom de tradition, et qui désigne ces modèles
atixquels nous pouvons nous fier pour nous guider. C est cela qui
^̂t mort et qui meurt chaque jour un peu plus, avec toute une série^ P'<)blènies qui peiivenr ètre três difficiles dans la pratique. Mais,

p̂trelativemenr, monte Pexigence de faire passer le sens de ce quijoué dans le passé. Et on voir comment, justement, la démo-
^^ance par la contradiction : elle détruit les instruments qui

une espèce de transmission facile et directement acces-
]'ç niodèles du passé, mais dans le même temps elle accroit

îcx]uérir la connaissance de ce passé. qui ne pent sim-
'"^'vétir la forme d'une tradition telle qu'on I'a connue,

Î isants ̂  aiitorite du passé qui délivre tons les modèles suf-
tiqĵ je ̂  orienter dans les différents domaines de 1 esthé-
ôiTiniê ' """(̂ tale on de la politique. C'est à partir d'une situationqu'on mesure qu'on a affaire à une experience de la

bles, quest ions qui paraisscnt insurmonta-
cl̂ *̂  dans les fairs, se resolvent rant hien que mal, de

^'esr ^ Pi'-'s difficile. Et notre travail, pour y faire face,
contradictions. C'est notre seule

de ̂  guider par rapport à elles, même si, sans la cons-Î ien. ̂ ^^"tradictions, on pent três bien faire avec, et faire
Je r
mais ̂  qnestion de Pégalité que soulevait Pierre Sta-'̂ '̂ s direct̂  ̂ "̂ drais passer tour de suite, parce que le fil me parait
le rolêd̂  qi-'estions que soulevait Robert Damien. Première-^ ̂ V̂ant Un d̂  ""̂ volution informatique, pour faire court. On est

''Strange ̂  figure qui font réfléchir sur ce qui est peutauquel nous avons affaire, qui est celui de la
'̂ fmatiqpç.̂  de nos sociétés. Évidemment, la révolutíondans la t ̂ ûsalités propres, à la fois dans les mathémati-

d'etrê  ̂ 'que, etc. En même temps elle a cette étonnante
pt congruente avec les évolutions s o c i a -

q m , e t c i j u ^ i u c i u c d v c c i c a c v u i u l x v - » ! ! ^jp /̂ gnent da '̂ r̂taine vision des rapports entre les individus'lotre monde. II n'y a pas de déterminisme techno-
y a une affinité étonnante entre les produits techni-
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d'autr'es'iemill ''̂ •fouver dans bit-n disent k-s jounialistc. (sans ronr à fair rcfléchir ̂rion informatini.P n prendre rrès an SL-rieux cerre revolu- «-xpiession), on qiielque cnose se donne a liic qui. u . .
exrérienrp P^s line sorre de nression rcchniqu^-' ^ cliscours que nous renons communcment sur 1 eduear .
rion informatinue prendre rrès an SL-rieux cerre révolu-
extérieure nni in»-* sorte de nressíon rechniqy^'
I'esprit des relatinn̂ '̂̂ " relations si>ciales. D'embl̂ '̂ ^
moyens techninnpc ̂  si je puis dire, se retroiive clans t̂ sà la fois de Ipc ^ disposition. IVou la néces-
. de nouvea " f - - P ' - ' -E t d e n o u v e a u r p l a c e . .
juste titre - p ĵ. question du sport, que vous soulevez «
dans le champ de 1'pT ̂  est, je crois, extrêinement imporr̂ i'''
fonctionnent ces ̂ "Í"nrd'luii - éclaire la niaiiière don
niesure. Le çnr^.. ^r dont il fnnr e<i^nvpr de prendre ^
fonctionnent ces ̂ "Í"nrd'luii - éclaire la niaiiière dont
" ? f ^ " r e . L e s p o r t e s t / ^ e s s a y e r d e s erelescope avec les pliénomène social contemporain.nente ou nos sociétpc donner une sorte de scene .
particulier d'activité ■ contempicr dans un
supplementaire qu'iril- ̂ videmment, il a cettc pnrrn-'nl'î

s p o r t , P ' " ^ r n i e r c h e f l e s j e u n e s .
^ f^ut done donner ' a"* ointrifi'"u des ZT Phénomène. Er .1 a, du po^ra!r ■ ^ remarquabies dès qu ^
rénfr̂ ^̂ '̂  P'nstitution moins ie retour du refou-"ve dans le di;'en générai. Tout ce /jr.. ̂
léeitî "̂̂  P̂ íémiqpe - ̂  P̂ '̂ ĝogique dominant, pour faire
à Pé ^^^^ialement'nPk^^ '̂̂  dans ie sport commc j.|er■oa* ■« ' 0» ..e .e„, P„ en"< ;̂.SDort ?' I'apnrpn! ^ du dull répétitif de I
iuste ^P°« n'-t fait que de cela^^^

Une ''repetition, la recherciie uvail 'a mêm" fde revenir toujour^^
dont \Z ponr^n I'effort - entendons bien ' . ^Si«.! d"':K"Crt T <1'» "f"''' '""i"»»-qu" i ■> *«.,« ? - «I. e.. iugé mortifíre.
'aquellê .̂k sport̂  Pedagogie générale. En ''̂ ^̂ "Luse ̂
A u t r e m s e r a i l ' *■ n a b l ^ 'd i t o n a l à " ^ r e m a r k^n vrai phénomène de sociéré í̂ om
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disent les journalistes (sans tout a fait réfléchir a la portee e
(Expression), oii quelque chose se donne a lire qui. en fait, conteste
discours que nous tenons comnninément sur I education, es

rucmcs parents qui protestem contre les brimades infligccs a eur
Progéniture à Pécole vonr immédiatement transporter la dite pro-
g'̂ riiture dans un encadremem sportif oii ils trouvenr qu ils n en

jamais assez...
J ̂ n voit ce qiPest la complexité de Punivers démocratiqne, car
.̂̂ 'st une des faces de la démocratie qui est en jeu dans

"̂ uce, qui parait triviale - mais elte ne Pest pas du tout. C.
ônféré à la compétition... loyale, égale - sur la base de
les individus -, qui est magnifiéc dans Ie sport, quan i -■'u

'riie difficuiré dans la pratique éducative de tons les joins,
cela monrre d'ailleurs comment il est impossible de jugei rrop

j des evolutions de nos sociérés, car il faut voir ce qui «t >-efuseV ce qui est valorisé là, dans des domaines três voisins ,
^ ̂  veut dire qiPil faut savoir exploiter ces contradictions,Settle en lumière er en rirer parti. Je suis três convaincu pour nî
Iv'̂  1'éclucation de Pavenir a le plus grand parti à"'̂ péricnce sportive. Y compris sur les modeles de 1 apprentissa

des choses qui font difficulte, spécifiquement ans
^gogie d'aujourd'hui. La pédagogie est née il y fort '

comme telle, de la volonté de rendre explicitas
de transmission qui étaíent autremenr entièrement an
ou coutumiers : on apprenait par Papprentissage an sei

titif!̂ ^ tcrme, par Pimmersion, par la familiarisation, par ̂
pxj ̂ tissi on a affaire à une tension, constitutive du c amp
rZfi entre cette explicitation des raisons, 1 appe ^
Un d'autre part, un apprendre qui, parce que nous
Par simplement (c'est ce qui se lit dans le sport),
des [̂ ^̂ p̂oration, de quoi qu'il s'agisse, y compris et sur o
'iPmp abstraites : rien ne ^'^PP";^" . x ^pt
'̂ garrl̂ ^- '̂̂ "' incorporation... que les matheniatiques ■ .
capa ■ ̂ ""ois beaucoup an décloisonnement de la reflexion ̂de faire passer d'nn domaine dans Pautre les expen
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tique educative, quelle difficultés que rciiconta' une pr*'pigment par la démvstifi" comniençant rr« sinv" " e r e c e t t e , u n e ^ é t h o d e ' ' ' ' '
7n ' i°"P d'evolnl""" '"̂ "'ngale pour cerra.ns, qm permet-' de Ia r '•'̂ "ssir dans la prat,que péclago-
;;nttoduct,onau sens d P""'' '"
culté" d'ordr , auxqiielles ils vont être conlet le """"̂ "donnelle de Ivl ̂ '̂demrnent, )e conçois la diSo,fK"'"P̂  P""r avoir , 1̂  -o.s qu'.l taut en forrin'che institutionnel de iui trot,ver nn jour n

crre Statius. ̂

I'ecole " y a acIuM'̂ '̂ ^ question suppienientaire,deid ■'' discotn-s génér.i^
vous ave7 h" '̂ «rchanT'̂ '̂̂  grandissante, c es

2002 dl! assassiil?''?' stir cetteI'expSo'''̂ "̂̂ ' «ttê o!'"'̂  de 1985 et dans
^^Jionciatio" T cont ^ avéré, mais qu jgqui est mis"p "̂ r̂chandî '
Pourriez vn " et « n'analyse pas vérirablem"»■ "™' r"'; 1"'I ™nq- <!•

> ' """«oo,,,' ';;l""">!™eins sur cei» P u
P a r c e l G q u ' o n e n t e n d i c >
qufle?" dan!̂leI'"P°"' deux plans. Ce que j'ava'S trê~ i'en ai eu ''̂ ^ucoun a-T evoquez, c'est u

" 9"' plus .c.p"r"°'Pbrab|e. 5/̂  dans le milieu des

e n

Cult II /■(', f}} St'/;C ÍÍ en/ cut. >tu ictc

la suivante : Ic capitalisine de deinain est un capitalisme de
Ĵ "nso„,„,.,reurs, il a Wesoin d'une elite technique pour faire touiiierniicaniquc, et pour le reste d'une masse de prolérai,'es sem, ahru-
flf pourvus de revenus suffisants pot,,' pou\oi, a er' hypetniatche et hnte toutner le crcint de la marchand,se. Do,ic ,
" y a pas d'echee de I'ecole, qu, reussit i, taire ce pourqiio, elle e
"̂gi'auuiiee, c'est-a-d,,-e tahr,quer des analphahetes ! Ce d,scoib 'cunn icc , c cs r -a -d i rc t -ahnqucr ues ana ipna i i c i ca . , .tenu gdneralcnent sous des formes plus euphémisées ; et done
yite de j.-c:. Miehea est de dire les choses nettement, ee qmuifiui.nent ptdfdrable. Kt en plus .1 les dit fe'c talen , o

pĝjdise, mènie, en le lisant, et evide,ii,nent. c est de la qu i
Uoiî'̂  que rerrcur de diagnostic sur les sociétés dans lesq
talie! quL-lque nom qu'on leur donne - démociatiques,

didustrielles : tour ça va un pel, enseuible, uiais a\ec ce
diav I'aceord cventuel des differentes facettes - I en'e
peijest totale. Kt ce pout mille raisons, dans lesque esP a s . , , , . . . : „ r r r è s u i i p o r t a n t c .
'Agnostic i - v n a i e . r , i l c p o u i i i i u i t i u u t v , / . . . . , - - • . f , , n r e

Noiic mais done la demonstration est rrès impoi ̂en jvi au contrairc dans des sociétés qui liofhvident ̂de eaonrin^. .. .nn.m. on dit auiourddnn d un
E

a u c o n t r a i r c c i a n s t i e s s o c i c i c s c j u . v . v . . . . . . .

"̂npacités « cognitives », comme on dit aujourd nn
pen iacile. Y compris pour le processus de navai

somnies dans des sociétés oíi il v a une pénuiie e
I U n e d o n e p a s p o u r v o i r t o n s c e s _
Péennp '̂ '̂plications importantes de la sous-croissance
^nis ^ que nous ne sommes pas, à la difference es '^ . . . . . ^ q u a h t i e e . E i

Me rl ̂  '■III cliomage oe nia^bc du travail non qua
le celui-ci soir rrès recherche par les pouvoirs pu

t o i ^ i * v e a 1 1 I ' . . . l u r > o r r d i i f f r a i i d c a p i

« 4 1 ^ W 1 4 V _ / C t O 1 1 ^ C J 1 1 4 X & * - » 7 — • * - " % ' ' /

'̂ ^̂ aiiche d'importer de la main-d'oeiivre qualitiee.îé : jj. * y a en effet un chomage de masse i
l e c e l u i - c i s o i r r r è s r e c h e r c h e p a r r - - ■ . ■
qnj automatique, certes déposé nulle part, du gran ''"̂ '̂ '̂ naliserait tout cela. Done, une erreur de diagn

"̂ ândj en effet, nous assistons à des phénomènes de
iç faudrait d'ailleurs bien définir, ce que p

^^faits la dénoncent. Qu'est-ce que e'r^̂ -̂mêmes sent avérés, ils touchcnt routes les actm
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dans le domaine de IVH - ■
idéologique. Mais j] f trouvenr unt* cible au moinaimarche et qu'est-ce qui ̂ '̂ mprendre iustenicnr pourquoi çatout cas idéologique ̂ fncace dans cc type de proposition en
ien la suite. La ciblp prélíminaire introduira rrès
^mille traditionnelle de la inaivha'idisation a éré la
•̂ces qui étaient effert '̂  ̂  tnarchandisé » route une série de ser-Autrement dit, émanrin'"̂ '̂ "̂̂  P'"" femnies aii fo)";''-
emmes, travaiUant femmcs et marchaiidisarion ;
'̂ °mest,ques q̂ j alla.e a'""' '""te une série de services
^nage, des pressings d t*""" '' cies fcmines dedyat:on c est tout Jit' '«'aurants, que sais-je ?... La marchau-marchand, d'activites ''' 'ransfert, dans le domaine |nibi"-

horsl"^" '̂ 'e dom"'- ̂ '"5 exercees sous une fornie
matbn" '"''"«ions publl'"' 1 ''Education, c'est ie transport,ché.. r P°«raient être "" ""ain nombre d'actes de foi
que en type de I <tssurés par le prive, par un
biternet o ' ' fonctionr'' l"' ' ' '«'"" ties in^' ^^^appe tot-,' ^ e-learning, la formution P'

tions Qui [ '̂ P'̂ ions sonr « tnarché potentiellemenr gJg'
e l f l " r ' ^ " n e n t ■ t l t m e n t

tesqÍ̂ S^ à co.nra.ntln;tttntionnelle ettions Qui [ '̂ P'̂ ions sonr tnarché potentiellemenr gJg'
Payan?e , . '"̂ '̂"'̂ '"airement ouvertes, Ies'ence la l"" d 1' '« ̂ "ivent de façon évidemme. tdeux ts 1''''"'««s. Voilà ce qu'est par exĉ
'e problem ̂  f"'t bien"̂  > domaine de 1'éducation.
individuaiiJ' login, ' V®' I'affinite profonde, et c'est tC'est à parr'̂  é'̂ '®tgissemp̂  f rnarchandisation et la I"®'? ̂
"alssent dp Iti'ij options offertes aux indiviCen'ell""̂  'ogHe" à Poser Ies quest.ons d".aura une acr̂ " ''®"°"Çant j, tPParaitrc leur éventuelle

consom eificar """"'t̂ tidisation de Péducation ddrandte t de 41 = P""" Itfelle parle, et ce quemais c'est I "'i l® '̂ "r pUj. "t̂ 'tliandisation, ce n'est pas la '
'̂assure? P'"^ q"'à ce^x qut la dénonc^^ t^«te liberté Alors, au moins

«t une vraie Iiberté et que le ptt"̂ "'
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'ivré, par exemple, est un vrai produit. 11 y a la une tache critique
tout à fair considerable.

je pense qu'en ef'fet il ny a pas auiourdliui de sujet plus impor
tant, dans le champ édiicatif, que la démystification e
gnement par Internet. 11 me semble que c est Tun des vrais pro e
"ies qui est dcvant nous. Dans cer enseignement, il y aurait a
'̂ solution magique de routes Ies difticultés. Bien enten u, on n
aiiiionce que subsisteraient quelques enseignants
'̂omme on dit, pour le cas oii la machine tombe en panne

" I individu face à liii-mcme et à ses intérêts sur un .
"lent large done avec une gamme d'options incompara
gtande. Et c'est ce qui plait. Mais est-ce que c est a ce que
Pouvons souhaiter ? Vous voyez bien aussi, ̂
/itce occulte du grand capital et à ses capacítés e cor
"̂trinsèques, qu'un tel discoiirs de la rnarchandisation est ̂ 1seduire tons Ies poiiriciens. Parce qii'il y a rouiours p us e

'tiateurs virtueis. Qu'on soir socialisre on conservateur,
n̂x cas, on pense aux eiecteurs. Et évidemment les efs consommateurs, lesquels pensent que dans la^̂ side la liberré du choix. Et c'est par rapport à ceia qu i ai

Prendre la force de ces phénomènes. Et il faut latter, si o
ûr le terrain ou ce phénomène parle aux imagination ,^ ̂ ^noi Pincantation antimarchande est de nul effet.

Robert Damien. — Un point pour completer certains
^ons avez fort bien dit la contradiction dynamique, et 'î nt sur le modèle sportif. Ce qui est intéressant, c est que, m

Ies sports individuels, 1'idée de collectif est fondamenta . J
signaler par la le fameux terme á'équipe. ̂ n pedagog»

Sn suremployé. Mais, conceptuellement, d oü vient i _ . .'?Pl?'q"ement, ou a-t-.l été constkué ? Je me mets en pos.t.on
üé f's-à-vis du maltre : quel est le philosophe qui a
sous question d'histoire ' jP̂ ^̂ gpparemmentan . question, qui est comme vous le d
cho *''«=' tttt's n'est en fait pas du tout tnviale ̂°se, une profondeur. Dans ce système dynamique d
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i u c j a í p a r I ' i n h ' r e c o m p o s i n o i i ( . i v i i a i n ' ^ i -

^^ansmissioj], serair mécanisnícs do forniariom ̂d'une théo : Í d. rcrrouvcr les prole^
^'^^ation collecriu ^ j comnie element . re

"est pas en ̂  ̂ ''"«̂ I'viclualisme : Tun ei Paurre. hst_
^Je par le le chant ie r à o i iv r i r ouQue je Vais évoqup,. " Kambtjuchner, qui va eomp'̂ '" ,

;̂ /vaiIler conĉp:, " ̂  rHéinac du su,er peutecomposition J pour répondre à Texigenct- ^Marcel Gaucher f-ameiix système.s de .̂ jlo-P ê qui 3JJ. Pour ma parr, je ne connais pas e
Quipe ! . " ^'scours conceptuel iin peu éla

iuste d'r?!'P'" pourquoi. ,o,s
, * i ' t / C S J j . - - ' - J " - v ^ J l l - C p L U C l I J l i J - ' - - -Je voudrais jusre P^"-' pourquoi. ^oos

n sur la ^ à propos dc la question t] . j^p,on extreme diffiruu-̂ ^̂ ,'̂ "̂̂  avance ce travail de recomp̂
^ ed'une/„co,.ĵ  ̂ ycest qu'il avance, et de plus en poU'

de7''>̂  soctéreÍso r/'01 dans I'autQmai-- ̂  grand moment de rêve î nieiir
. 'economie • ,| ̂ ous les domaines, et pas se |̂ ,5
P̂3"du d'adleu,;'/ "" ''béralisme .̂ „ral qu, est beauc-o"̂ f;„,ete, hors de queu"̂  ''béralisme économique, ' )jniit®

En revan̂ l intéressées, a un nonil̂  _
E.v;s°"" •■•«.«.'.' '"°z ' i"nen pfi Ç3 march ^^êociation, comproiTiis... i ■
ne f°nctioTd Dans ce cadre, on a ibn̂ P^

imp °"ŷ oquons Jg "̂ ynaniique, qu'un travail co gs, ê ''̂
que c '■ """'squ-on '̂ ''̂ '"Position d'exigences antin"'" gnŝtendancl s" ' f°' dans Te laisser-ally, ̂  prefaltes pour se ponrsu.vre de left P
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niouvemenr, el on a done la plus grande peine à imaginer la P
que suppose cette recompi)sition. Kr la reprise re/7e.vn'e, on'3 eonseicnee de Pantinoniie et du travail de la dire
tine dimension de plus en plus probleniatique et -i
ootamment, de façon três pratique, que la resolution ou '

recompositiiin est de plus en plus délégué aux ̂ ^ ' absolu-^ en débroLiiller tout seuls, chacun dans son eoin. e a i |jj.-ques
plus pris en charge par les institutions ou ̂ édielle des

publiques. Mais cela ne I'empeche pas de se passer. . .[fg du
individus, pour leur propre compre ; avec une gran
^oup, à faire comnumiquer ces experiences entre e s |.^
^endre dicibles. D'oii bextréme importance du trava p
'"̂ flexion, par rapport à cette situation. ajjsser un mot

Denis Kamboiichner. — S'il m appartenait e poser^"s cer échange... La question que I ^ i| y a deux
Porte justement sur ce que vous venez de dire, n du
ôtiires possibles de vos écrits sur Téducarion . ̂ He la dyna-

classique de 1985. Une lecture hitahste, dan ̂  ĵ -̂̂ blement
^'que d'lin certain egalitarisme fmit par , jeqiieh
^ote possibilite d'un ordre scolaire, en particu i -j y ̂
^̂ tnple, pourrait se communiquer le sens u p' démoct̂ ^̂ ^lecture nettement moins fataliste dans niême temps la

^égime assez contradictoire pour menager e ̂  ̂ ^̂ jquePossibilite d'une sorte de contre-offensiye dans K Q sco-
.otte I'enseignement dans la plenitude du temps, c'est e

se réaménagerait, se réaffirmerait. " possibilite existe,
eile *̂̂  ̂ otis soLilignez, il est vrai j demandedest três diff ici le à saisir. Je passe par
Pondre sur son principe et vous venez de , possible

mais íue la'reflexionexion collective, est ici la chose la p us que ^r-
gin^ Pt̂ urrait alors vous j'espace pubb^̂  moment^ pour cette inflexion collective gvions ^meut
ei;>b et particulièrentent sur ce " .osophie,^̂ 'sagé de traiter, à savoir le role de la P»
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sMnterrnPfr'J On pourniir Ln-icleninienr
d'une recnn!!" '' question hier, à savoir hi possihil'T'̂
classiques de notion du méritc, ct dhnitres notions

espace scolaire touchent à la restanration d un
s'effectue en effet 'h notamment à la manière dont ce qu'
quelque peu danc P competition sportive poiirrait reveiinest du cL d W '''''
parce que cette re compétition des élèves, on dn cote,
moins d'après compétition apparaítrait três diíFicilc.
^ , ° n c , d ' u n n o u l r ' ' ' " hreflexion collectivp donné à 1'exigence d'égaiiré ? Mais sur

M a r e e i G a u c h e r ? Y
pout commencer cnr i ' permettez, je voudrais tcveo
Ptoblématisation venez d'évoqner, et sur"lon intention mêm ■" Je crois, en tout cas e es*̂  '
ances que je i-énrn n succomber rnalgré moi à
iste. Ce qui donne ̂ p̂  n'etre pas le moins du monde afaire valoir, contre un Cest inévitablement le
r T ' ' ' ^ ^ h a m p é d 7 T . %as de sous-ministre n ' paradis du volontarísme , \
re!r f d penr convaincu qu'avec quelque
cesse ordre) r revolution copernicienne e
dan ^ ^ Valoir Ia' ce genre de pente done, d a
que Maiŝ *̂̂  ondeur des tendances qui sont à
d'gU sornmes Profondeur ne doit pas
quim a-̂ ^̂ '̂̂ ŝuiter spectateurs au balcon de I'hisZnT Tto/ -'-t peut-etre la une
'''í̂ P^>viIégié. le domame de i'éducation, on en a

ailleuj-g

cerTe^ o^ ^^ malheur des
mélancoli chez P^" sensible. Entrede la démn"̂  P̂ ^̂ ^ célèbres sur les érats'"̂ ^̂ âtie ; mais je crois quMl n'a pas '

5 0 0

(et pas 1 experience coninieni;anre, ce qui n'inculpe en rien son génie
c observatcur), il nhi pas le sens du nhillwnr démocratiqiie. Un mal-
leur três étrange, puisqirü ne se joiie pas dans la grande tragcdie
Pu ilique Ice n'est pas la guerre ci\ ile !), et qui est par exemple, dans
c t-omaine de Péducarion, lie à une aspiration profonde à Pédu-

catjon. C,ar c est le propre des individus dans la démocratie;
1̂1*"'■"'*̂ '̂"0 n est pas récusée mais est au ctintraire solliciree commene I a jamais été. l.es individus aspirent à ètre formes ; ils

d ailleurs d'une fa(,'on rout à fait troublante à Pins-
ils ̂  pcrmettre de devenir eux-mèmes ; pas une seconde

pour devenir soi-mêmc il n'y a rien de re! que soi-
cornb̂ i' ̂  qiPils adressent cerre demande et c'est òla ré-̂ ^̂  ̂ 'línificatil. Mais bien enrendu, par là inême, ils tendent à
d'exeV-̂ -̂̂  demandent quelque chose qiPils lui interdiscnt
qticlqr̂ r'1 profondémenr malheureux. Ce n*est pasP n'y encore une fois, occupe Ia scene des fairs divers,
sur ces dans ce rnalhcur-là. Mais il est profond. Hr c'est
ral. ̂ "'̂ "̂ radictions qu'avance et travaille ia démocratie cn géné-

o contradictions-là qiPil existe le levier d'une
rnornent e ̂  cffectivcment, leur mise en lumiére est un

politique démocrarique.
danŝpp"̂^̂  ̂  ailleurs à un moment que je trouve três inréres-

^̂ '̂ fation de Ia démocratie et qui est la crise de la repré-
^̂ í̂ erchent: "̂ q̂ue. Três normalement, les représentants poliriques^̂ t̂ toutê l̂ '̂  électeurs, et ils flattent démagogiqiie-

II ̂ ^ aspirations des gens dont ils espèrent acquériríe suf-
P̂PPationŝ  ̂  ̂  d'original ni de siirprenanr. VIais comme ces''̂ r̂té maiŝ *" demandes sont contradictoires {on veut plus de

du tiî  sécLirité, etc.), il en resulte un discrédit
La politique. Celui-ci est devenu intenable et inau-

^ '̂̂ spérer autodétruite ! Cela ne 1'empêche pas de
^̂ '̂r (jçg façon circonstancielle évidemment, elle peut

tiç de s'exercer ; mais dans son príncipe, elle est
Persoui Llomment entendre un discours pareil ? Bienne se formule ia chose... Ça fonctionne. Les homines
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ü̂nques ont d'a.lleurs le sentiment, pour aurant que je ptusse le
eux devraient dire 'vou!
nmmpfrrp í o ^urez pas tour ce que nous pouvons vousMats"ctt «,TTa~ Tci::f P-blen.n,que rnrtd-
1'autorité publique est en rn a. deniocratie. hst-ce que
démocratie, et dès lors de a assumer ies contradictions de lasir entre dès term rcontrí;"'"' ^ ''C'est un déf. mare". mS °r' '
que peut être Teverri^ li- direction três claire a celes intellectud!, comm: o'n d ̂  P̂ ^
demagogic à la démaeomp "̂ ĝ̂ r̂e, sent la pour ajouter de lavent opérer un changement d^ ""evanche ils pen-
justement, dans cette situat" ̂  remarquable, en essayant,
tique, de faire entendre I particulière de crise de la poli-
crise. raisons qui sent an principc de cette• ' " • • J t X X W * J f c ' ^

Laurent Jaffro. (Jnement du type d'action qy! p""̂'°".<̂°mplémentaire, à propos juste-
ticulier en France. Ma questi"'̂ ^̂ "'̂  Publique peut assumer, en

dans la démocratie ànrT votre travail sur La reli-
specificité française, cette fnrnf̂ j Vous avez marque la
cette question, qui ^ génie visible dans la solution de
I exp iquez fort bien. Ce que p ouvertes, comme vouS
quevillienne à propos de La ̂ '̂ tius appelle votre analyse toc-
tocquevillisme rectifié, comnr f démocrat.e, c'est un
cratie, en France. Aiorè ma P̂ ^ PappHcation à la démo-pubhque en matière d'éducatio ' P®""- « qui est de Taction
que cette spectficité française qu'aujourd'hui vous estimez
sappuyersur elle?Oub.enra!'r o"'' P^^^T"

M a T O l G a r c h e T i r ! ' '
Sre fi h ^ ^ une spécificité fran-genre de phenomène. H y 3 ̂len comprendre la profondeur de cespecificte angla.se, allê nl française Lmme il y ̂

' '^nne... que sais-je ? Les n;

502

a une
nations

CLiropêc-nncs onr, en gros, dans leur programme
d'annees d'existcnce, elles ne cessem de se ' Q^jent
transiormations. qui liquideiir une partie du passe, c iip-jj-ope
. . . » „ . , . n « n . ~ > .d au|ourd-hui telle que |e peux la '-'"'"P"';-"'' J nullement
leurs snccibcirés a chacune, qui ne me sci j„.„.,;npde
- -mnuu nu i ue i i eque )e pcu .x u . donc nu l l emen t

l̂ Hirs spec.hcitês a chacune, qui ne Qans le domaine des ettacer, inême s'il y a des conveigenees de .,-vnniiête claire,
laicité, il V a une convergence de tend, qui est ,„r»Hifie

^ eiracLM-, ineme s il y a des conveigencc.-. vi...r^nmiete claire,

laicité, il y a une convergence de tend, qui ̂  Cela modifie
uitellecrueilement, du príncipe de la neutralite t . complête-les termcs de la laicité classique, à la tran^aise, e jans le
nient les rapports entre les Hglises et 1 ,>51-le désétablis-
nionde luthérien, oü la question à Lordre du . ̂ q-joquantes au
sement des Égiises d'Etat, qui paraissent aiijourd 1 ̂
'"t̂ îard des exigences de la conscience moderne
dans cette maisnn Lin iilustre professeiir. pj^.u-mion se

a des convergences UL • . ,„,Tnarp claire,
louvergcnce de fond, qu. est̂  âĉ

ement, di
.. Je la iaieii

ment les r;
aionde lutherieii, 011 la qi
sement des Égiises d'Etat,
'̂ i;ard des exigences de la conscicii«-«.
dans cette maison un iilustre professem-. ['education se

La spécificité française dans le domamc ̂  gyin d'as-
niarque dans une foi collective qui reporte sui , pays d'inuuj-^urer i'integration des immigrés. Dans tn'on attend I'inte-
g'"ation, les F>ats-Unis, ce n'est pas dc ̂ ^ économiqû -
g'atioii des immigrés, c'est du travail, u ■ -g gpciales. Fide e
s'agit alors d'integration matérielle dans les ac une® «"1 génie, la France demande à Tecole ® ®P Ce qui ̂ eut
demande tout à fait spécifique à ce degie _ app«'" '̂dire que Pécole frauçaise est extremement le j cet
Partout ailleurs la martingale. Le c'est une chose et un
•̂ gard : cc qu'il faut là-bas apprendre a ec ' j ,̂ u|turalisme

appiendre à vivre ensemble. C'est le n ̂  je trava>h
acception la plus plate. Pour le reste, c e q, c es1"' se chargeront de Tintégration. Ce 1" à la qè

•̂ "ut simplement dormer une sociahsatioii ̂  uigion
qui fait qu'ensuite... on pourra «'ay de culture et de i

autonome (vires), avec des gens de ̂  plus à Téco e.
'fdférente. Nous, nous demandons be jjfficqltés, |qurs à
spécificité est évidemment la source de nos ddt ̂  ,qu,ouplus facile d'apprendre la coexistence, ce .
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tion, et le fair hÎ !] ''̂ ^vanche, Piclfc cré^alitc Jc fci'iiiii" Alors que k-N iii.uliciiiatiqufs, ck-st l\-nst'ignt.'nK'iU It- P
permette, en ta cl'ininiim-cs \c bag.i.uf tjui ^iqnc. Voilà ce qiPil kuiJrait montrL-r. Ht Jonc, qu.tiu \ous
d'emrerdenlain"- '̂ ^Sage culrurcl, intcllcctuci, polinqut-̂  ''̂ 'iiscigiu-nK-ni k- plus arisrocratiquc au centre de '
évidem/jienr nn ̂  fendre, dans la sociéré dkiLCueik c est ̂ eanocratique, ne vous eronne/ pas des resuitats qin- \question comme uifinimeiir plus exigeant. Siir lUje Les marluanatiques s()nt un savtnr lô uique et en
reinvention dpc cr.- c à fair Ia conscn-LiíK»! et K Mvoi,- esote-rique ; et eet dsotensine se niesure a un . ^monotonie culturell''"̂ '̂ '̂' que sur ces ehapitrcs, !a d n'y a pas de discipline dtnu Ia transmission soit^ " " a I a l ) c r s ( } } i f u i l ! t c d e s e n s e i ^ n a n t s . J a i e n r e n c u l c . ^ ^ a r l i é -

^ ti"ès i;rand inariiéniaricien dire : vous ne de\ene7. un

r e i n v e n t i o n d e s '
monotonie culturpl! que sur ces chapitres,
queviilisme un np k' ̂ '̂"air une des lectures possibles dii toe

(Questions manSi T' dém.nt.c par 1'expc-rience.
^^rcQ\ Gauche "uière question eil̂  ̂  compris Ia pointe de
question clef d' ptoblème de Pincorporation.

aujourd'hui. On I manière, de Ia pedagogia pratiqu
soulevées par pan^ simplenienr, avec Ics qijustit̂ 'jpense à 1 ailégeml lecture à Pécolc éiémentane. J
enseignants, tour i ̂  '̂ f̂ raires, sponranémenr pratique p«̂ 'soit répétitif. Et il au motif qiPiis ne veulenr pus que
'̂apprentissage ̂  rp?!í„ attention à ces deux

soit répétitif. Et il au motif qiPils ne veulenr pus que ̂
'̂̂ pprenrissaee ̂  attention à ces deux dimensions

sionsetqu'il vaudr̂ *̂ ^ '̂ otrible qui induit routes sortes de
que j'utilisp éviter et même proscrire si on g

^̂ ĥémadques cfP̂ enais à dessein le cas des
conipréhension' Qn ̂  exemple du type d'appel à i'̂ques, il fayj. effecrii'̂ ^ mécaniquement des mat ie

que comprend!?̂''̂  comprendre, mais en même tempSy
demande2van̂  Et d n'y pas de discpl-;;̂P̂nbleme qui me sem̂kr '"'"''̂ ''P̂ ration. Là, nous tonibons suoint aveugle du dism ̂  aujourd'hui et qui est une ̂ P̂̂  \n

nttne brutale d une P̂ dagogique, et que je formulerai s
Sf" »> • p..d" S"«»" ■■'''■y «V d., «r(£"
acQui''"®' ®P°ntanément I' ''j'represente sous une les
mythin" ® '̂dence q"' est mis en leur P*"®® |gjj,entloffin rtiathém ■ de cette image tot
mathéf ̂  fait cette"̂ "̂ "̂ ® P®"'etilier et de leur cai ̂rtatiquej au tnonumentale qui a été de me jg.P-̂ '̂̂ 'er plan d'un enseignement democrat.̂

5 0 4

Se a la ficrsoiifuilitc des cnscignants. J ai cntci c — •■
'■'n três grand matbéniaticicn dire : vous ne de\enez un h
"̂ ^̂ dcitn que si vous avez rencontré des grands professe
" " " a r h é m a t i q u e s . . . c u ' i l n ' y a

n'y a que des savoirs ésotériqiies, cela vent ue qqn une maniére d'entrer dans un savoir, que qu ̂  quand
'nitiation et Pincorporation à un certain niveau, > c"c [1s agir de saví>irs qui font appel à la pure logiquc ̂  iqp̂ ôphie.
n̂ va rigom-ciisemenr de même, naturellement. pour aI enseignants de philosophie, qui out eu a ̂ e r
^ql^^yPeuvent le mesurer. CPest de ce entre
^ ecliir ; et je crois qu'll faut totalement soitn ce c i-oiitinemoderne et école traditionnelle - qui Pnt npP'- totalement

écile. Cela est, en tour cas pour I école ''̂ P'"'?!̂  ̂ .jes depuis ie
eette routine imbécile est la cible des pe iSSO !

siècle, done il ne devait pas en siibsister .,̂ jit uiie pe^a-ŝt un ennemi imaginaire an nom duqucl on a cO des
gie de la réflexion qui, elle, est aveiigle a I au ̂ q̂ t̂erperson-

net ésotérisme avec tout ce qu d ̂ j-pet, ou le jau
m Et c'est un enjeu majeiir à I heuie ji[-ecr des indivime tjç réflexion, qui donnerait un fon^ons su
^ la conna,ssance est au centre des espoirs que noî^® technologie pour échapper à des difficultes qu
'Mture.
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La crise de la culture scolaire
Origines, ínterprétations, perspectives

De quelle transmission de culture récole est-elle encore le lieu ? Si Ton appelle
culture scolaire I'ensemble des connaissances, des références et des habitudes
que récole est déterminée à transmettre, il y aura crise de la culture scolaire
quand cet ensemble se défait ou quand cette détermination s'affaiblit
La crise de la culture scolaire en France remonte à plusieurs décennies, et i est
temps de la reconnaitre, à l'intérieur de ce qu'on appelle la « crise de I éco e »,
comme un phénomène central. Ses causes tiennent à I'histoire des institutions
et des disciplines, mais aussi aux mutations communes aux sociétés moderne
en matière d'imposition et de représentation des normes.
Dans I'approche de ce problème crucial, le colloque organise a la Sorb
septembre 2003 aura marqué une date : par-delà tous les cl.vages co vê
entre spécialités et entre doctrines, des historiens, philosophes, specie
sciences de Téducation, sociologues, scientifiques et litteraires, P
mière fois librement réunis, s'y sont livrés à une discussion precise, g
diversifiée, qui fait place à la prospective culturelle
Appelant à la reconquéte de ce qu on pourrait appeler Muesde 1'école, et avec elle à la construrtion d une "°"̂®̂J°7Pf|exions, maiscation, le présent volume est a prendre comme une somme de
aussi comme une proposition de travail. ^
Francois Jacquet-Franclllon est professeur de sciences de réducation a lUniversl
DenîfK̂rnb̂uchner est professeur de philosophie a IVniversite Pans Í.
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