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Une conception  commune et  commun�ment  r�pandue de la 
pra tique p�dagogique se formule sch�matiquement  de la mani�re 
suivante : 

— il  existe une distance r �el le entr e le savoir  et  le non-encore 
savoir ;

l ' enseignant conna�t  le savoir,  l ' enseign� ne le conna�t  pas 
encore, il  est en �tat  de non-encore-savoir  ;

— donc il  y a  distance object ive entr e l ' enseignant  et l ' enseign� ; 
la  prat ique p�dagogique suppose cet te distance,  elle devra  la 
r �duire,  permet tre aux enseign�s d'acqu�r ir le savoir  des en-
seignants.

I l  n 'est  pas simple cependant  de mon trer  combien  cette concep-
t ion  est  erron�e Pour  ce fa i r e il  faudra  proc�der �  une clari fication 
des concepts couramment  employ�s  en  confrontant  sans cesse 
l 'analyse � la r �al it� univer sita ire.

I  L'ID�OLOGIE BOURGEOISE S'EST D�VELOPP�E EN UNE
CONCEPTION CHOSISTE DE LA CONNAISSANCE. L'id�ologie bourgeoise se 
d�fin it  comme le corps cons t i tu�  des  id�es,  concep t s,  m od�l es de 
pen s�e  m or aux ,  r e l i gi eux ,  pol i t i ques ,  cu l t ur e ls  e t c .  qu i  n a� t  de 
fa�on  dir ecte ou indir ecte du d�veloppement  d'un  r�gime 
�conomique fond� sur le principe du plus grand profit  pour  une 
minor it� et sur la r �alit� de l'exploita tion de l 'homme par l 'homme.
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Ce corps const i tu� d ' id�es,  produi tes dans une si tuat ion  �cono-
mique a insi  d�fin ie,  est  plus ou moins con tradictoi r e,  plus ou 
moins coh�ren t , son  d�vel oppement  est  �t roi temen t  l i� au d�ve-
loppem ent  des con tradict ions au sein  m�me du r �gime capi ta l iste. 
D'autr e par t ,  i l  s�cr�te son  � an t i -corps � : depuis un  si�cle la  
p�n�tr at ion  de l ' id�ologi e marxiste,  ou id�ol ogi e socia l iste,  dans 
notr e soci�t�  boulever se profond�ment  l ' id�ol ogie bourgeoise 
m�me.  L' id�ol ogi e socia l iste est  aussi  un  corps const i tu� d ' id�es  
plus ou  moins con tradictoi r es,  p lus  ou  m oins  coh �ren t es  et  pl us
ou m oins r �el les.  Sa  fonction � d'anti corps � ne lui conf�re d'autr e 
val idi t� que cel le de con tr ibuer  au d�veloppement  de la soci �t�  
ver s la  soci�t � sans classes.  Ce ne peut  donc �t r e une base s�r ieuse  
d 'analyse s c i e n t i f i q u e ,  e t  t ou t  a u  c our s  d e  c e  d � ve l op p e m e n t
sera  rencontr�e la difficult� d'une critique scientifique des produi ts  
de l ' id�ol ogie bourgeoise et aussi des produits de l'id�ologie socia-
l iste en  m a t i �r e  d ' en s ei gn em en t .  Ca r  l a  con c e p t i on  ch os i s t e  d e
la  connaissance qui  sera  main tenan t  objet  de notr e analyse est  
aussi la conception de l 'id�ologie socialiste actuel le. Les th�oriciens
du part i  communiste �prouven t  de grandes di ffi cul t�s �  se l ib�rer 
du carcan  id�ologique l or squ' i l s essaien t  de fa ir e progresser  la  
science dans le domaine des r ela tions humaines.

Qu'en tendre exactem en t  par  concept ion  chosiste  de la  connais-
sance ? Au  n i vea u  de  l ' en sei gn em en t  sup�r i eur  n ous  d i r on s  que 
l a connaissance est  pr�sen te — et  souven t  con�ue — comme une 
sor te de marchandise,  objet  stable et  invar iant ,  sans rappor t 
imm�diat avec une prat ique en  mouvement .

Prenons l ' exemple de la  th�or ie des r �fl exes de Pa vl ov.  Cet te  
th�or ie peut  �t r e pr�sen t�e  comme une chose  arr �t�e,  d�fin i t ive 
da n s  sa  c oh �r en c e i n t er n e  e t  n on  r e l a t i ve  �  l ' ob j e ct i f  p r a t i qu e
de la  sci ence bi ologique �  un  moment  donn� de son  �volut ion . 
C'est  a insi  qu 'el le est  effect i vem en t  pr�sen t�e dans l ' enseigne-
men t  secondaire,  m ai s  a uss i  a u cour s  de  psyc h o-ph ys i ol og i e  de
la  Facul t� des sci ences de Par is,  bien  que depuis plus de 10 ans 
d�j�  Goldstein  (� La st ructure de l 'organisme �) a i t pu d�montrer 
scien t i fiquem en t  que les concepts de r �flexes,  de r �fl exes condi-
t ionn�s,  de r �act ions local is�es de l 'organ isme �  une st imulat ion 
local is�e et  sp�ci fique,  n '�ta ien t  que des concepts op�rat ionnels,  
des in st ruments de la  pra t ique sci en t i fique.  La t h�or ie des r �flexes  
n 'est  pas une connaissance-chose consommable,  mais une connais-
sance-deven ir  accessi bl e �  un  travai l leur  in tel lectuel .

Or ,  con�ue comme objet  de la  pra t ique p�dagogique,  la  con-
naissance-chose en tr e dans un  cir cui t  de dist r ibut ion  d 'un type 
nouveau,  le ci r cui t  commercia l un iver si ta ir e.  A t raver s les pro-
fesseur s, l ' � t a t -m a r ch a n d  d i f fu s e  s e s  p r od u i t s  �  c u l t u r e l s  �  ou
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� scien t i fiques �,  sans que puissen t  �t r e r emis en  quest ion  les  
r apport  de product ion  capi ta l istes.  L'�ta t  bourgeois a  finalemen t 
besoin  d 'hommes-choses form�s au man iement  de techn iques-
choses.  L'enseignemen t  a  en  effet  pour  fonct ion  premi�re de 
p�parer  les h omm es  �  s ' in t �gr er  dan s  l es  c i r cui t s  de  p r oduct i on
en  tan t  que product eur s. En  ce qui  concerne l ' enseignemen t 
sup�r ieur ,  i l  existe t rois grandes voies  de  d�gagement  :  l ' ensei -
gnemen t et  la  r ech er ch e,  l e  sect eu r  l i b�r a l ,  l e  sect eu r  des  ca d r es
de la  soci�t � industr iel le.  Prenons simplemen t  l ' exemple du sec-
teur  des cadres.  On  a  trop souven t  tendance �  �tabl i r  une coupure  
en tr e l ' enseignemen t  et  le monde du t r avai l  ;  en  fa i t ,  con tra ir e-
men t  �  ce  qu i  es t  g�n �r al em en t  a ff i r m �,  i l  y a  con t in ui t � .  Non
pas en  ce sens que les con tenus de l ' enseignemen t  sera ient  adapt�s 
aux exigences techn iques de la  soci �t� industr iel le,  mais en  ce  
sens que les hommes d�form�s par  l ' enseignemen t  son t  � pr�-
form�s � pour  le m onde du t r avai l .  Si  l ' ing�n ieur  disposai t  d 'une 
format ion  scien t i fique r �el le  dans le domaine des r ela t ions en tr e 
les hommes i l  aura it  beaucoup de mal  � s ' in t�grer  dans une en tr e-
pr ise capi ta l iste.  S i  l e  r a ppor t  p�da gog i que qu ' i l  a  conn u  a va i t
�t� d�sal i�n�,  sa  si tuat ion  dans les r appor ts de product i on  lui 
para � tr ai t  proprement  inaccepta ble

En  effet ,  la  for ma t i on  sc i en t i f i que es t  a van t  tou t  un e for m a -
t ion  a ux  m �t h od e s  s c i e n t i f i q u e s  d ' a n a l ys e .  O r  l e  j e u n e  ca d r e
ne doi t  pas � t r e  en  m e s ur e  d ' a n a l ys e r  e t  d e  c om pr en dr e  c e  q u i
se  pa sse  r �el l em en t  dan s  son  en tr epr i se ,  a u  r i sque d ' en tr er  dan s 
l e dan ger eux  ch em in  de  la  pr i se  de  con sci en ce pol i t i que,  voi r e  
de la  con testa t ion  du syst �me de d�pendance socia le l i� au pouvoir  
tota l  des forces  de l ' a rgen t  dans la  soci �t� industr iel le capi ta l iste. 
L ' � ta t ,  en  t an t  qu ' in carn at i on  in st i t u t i onn el l e  de  l ' id�ol og i e  de
la  classe di r igeante,  a  donc besoin  — en ce secteur  comme dans 
les autr es — d'hommes-choses form�s au man iemen t  de techniques 
choses.  La chos�i fi ca t ion  de la  connaissance n 'est  que le corol la i r e 
n�cessai r e d 'une concept ion  de l 'homme comme chose-produisan t , 
comme force de t r avai l ,  comme force product ive  que l 'on  peut  
acheter .  La chos�ifi ca t ion  de la connaissance est  le d�vel oppement 
super st ructura l  n�cessai r e d 'un  r �gime fond� sur  le pr incipe de 
l ' exp l oi ta t i on  de  l 'h omm e par  l 'h omm e.  L'� radic a t i on  cu l tur e l l e , 
la  suppression  donc de,  tout e v�r i table cul ture est  une condi t ion 
de su r vi e  du  r �g im e,  dan s  l e  sen s  o�  l a  cu l t ur e  es t  a c t uel l em en t
un  m ouvem en t  des  ma sses  ver s  l a  conna i ssan ce sc i en t i f i que,
c'est -�-dir e une pr ise de conscience des r appor ts object i fs  en tr e 
les hommes et  en tr e l 'human i t� et  la  nature.

La cul ture bourgeoise,  fondement  et  expresion  de l ' id�ologi e  
bourgeoise,  a  �t� le produi t  de l 'Un iver si t� berceau du lib�ra l isme,



1852                         LES TEMPS MODERNES

de l 'human isme id�al iste.  La naissance du mat�r ia lisme dia lec-
t ique,  l a  for ce  cr oi ssa n t e  de  l ' i d�ol og i e  soci a l is t e  e t  pa r  a i l l eur s
le d�vel oppement  scien t i fique en fermen t cet te  cul ture dans ses 
con tradict ions internes.  Le monde moderne n 'est  plus celui  des  
analyses de Marx ; dans la  logique de sous d�vel oppement  le 
syst�me capi ta l iste �volue,  la  tr ansformat ion  des techniques de
product ion ,  l a  com p�t i t i on  pa ci f i que en tr e  l e  sys t �m e s ovi � t i que
et  le capitalisme occidental, les nouvelles d�couvertes de la science,  
tout  cela  se  t r adui t  par  une �volut ion  in terne du r �gime capi ta-
l iste.  Les i ta l iens on t  mon tr� les aspects sp�cif iques et  nouveaux  
du n�o-capi ta l isme.  A ce nouveau stade du d�veloppem ent  cor res-
pond une nouvel le id�ologi e bourgeoise,  plus t echnocrat ique que 
l ib�ra le,  p l us ma t �r ia l i s t e  que sp ir i tual i s t e .  Auss i  en  ch an gean t  
de forme la  chos�i fi ca t ion  de la  connaissance devien t  plus appa-
rente et  susci te davan tage de r �sistance.

La concept ion  chosiste  de  la  connaissance n 'est  pas un  ph�-
nom�ne n ou ve a u ,  e l l e  s ' a p p l i q u e  s i m p l em en t  �  un  a u t r e  n i ve a u
et  sous d 'autr es formes,  �  d 'autr es con tenus.  Nous n 'en  sommes 
plus � la scolastique moyen�geuse, ni m�me � la mystique bergson-
n ienne,  m�me le  stade de l ' angoisse existen t iel le sem ble d�pass�,  
nous en trons dans l ' �r e du r at ionnel ,  la  science devien t  accessi ble,  
c'est  bien elle l 'objet de l 'enseignement, mais elle sera aussi l 'objet  
m�me des  p r oc essus  de  d �for m a t i on s  n �cessa i r es ,  des  p r oces sus
de chos�i fi ca t ion .  La nouvel le chos�i fica t ion  de la  connaissance 
na� t  de l ' �volut i on  des con tradict ions en tr e la  cul ture tr adi-
t ionnel le bourgeoise et  le d�veloppement  sci en t i fique object i f,  
a insi  qu 'en tr e l ' in fr astructure �conomique n�ocapi ta l iste et  les  
super st ructures institutionnelles de l 'enseignement h�rit�es de l '�co-
nomie capi ta liste l ib�ra le.  Les r acines de ce processus pl ongen t 
dans l ' enseignement  pr imaire ;  l 'a rbre id�ologi que se d�vel oppe 
dans le con tenu et  le m�thodes p�dagogiques de tout  l e syst �me 
d 'enseignemen t du nouveau r �gime capi ta l iste.

Bien  qu'offici el le et  officiel l emen t  r �pandue, la  concept ion  
chosist e de la  connaissance n 'est  pas tr �s sol ide ;  la  pression  
scien t i fique croissan te menace de la  bala yer .  Dire que le sa voir  est  
la  p r o p r i � t �  d e  c e u x  q u i  s a v e n t  f a i t  d � j �  s o u r i r e  ;  d i r e  q u e
la  pra t ique p�da gog i que con s i s t e  en  un e t r an sm i ss i on  du  sa voi r
ne r �siste pas longtemps �  l 'analyse.  C'est  cependan t  sur  cet te 
concept ion  que se fonde le r appor t  ma�tr e-�l�ve don t  nous r epar -
lerons.  C'est  aussi  sur  cet te concept ion  er ron�e que son t  fond�es  
de n om br e u s e s  s t r u ct u r e s  d e  l ' en s e i gn em en t  :  l e s  p r ogr a m m e s ,
la  format ion  et  le n iveau de format ion  des ma� tr es,  le syst �me 
m�me des examens,  ces balances �  savoir . . .
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II. L'ANALYSE DIALECTIQUE DE LA NOTION DE SAVOIR NOUS
PERMETTRA DE MIEUX COMPRENDRE CE QUI EST FINALEMENT EN
DISCUSSION DANS LE PROC�S P�DAGOGIQUE. Il  est  possibl e  
d 'ut i l i ser le concept  de � sa voir  � dans son  actuel le sign ifica t ion  
ambigu� comme renvoi  �  une dist inct ion  fonct ionnel le en tr e le 
sav an t et  l e  prof e sse ur .  Le  sa van t  a  pour  fonct i on  de  d�gager
des th�or ies nouvel les en  partan t  de la  connaissance des donn�es  
p r �ci s�es  pa r  l ' a ppl i cat i on  des  th �or i es  an t �r i eu r es .  Sa  fon ct i on
es t  de  cr �a t i on ,  i l  � t a bl i t  des  r a ppor t s  n ouvea ux  a vec l a  nat ur e .
La sci ence progresse par  ce mouvem ent  dialect ique en tr e les 
connaissances scien t i fiques �tabl i es et  le t r avai l  des savan ts � 
part ir  de ces connaissances.

Au n iveau de la  pra t ique th�or ique du sa van t , la  non-science 
n 'est  pas une sign ifica t ion  de ceux qui  n 'on t pas encore appr is,  
c'est  une sign ifica t ion  des r appor ts en tr e les sa van ts et  la  nature. 
La non-science est  la nature  non prat iqu�e,  e l le n 'est  pas sc ience 
non apprise .

Le savoir pourrait �tre d�fini comme la connaissance des th�or ies  
scien t i fiques val id�es pra t iquemen t �  un moment  donn� ;  plus 
habi tuel lemen t on  consid�re que c'est  la  connaissance des th�or ies 
existan tes 1 .

Nous pouvons maintenant  bien  dist inguer  le savoir  comme 
en sem bl e  des  m oyen s  de  p r oduct i on  de  l a  p ra t ique th �or i que,
don c c om m e m oyen s  d on t  d i s p os en t  l e s  sa va n t s  p our  fa i r e  p r o -

1 .  L e s  t r a v a u x  d e  F r e u d ,  p a r  e x e m p l e ,  s u c c � d e n t  �  l a  p r a t i q u e  d e  
t e c h n i q u e s  h y p n o t i q u e s  d a n s  l e  t r a i t e m e n t  d e  c e r t a i n s  t r o u b l e s  m e n t a u x  
c o m m e  l ' h y s t � r i e .  F r e u d  f a i t  p r o g r e s s e r  l a  s c i e n c e ,  e n  c e  d o m a i n e ,  e n  
d � v e l o p p a n t  l a  t h � o r i e  a n a l y t i q u e .  A p r � s  l a  t h � o r i e  a n a l y t i q u e  i l  r e s t e  u n  
c h a m p  d e  n o n - s c i e n c e  q u i  n e  p e u t  � t r e  r � d u i t  q u ' �  p a r t i r  d e  l a  p r a t i q u e
d e  l a  t e c h n i q u e  a n a l y t i q u e  e t  q u ' �  p a r t i r  d e  l a  t h � o r i e  a n a l y t i q u e  ( n o n  
e x c l u s i v e m e n t ,  m a i s  n � c e s s a i r e m e n t ) .  C ' e s t  c e  q u ' o n  p o u r r a i t  a p p e l e r
l e s  c h a m p s  d ' i n v e s t i g a t i o n s  s c i e n t i f i q u e s  i n d u i t s  p a r  l e  d � v e l o p p e m e n t  
s c i e n t i f i q u e  m � m e .  L e s  t r a v a u x  d e  R e i c h  s u r  l a  f o n c t i o n  d e  l ' o r g a s m e ,
l a  v � g � t o t h � r a p i e  n ' o n t  p u  e x i s t e r  q u ' e n  s e  d � v e l o p p a n t  d a n s  l e  �  c h a m p  �  
a n a l y t i q u e .  L a  v � g � t o t h � r a p i e  p r e n d  s o u r c e  d a n s  l ' � t a t  d e  l a  q u e s t i o n
�  u n  m o m e n t  d o n n � ,  e l l e  p e r m e t  t h � o r i q u e m e n t  d e  p r a t i q u e r  l a  n a t u r e
d ' u n e  m a n i � r e  n o u v e l l e .  A i n s i  l a  n o n - s c i e n c e  q u ' � t a i t  l a  n o n - e x i s t e n c e
d e s  t h � o r i e s  d e  R e i c h  a p p a r a � t  b i e n  c o m m e  u n e  n a t u r e  n o n  p r a t i q u � e .
S ' i l  s e  r � v � l a i t  q u e  l a  n o u v e l l e  t h � o r i e  � t a i t  f a u s s e  ( n o n  i n t � g r � e  d a n s  u n e  
p r a t i q u e  h i s t o r i q u e m e n t  f o n d � e )  e l l e  a u r a i t  � t �  u n e  p r o d u c t i o n  i d � o -
l o g i q u e  e t  n o n  s c i e n t i f i q u e .  N e  p a s  l a  c o n n a � t r e  n ' a u r a i t  r i e n  c h a n g �  �
l a  d i s t a n c e  o b j e c t i v e  e n t r e  l a  s c i e n c e  e t  l a  n o n - s c i e n c e ,  m a i s  l a  c o n n a � t r e  
( s i  e l l e  � t a i t  e n s e i g n � e  a u x  � t u d i a n t s )  n ' a u r a i t  r i e n  c h a n g �  � g a l e m e n t  �  
l a  d i s t a n c e  o b j e c t i v e  s c i e n c e - n o n  s c i e n c e .  S i  l e  s a v o i r  � t a i t  l a  c o n n a i s s a n c e
d e  t e l l e s  t h � o r i e s ,  i l  n ' a u r a i t  r i e n  d e  c o m p a r a b l e  a v e c  l e  s a v o i r  d e  t h � o r i e s  
s c i e n t i f i q u e s  v a l i d � e s .
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gresser la science, du savoir comme synonyme de � connaissances � :
c'est -�-dir e les  th�or ies sci en t i fiques d�velopp�es �  un  moment  
donn� de l 'h istoi r e des  sciences,  mai s aussi t out  ce qui  est  encore  
e n  e l l e s  m a n i fe s t a t i on  i d � o l og i q u e  p r od u i t e  �  c e  m om en t  d a n s
la  soci�t � en  r �f�rence.

Nous empl oierons d�sormais pour  la  premi�re accept i on  du 
terme le concept de savoir et  pour la seconde celui  de connaissances.
Le savoir  comme ensem ble de m oyens de product ion  comprend, 
outr e la  m�thodologi e scien t i fique,  c'est -�-dir e l 'out i l lage du 
chercheur,  la  connaissance des th�or ies sci en t i fiques val id�es,  
c'est -�-dir e la  connaissance du poin t  de la  quest ion .

La  fon ct i on  du  pr ofess eu r  peu t  � t r e  pr �ci s�e  en  r �f�r en ce �
ces  c on cep t s .  En  t an t  qu ' en sei gnan t ,  l e  pr ofesseu r  i n t er vi en t
dans le domaine des connaissances,  en  tant  que p�dagogue i l  
intervien t  dans le domaine du savoir .  Nous y r eviendrons.

Or  une confusion  fr appan te est  en tr etenue par  l 'Un iver si t� 
bourgeoise en tr e le savan t et  le professeur .  Tout  professeur  t i tu-
la ir e d e  c h a i r e  e s t ,  ve u t  � t r e  ou  d o i t � t r e  un  s a va n t  ;  m a i s  en
tan t  que professeur ,  i l  lui  est  demand� — consensus univer si ta ir e 
et  complici t�s admin istra t ives,  admiration  publ ique (cf.  la  pra-
t ique des cours publics) ou journalistique — il lui  est donc demand�
de r �pondre �  l ' at tente de la  soci�t � bourgeoise,  de n�gl iger  sa  
fonct ion  sans prest ige d 'enseignan t-p�dagogue pour  sa  fonct ion  
magique de novateur  scien t i fique (au sens o� la  soci�t � bourgeoise  
a  fa i t  de  l ' a ppel  sc i en t i f i que un  a ppel  ma g ique) .  I l  es t  fr appan t
de voir  combi en  peu de professeur s se penchent  sur  la  � chose � 
p�dagogique a lor s qu ' i l  s ' agi t en  fa i t  du fondement  de leur  pra-
t ique professi onnel le.  Tout  se passe comme si  les r appor ts p�da-
gogiques ne d�pendaien t  aucunement  d 'eux,  comme s ' i l s s ' impo-
saien t  �  eux comme i ls s ' imposen t  aux enseign�s.

Dans l ' enseignemen t  sup�r ieur ,  cet te d�via t ion  sem ble aujour -
d 'hui  n orm al e ,  pui sque la  r ech er ch e ( l a  pr a t i que th �or i que dan s
le domaine enseign� et  non  dans le domaine sp�cifique de l ' ensei -
gnemen t) y est  encourag�e et  socia lemen t  consacr�e.  Dans le 
pr imaire,  par  con tre,  l ' in st i tuteur  a  peu d' i l lusions sur  sa vocat ion  
de chercheur  et  l 'on  observe de nombreuses ten tat ives de recherche 
sur  la si tuation  p�dagogique m�me.  La plus  grande di fficul t�  
sem ble na� tr e a lor s d 'une format ion  scien t i fique insuffisan te des 
en sei gn an t s  du  pr im air e  :  ce t t e  for m at i on  es t  t r op  � l ev� e p our
les con tenus de leur  enseignemen t,  trop �lev�e aussi  pour  qu' i l s 
soi en t  sa t isfa i ts de leur  sor t ,  sans conscience de l eur  drame pro-
fessi onnel  ;  mais el le n 'est  pas assez  �lev�e pour  qu' i l s puissen t 
d�gager  des solut ions.  I l s viven t  donc affect i vem en t  leur  si tuat ion
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professi onnel le comme anormale,  les t roubles  nerveux son t  fr �-
quen ts,  l ' a m er t um e s e  d � vel op p e,  l es  en sei gn a n t s  du  p r i m a i r e
son t  en  France des �  a igr is �,  id�ol ogiquemen t  en  r �act ion  con tre 
leur  patron  l '�ta t,  mais sans v�r i table conscience de classe :  i l s  
son t  d�class�s et  d�chus,  leur  id�ol ogie est  souven t  une id�ologi e  
de � fa i l l i s �.  Dans l ' enseignement  primaire,  la  p�dagogi e,  c'est -�-
dir e l ' en sem bl e  des  t echn i ques  qui  fer a i en t  du m �t i er  d ' in s t i t u-
teur  un  v�r i t a bl e  m �t i er ,  l a  p�da g og i e  c ' e s t  l a  pa r t  d ' i m pr ovi -
sa t ion  de chacun  dans les cadres de mod�les p�dagogiques in st i -
tut ionnels ex t r �m em en t  p r �gn a n t s  e t  don t  l e s  i n s t i t u t eu r s  s on t  
les premi�res vi ct imes.  Tout  semble  a voir  �t� pens� pour  que 
l ' �cole ne puisse en  aucun  cas r edeven ir � . . .  la  premi�re r �publique
�  l a qu el l e  pa r t i c i p e  a ct i vem en t  l a  j eun e ss e  � .  L ' en s ei gn a n t  e s t
un  �  ma � t r e � ,  l e  pr in ci pe  d ' au t or i t �  es t  in s t i tu t i onn el  e t  r epose
sur  un  mod�le cul turel  t r �s for t ,  celui  de l ' autor i t� du p�re :  
l ' en fant  apprend �  ob�ir  avan t  d 'apprendre �  comprendre ;  les 
horair es,  les programmes,  les examens,  les in specteur s,  la  carr i�re 
par l'anciennet�, les salaires de d�part inf�rieurs � ceux des ouvriers
professi onnels,  les classes surcharg�es,  etc. ,  tou t  sem ble orchest r � 
pour  que le rappor t  p�dagogique d�termine finalement  une 
d�formation  progressive et  s�re de la  jeunesse .  Ici ,  pas de cou-
ver ture,  l ' in s t i t ut eur  n e  peu t  p l us  pr � t en dr e  �  l a  sc i en ce,  i l  es t
tout  ju ste un  bon  �  ch i en  de  gar de �,  i l  l e  sen t ,  i l  s ' en  d�fen d ,  i l
en  souffr e,  mais i l  ne peut  r ien  con tre les processus  pat iemment 
�labor�s pa r  l e  r �g im e pour  a l i �n er  t ou t  ce  qu ' i l  pouva i t  y a voi r
de progressist e dans sa  fonct ion .  M�me s ' i l  cherche �  prat iquer 
une p�dagogie lib�rale, il entrera dans le cycle infernal de l 'autorit�
de d r oi t  � ta t ique,  cel l e  que l ' a dul t e  r et r ouvera  pl us tard,  l ' aut o-
r i t� des poss�dan ts.

Pour  l ' enseignemen t  sup�r ieur  le processus est  du m�me t ype,  
mais le professeur  qui  ne peut  �t r e un  p�dagogue sera  un  savant .  Il  
sera i t  dangereux,  en  effet ,  que l ' �tudian t  puisse vi vre une si tuat ion 
p�dagogique non  a l i�n�e ;  aussi  les condi t ions de la  pra t ique 
p�dagogique dans l ' enseignemen t  sup�r ieur  se t rouven t  �t r e t r �s  
voisines de celles du primaire. Quand les �tudiants sont 1 000 dans 
un  am phi  ;  quan d  la  Sor bon n e a  pl us  de  30  000  in scr i t s  ;  quan d
les amphis son t  th��tr aux ; quand les tr avaux prat iques devi en -
nent  un e va s t e  r i gol a d e,  qu el l e  p �da g og i e  p r a t i quer  ?  On  n e
peut  demander au professeur  d 'assumer,  un  sta tut  d'enseignant-
p�dagogue lor sque la  soci�t � avi l i t  ce sta tut ,  lor sque la  r epr�-
sen ta t ion  socia le d 'un enseignant  p�dagogue es t  cel le d 'un  sous-
professeur ,  d 'un  professeur  au rabais (ma�t r e assistan t ,  assistan t , 
mon i teur ) ,  en  ver t u  d ' un e p ol i t i qu e m a l t h us i a n i s t e  d e  cr �a t i on
de ch air e  pr ofess or a l e .  Al or s,  en  com pen sa t i on ,  l es  pr ofe sseu r s
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se t rouven t  promus au t i tr e de chercheur s,  de di r ecteur s de labo-
ratoi r e,  de savan ts.

I l  est  peut- �t r e ut i le,  sinon  n�cessai r e pour  la prat ique p�da-
gogique dans l ' enseignemen t  sup�r ieur ,  que le professeur  soi t  
�galemen t  un  chercheur  ;  mais i l  n 'est  cer ta inemen t  pas souhai-
table qu'il y ait confusion des r�les et des fonctions. Nous pouvons
dire qu'un  p�dagogue doi t  pouvoir  prendre et  doi t  pouvoir  fa i r e 
prendre une a t ti tude par  rappor t  �  1a  science qui  en  faci l i te l ' acc�s 
( i l  met  a lor s en  pra t ique son  savoir  de p�da gogue) ;  or  cet te  
a t t i tude est  la  m�me pr�cis�m en t  que cel le n�cessai r e �  toute 
prat ique th�or ique,  �  la  r echerche scien t i fique.  On  peut  donc 
m�me dir e qu' i l  sera i t  souhai table,  pour  l ' enseignemen t  sup�r ieur , 
que le  professeur  a i t  une exp�r ience di r ecte de  la  prat ique th�o-
r ique (le mi-temps professeur -chercheur  pourra i t  �t r e une solu-
t ion  inst itut ionnel le int�ressan te),  mais sans confondre les plans 
d ' in terven t ion . Or  que se passe-t - i l  en  fa i t  ?

— S�minaire de r echerche de  t roisi�me cycle  en  psychol ogi e :  
cet te si tuat ion  sembl e �t r e cel l e dans laquel le le rappor t  p�da-
gogique b�n�fici e des condi t ions les plus fa vorables pour  se  d�ve-
lopper  en  un  mod�le a yan t  valeur  scien t i fique,  c' est -�-dir e en  
faci l i tan t  la  pra t ique th�or ique des �tudian ts chercheur s.  Qu'obser -
vons-nous ? Un  mode de fonct ionnement caract�r is� par  la pr�-
sen ta t ion  c h a q u e  s e m a i n e  p a r  l ' un  d e s  � t u d i a n t s  d e l ' � t a t  d e
ses t r avaux sur  un  sujet  sp�cia l is�,  �t r anger  aux autr es �tudian ts 
du s�minair e ;  une cr i tique de l ' expos� par  le professeur ,  non 
quant  � la m�thodol ogie g�n�rale,  mais essen t iel lemen t  sur  les 
hypoth�ses th�or iques in term�diair es et  donc d�j� sur  le con tenu 
semi-�labor� ;  non  sur  la  pra tique th�or ique et  ses condi t ions 
g�n�rales de val idi t�,  mais sur  la  th�or ie en  voie de  formulation , 
comme si  le professeur ,  logique avec t out  son  compor temen t 
un i ver s i ta i r e  ha bi t uel ,  conn ai ssa i t  d�j�  la  sc i en ce en  r ech er ch e,
du  seu l  fa i t  que s on  s t a t ut  de  p r ofess eu r - sa van t -bour geoi s  l u i
fa i t  un e obl i ga t i on  a bsol ue  de  sa voi r ,  de  t ou t  sa voi r ,  y c om pr i s
ce qui  est  encore en  �ta t  de non-science,  en  chant ier  th�or ique. 
L e s  a u t r e s  � t ud i a n t s ,  d i s c u t a n t  l ' e x p os � ,  s e  s i t ua n t  da n s  l e
m�me champ que le professeur ,  jouen t  le professeur ,  en  d�pen-
dance t e l l e  qu e l eu r  s i n ger i e  n ' a  d ' a u t r e  s i gn i f i ca t i on  s c i en t i -
fique q u e  l a  v o l on t �  d e  s e  f a i r e  b i e n v o i r  ( c f .  l a  p r a t i q u e  d e  
� la  cour  � professorale part icul i�remen t  r�pandue dans les 
n iveaux sup�r ieur s d '�tudes,  pr�parat ion  de th�ses de doctorat ,  
m�decine,  etc. ) .

— Un deuxi�me exemple peut  �t r e pr is en  facul t� de Droi t .  
Dans cer ta in  secteur ,  un  professeur  expose dans l ' ann�e un  cour s 
qui  est  quasiment  un  texte dict�,  valable sans modificat ion  d 'une
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ann�e sur  l ' autr e et  que l ' �tudiant  vien t  cependan t  �couter  et  
c on s om m er .  C e  c ou r s  p our r a i t  fo r t  b i en  � t r e  i m pr i m �,  pa r fo i s
i l  l ' e s t  ;  l e  p r o fe ss eu r  t r a n sm et  l es  c on n a i ssa n ce s  e t  n e  p r en d
vis-�-vis d 'el les aucune a t t i tude ; i l  est  � neutre �,  tout  au moins 
pr�tend-i l  l ' �t r e.  En  fa i t ,  i l  r empl i t  tr �s exact emen t  la  fonct i on 
d 'un p r o fe s s e u r  r obo t . I l  p our r a i t  fo r t  b i en  � t r e  r e m pl a c �  p a r
un  c ou r s  t � l � v i s � ,  p a r  un  c our s  e n r eg i s t r � ,  pa r  un  d i s qu e ,  pa r
un  cour s  r on � ot �  l u ,  e t c .  Un  a u t r e  exem pl e  d u  m �m e t yp e es t
celui  du cour s de nosol ogi e et  de nosograph ie psych ia tr ique qui , 
en  Sorbonne-Let t r es,  est  dict� chaque ann�e.  Les �tudian ts 
appel len t  cela  un  � marathon  � ;  ce cour s ne varie pra t iquemen t 
pas,  mais jusqu'�  derni�remen t  le professeur  refusai t  de l e voir  
publ i� dans le Bulle tin de Psychologie ,  de cra in te sans doute de 
fa i r e  l a  p r eu ve d e  s on  i n u t i l i t �  c om m e p r o fe ss eu r  pa r  r a ppor t
aux object i fs de cet  enseignemen t .

— Un  d er n i er  e x em pl e  p er m e t  d ' i l l u s t r er  l a  con fu s i on  en t r e  
la  fonct ion  du professeur  et  cel le du sa van t , en  mon tran t  aussi  
qu ' i l  y a  par foi s incompat ibi l i t� en tr e les deux fonct ions.  En 
facul t�  des Sciences,  un  cour s de ph ysiol ogie du syst�me nerveux  
est  profess�  par  un  savan t  qui  essaie dans ses  r echerches de fa i r e 
progresser  la  sci ence dans le domaine des  ph�nom�nes �l ect r iques  
d e  l a  m a t i �r e  v i va n t e .  C e  c our s  e s t  p r opr em e n t  i n a c c e s s i b l e  �
l a  t r � s  g r a n d e  m a j o r i t �  d e s  � t u d i a n t s  ( l a  p l u p a r t  d e  f o r m a -
t ion  l i t t �r a i r e ) .  M � m e  r on � o t � ,  i l  d e m e ur e  i n a c c e s s i b l e  ;  i l  s e
si tue �  un tel ,  niveau de d�vel oppement  scien t i fique dans ce 
dom a i n e d e  l a  bi ol og i e ,  qu ' i l  n e  p eu t  f i n a l e m en t  � t r e  en t en du
que par  des chercheur s don t  toute l 'or ien ta t ion se  t rouve cen tr �e 
sur  ce domaine.  Ce cour s appara� t comme fondamentalemen t 
i n u t i l e  ;  c e p e n d a n t ,  pa r c e  q u e  c e t t e  p e r s on n e e s t  u n e  s a va n t e ,
elle se trouve �tre titulaire de chaire et au lieu de faciliter l'approche
des  t h �or i es  sc i en t i f i ques  en  son  dom ain e par  les  � t ud i an t s ,  e l l e
la  r end quasimen t  impossibl e en  confondant  sa  fonct ion  de sa van t
et  sa  fonct ion  de professeur .

La not ion  de savoir  appara� t  donc complexe.  Sa  clar i fica t ion  
conceptuel le nous r envoi e aux concepts de connaissances,  de  
savoir ,  aux fonct i ons de professeur ,  de sa van t,  aux fonct ions  
d 'enseignant  et  de p�dagogue.  Con t inuons donc �  nous in terroger 
sur  la  pra t ique p�dagogique ;  ensui te seul emen t  nous pour rons 
approcher  la quest ion  des r apports p�dagogiques dans l ' ensei -
gnemen t.

III .  Essa yons de pr�ciser  LA FONCTION ENSEIGNANTE DU PRO-
FESSEUR. Pour  ce fa i r e i l  nous faut  r appeler  les t rois concepts  
concernant  les con tenus de l ' enseignemen t  que nous a vons jusque-
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l� d�gag�s :  les concepts de connaissances,  de savoir  et  de science 
( r epr i se  du  m od�l e  expos �  pa r  L.  Al thusser  dan s  son  ar t i c l e  su r
la  dia lect ique mat�r ia l iste,  in  La Pens�e ,  ao�t  1963).

— Connaissances ou G�n�ral i t�s I :  c'est  la  mat i�re premi�re 
sp�ci f i que que l a  p r a t i que th �or i que sc i en t i f ique t r an sfor m er a
en  r �al i t� � concr�te �.  Sa nature est  encore id�ologique 2 .

— Sav o i r  ou  G� n� ra l i t � s  I I :  c e  s on t  l e s  m o yen s  d e  p r od uc-
t i on  p er m et t a n t  d e  t r a n s fo r m er  l a  m a t i � r e  p r e m i �r e  ( c on n a i s -
sances — G�n�rali t�s I  —) en science (G�n�ral i t�s III)  3 .

— Science ou G�n�ral i t�  III : C'est  le r �sul tat  du tr avai l  de 
t ransformat ion des G�n�ral it�s I  par  les G�n�ral it�s II .  4

La  p r at i que p�da gog i que da n s  l ' en sei gn em en t  sup�r i eur  peu t
s e  d � f i n i r  p a r  l e s  r e l a t i on s  en t r e  l e s  p r o fe s s e u r s ,  l e s  � t u d i a n t s
et  les g�n�ral i t�s I ,  I I ,  III  :  

— D'une par t  el le est  t r ansmission  des g�n�ral it�s I  ( concepts  
id�ol ogiques,  � fa i ts � sci en t i fiques,  concept s sc ien t i fiques appar -
tenan t  �  un  stade an t�rieur  de la  science.  — ex-g�n�ral i t� III) .  
C'est  l ' aspect  sta t ique cor respondan t �  une concept ion  id�ol ogique 
bourgeoise  de la  fonct ion  d 'enseignan t  :  les connaissances-choses 
son t  �chang�es,  le professeur  en  est  d�posi ta i r e et  les l ivre � 
l ' �tudian t  qui  n 'est  pas encore en  r elat ion  avec el les.  Cet  aspect  
n�cessi te une analyse des r appor ts en tr e les professeur s et  l es  
g�n�rali t�s I .  C'est  la  quest i on  des  r ela t ions en tr e la  connaissance 
du professeur  et  les connaissances.

— D'autre part  la  pra t ique p�dagogique suppose un  t ravai l 
scientifique du professeur sur les g�n�ralit�s I, c'est-�-dire l 'appIi -
cat ion ,  da n s  l e  d om a i n e  p �da g og i qu e,  du  sa voi r  p � da g og i q u e
aux connaissances,  c'est -�-dir e la  tr ansformation  des connais-
s a n c e s  en  s c i en c e  da n s  l e  ch a m p p � da g og i q u e.  C ' e s t  l ' a sp e c t

2 .  �  L o r s q u ' u n e  s c i e n c e  d � j �  c o n s t i t u � e ,  s e  d � v e l o p p e ,  e l l e  t r a v a i l l e  
a l o r s  s u r  u n e  m a t i � r e  p r e m i � r e  — G � n � r a l i t �  I  — c o n s t i t u � e  s o i t  d e  
c o n c e p t s  e n c o r e  i d � o l o g i q u e s ,  s o i t  d e  f a i t s  s c i e n t i f i q u e s ,  s o i t  d e  c o n c e p t s  
d � j �  � l a b o r � s  s c i e n t i f i q u e m e n t  m a i s  a p p a r t e n a n t  �  u n  s t a d e  a n t � r i e u r
d e  l a  s c i e n c e  ( e x  g � n � r a l i t � s  I I I )  � .

3 .  � .  S i  d a n s  c e s  m o y e n s  d e  p r o d u c t i o n  n o u s  f a i s o n s  p r o v i s o i r e m e n t  
a b s t r a c t i o n  d e s  h o m m e s ,  c ' e s t  c e  q u e  n o u s  a p p e l l e r o n s  l a  G � n � r a l i t �  I I .  
c o n s t i t u � e  p a r  l e  c o r p s  d e s  c o n c e p t s  d o n t  l ' u n i t �  p l u s  o u  m o i n s  c o n t r a -
d i c t o i r e  c o n s t i t u e  l a  t h � o r i e  d e  l a  s c i e n c e  a u  m o m e n t  ( h i s t o r i q u e )  c o n s i -
d � r � ,  t h � o r i e  q u i  d � f i n i t  l e  c h a m p  d a n s  l e q u e l  e s t  n � c e s s a i r e m e n t  p o s �  
t o u t  �  p r o b l � m e  d e  l a  s c i e n c e  s .

4 .  �  E n t r e  l a  G � n � r a l i t �  I  e t  l a  G � n � r a l i t �  I I I ,  i l  n ' y  a  j a m a i s  i d e n t i t �  
d ' e s s e n c e ,  m a i s  t o u j o u r s  t r a n s f o r m a t i o n  r � e l l e ,  s o i t  p a r  t r a n s f o r m a t i o n  
d 'u n e g �n � ra l i t �  id � o lo g i qu e  en  u n e g � n �ra l i t �  sc i e nt i f iq u e — c f.  l a c ou pu r e
� p i s t � m o l o g i q u e  d e  B a c h e l a r d  — ;  s o i t  p a r  l a  p r o d u c t i o n  d ' u n e  n o u v e l l e  
g � n � r a l i t �  s c i e n t i f i q u e  q u i  r � c u s e  l ' a n c i e n n e e n  l ' e n g l o b a n t ,  c ' e s t - � - d i r e  
d � f i n i t  s a  r e l a t i v i t �  e t  s e s  l i m i t e s  ( s u b o r d o n n � e s )  d e  v a l i d i t � .  �
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dialect ique o� le professeur  est  en  fonct ion  de p�dagogue ;  c'est  
en  ce sens que sa  fonct ion  peut  �t r e cel le d 'un  savan t ,  mais d 'un 
savan t-p�dagogue.

Commen�ons l 'analyse par la fonction d'enseignant ainsi d�finie.
Quel les son t  les sign ifica t ions pol i t iques concr�tes de la  fonct ion  
d 'enseignant ,  expression  bourgeoise  de la  pra tique p�dagogique 
sous sa  forme la  plus �labor�e ?

Appa r em m en t ,  l e  t r a va i l  du  p r o fe s s eu r ,  d e  l ' i n s t i t u t eu r  s e
si tue dans une per spect i ve de di visi on  technique du t r avai l .  La 
fonct ion  d 'enseignan t  est  cependan t ,  expression  de la  division  
sociale du travail ; sa signification politique se d�voile en r�f�rence
� la lutte des classes.

Soi t  l ' exemple de la  la �ci t� :  t r �s t�t  la  classe sor t ie victor ieuse  
de la  r �volut ion  de 89 fonde son  syst�m e �conomique sur  des  
bases in st i tut ionnel les.  Pour  l ' �conomie bourgeoise,  i l  faut  que 
l ' espr i t  l ib�ra l  p�n�tr e les masses.  II  faut  d 'autr e par t  que les  
fo r c e s  p r od u c t i ve s  p r o l � t a r i en n e s  s ' a c c r o i s s en t  da n s  l e  ch a m p
de l ' �volut ion  techn ique n�cessi t�e  par  la  r �volut ion  industr iel le, 
m�re du capi ta l isme l ib�ra l .  D'o� l ' id�e de l ' �col e obl igatoi r e, 
d ' un e s c ol a r i sa t i on  m a ss i ve ,  n on  en  ver t u  du  d r oi t  p r ocl a m � �
la  cul ture,  mais par n�cessi t� in terne du d�vel oppement ,  �cono-
mique bourgeois.  (I l  para �t  inut i le de d�montrer  que tout e nou-
vel le id�ol ogie  — par  exemple :  le droi t  procla m� �  la  cul ture —
na� t  du d�vel oppem ent  de forces mat�r iel les et  non  de la vol on t� 
�cla i r �e des pol i t iciens du XIXe si�cle).

L'id�e parall�le d'une �cole la�que (d�s le milieu du XIXe si�cle)
est  �galemen t  une nouvel le expressi on  id�ologi que d 'un  nouveau 
r �gime bourgeois.  L' id�ologi e r el igieuse est  a lor s object ivemen t  
en  confl i t  avec l ' id�ol ogie l i b�ra le,  fondement  et  produi t  du lib�-
ral isme �conomique.  Con trair emen t  � cer ta ines th�ses communes 
su r  l e  da n ger  d e  r �a n i m a t i on  d ' un  en sei gn em e n t  p r i v� ,  on  peu t
dir e que les � concessi ons � des di ff�ren ts r�gimes pol i t iques 
bour ge oi s  �  l ' en s ei gn em en t  p r i v�  s on t ,  d ' un e c er t a i n e  m a n i �r e ,
des produi ts t r ansi toi r es et  h istor iquement  condamn�s des con tra-
dict ions entre l'id�ologie religieuse d'un r�gime f�odal et l'id�ologie 
lib�rale bourgeoise du r�gime capitaliste. La la�cit� est un principe
l ib�ra l ,  fondement  de l 'human isme bourgeois  et  non ,  comme la  
prat ique pol i t ique marxiste (c 'est -�-dir e l ' id�ologie marxiste) a 
voulu le m on trer  �  cer ta ins moments,  un  pr incipe ph ilosoph i-
quemen t  et  scien t i fiquemen t  marxiste.

Qu'h istor iquemen t  la  la �ci t� apparaisse com me un  object i f 
pol i t ique progressiste,  qu ' i l  a i t �t� n�cessai r e et  qu ' i l soi t  encore  
n�cessai r e de lut ter  pour  la  sauvegarder  face �  l 'offensive ul t r a-
r �act ionnair e,  nous ne le con testons pas.  I l  n 'est  que de se r epor ter
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� l ' analyse de r egimes  pol i t iques actuels,  comm e celui  de Franco,  
pour  comprendre que le danger  n 'est  pas mythique :  le d�ve-
l op p em en t  du  f a s ci sm e es t  un e d e s  vo i e s  d ' � v ol u t i on  p os s i bl e s
du n�ocapi ta l isme.

Mais i l  n 'en  est  pas moins vra i  que les enseignan ts se t rouven t 
dans une si tuat ion  fausse pour  poser  les  bases d 'une pra t ique 
p�dagogique scien t i fique dans l ' enseignement  bourgeois.  Prendre 
v i s - � - v i s  d e s  c on n a i s s a n c e s  u n e  a t t i t u d e  l a � q u e ,  a d op t e r  un e
� neutra l it� � m�me � posi t ive � par  r appor t  �  el les,  c'est  di ffuser  
e t  r �pa n dr e  d e s  c on n a i ssa n c es  d on t  l a  s i gn i f i c a t i on  i d � ol og i qu e
est  bourgeoise ;  c'est  fa i r e de la  pra t ique p�dagogique bourgeoise.  
L ' a ppar en t e  d i vi s i on  t echn i que du  t r a vai l ,  qui  fa i t  du  pr ofesseu r
un  enseignant ,  est  p�n�tr �e par  la  division  soci a le du tr avai l  qui 
place object ivemen t  le professeur  enseignan t  en  sta tut  de pro-
fesseur -en sei gn an t -bour geoi s ,  qu i  fa i t  de  lu i  le  ch i en  de  gar de 
de l 'ordre �tabl i .  L'enseignan t  se d�fin i t  comme un instrument 
t echn i que de  l a  pr a t i que p�dagog i que,  in st rum en t  m ar qu� du
sceau de l ' id�ol ogie bourgeoi se,  in strument  de la  lut te des classes  
dans l ' enseignemen t  fran�ais.

L e  c h a m p  d e l a  c on t r a d i c t i on  e s t  e x t r �m em e n t  c om pl e x e .
�tre un professeur  la �que,  c'est  fonder  l ' id�ol ogie l ib�ra le,  mais 
c'est  aussi  lut ter  con tre un  r etour  possi ble  �  une id�ologi e plus  
arri�r�e, l 'id�ologie d'autorit� de droit divin dont la forme moderne
est  l ' id�ol ogie fascist e.  D'autr e part ,  la  forme actuel le  du capi-
ta l isme a  besoin  de produire une nouvel l e id�ol ogie technocrat ique 
et  scien t iste.  �tr e un  professeur  la �que,  c'est  donc accro� t r e les  
con tradict ions m�mes du r �gime n�ocapi ta l iste en  opposan t  une 
r �sistance �  l ' �volut ion  d ' in st itut ions adapt�es aux modificat ions 
profondes du r �gime bourgeois.  A n iveau de la  prat ique pol i t ique
marxiste,  la  la �ci t� appara� t  a insi  comme un  pr incipe r �volu-
t ionnair e (r �sistance �  deux �volut ions r �act ionnair es possibl es :  
id�ol ogisa t ion  d 'autor it� et  id�ol ogisa t ion  technocrat ique).  Au 
n iveau de  la  pra t ique th�or ique,  de la  pra t ique p�dagogique en  
revanche, nous ne pouvons nous laisser abuser par des � illusions �,
m�me lor squ'el les proc�den t  de l ' id�ol ogie marxiste pr�sen te.

La pra t ique p�dagogique de  l ' enseignan t  con�ue comme une 
r �duct ion  de la  distance en tr e les connaissances et  leur  non-con-
naissance (champ des G�n�rali t�s I)  ne peut  n�gl iger  qu ' i l  y a  en  
f a i t  m � d i a t i on  d u  p r o fe s s e u r .  Da n s  ch a q u e  s i t ua t i on  c on cr � t e ,
i l  n 'y a  pas t r ansmission  imm�diate des connaissnces.  i l y a  t r ans-
mission  des  connaissances connues par  le professeur ,  a yan t  d�j�  
fa i t  l ' ob j e t  d ' un  c er t a i n  t r a va i l  d e  t r a n s for m a t i on .  D e m �m e,
da n s  l es  p r oc es su s  d ' a cqu i s i t i on  de s  � t ud i a n t s ,  i l  n ' y a  pa s  s eu -
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l em en t  r �cep t i vi t �  pa ss i ve ,  ma i s  a uss i  in t �gr at i on  �  un  sys t �m e
de connaissances connues.  C'est  ce m ouvem ent  complexe don t 
nous a l lons essa yer  de d�gager  les sign ifica t ions pol i t iques objec-
t ives,  tout  d 'abord en  ce qui  concerne les enseignants.

Les professeur s en tr et iennen t avec l es connaissances des r ela-
t ions complexes qui  peuven t  �t r e pr�cis�es :  

— en  revenan t  sur  la  confusi on  fonct ionnel le en tr e enseignant 
et  savan t  ;

— en  analysan t  les processus de format ion  des professeur s-
enseignan ts dans le r �gime bourgeois ;

— en  si tuant  la  pra t ique du professeur -enseignant  dans l ' �tat 
mat�riel  de l ' in st itut ion ;

— en  si tuan t  le corps enseignan t  par  rappor t au ph�nom�ne 
global  de la  lut te des classes.

La confusi on  en tr e le professeur  et  le savan t  fa it  du professeur  
un  transformateur  de mat i�res premi�res.  Non  en  tan t  qu' i l 
appl ique un  savoir  p�dagogique aux connaissances de la  discipl ine 
qu' i l  enseigne,  pour  les tr ansformer  en  un  produi t  sci en t i fique 
p�dagogique ;  mais en  tan t  qu' i l  appl ique un  savoir ,  r �la t i f au 
domaine de son  enseignemen t ,  � la  mati�re sp�cifique de ce 
domaine pour  la  tr ansformer  en  produi t  scien t i fique dans ce 
domaine.  La nuance est  d ' impor tance :  dans le premier cas le 
p r o fe ss eu r  en s ei gn a n t  j ou er a i t  un  r �l e  d e  sa va n t  p �da g ogu e ;
dans le second cas,  i l  joue un  r�le de sa van t  dans le domaine de 
son  en sei gn em en t .  Dan s  l e  p r emi er  ca s  s on  t r a va i l  d ' en sei gn an t
es t  fon ct i onn el l em en t  va l i d�  par  son  t r a vai l  p�da gog i que ;  da n s
le second cas i l  y a  confusionn isme (cf.  le cour s de psycho-ph ysio-
logie ci t�) .  Cependant la confusion fonctionnelle professeur-savant 
n 'est  pas tota lemen t  n�gat ive :  la  m�diat isa t ion professorale peut  
pr�sen ter  une sign ifica t ion  � d'assainissement des connaissances � ; 
l a  m a t i �r e  p r em i �r e  t r a n sm i s e  n ' e s t  pa s  n � c e ssa i r em en t G�n�-
ral i t� I  ;  el le peut  deven ir  G�n�ral it� III ,  par l ' in terven t ion  du 
professeur -savan t .

On  arr ive a insi  �  une premi�re r encon tre avec l 'un  des aspects  
essen t iels des r appor ts p�dagogiques.  C'est  qu 'en  effet  la  p�da-
gogie est  une branche des sciences de l ' in format ion  ;  de ce fa i t  
e l l e  es t  sc i en ce huma in e a u  sen s  o�  son  pr obl �m e pr em i er  es t
celui  de la  communicat ion  dans cer ta ins rappor ts sociaux.  Le 
r apport  socia l  dominant  est  le r appor t ma� tr e-�l�ve,  depuis peu 
r emi s  en  ques t i on  par  des  pr ofess eu r s psych o-soci ol ogue s ,  par
des  i n s t i t u t eur s  l i b�r a ux  di ss i den t s  du  m ouve m ent  Fr ein et ,  par
l a  t en dan ce s yn d i ca l e  psych o-s oci ol og i que de  l ' U. N. E. F .  Avan t  
de  pour su i vr e  en  cet t e  voi e ,  i l  fa u t  bi en  se  gar der  de  deux 
dan ger s .
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Le premier  est  celui  de la  r �vol te psych ologique,  le second celui  
d� l ' in terpr�ta t ion  psychol ogique.  Rem et t r e en  quest i on  le r appor t 
m a� t r e-� l �ve,  ce l a  peu t  s i gn i f i er  un e r �vol t e  qua s i  cara ct �r i e l l e
d e  l ' i n d i v i d u  c on t r e  un e  a u t or i t �  d e  t yp e  p a t er n el  ou  p a t er -
nal iste e t  r i en  de  p l us  ;  on  peu t  n �g l i ger  l ' an alys e  du  fon dem ent
de ce  t ype d 'autor i t�,  n 'en  .voir  n i  les r acines cul turel les,  n i  les 
sign ifica t ions id�ol ogiques.  C'est  a insi  que la  tendance de cer ta ins 
s yn d i ca l i s t es  � t ud i an t s  �  s i tuer  l e  m al  a u  n i vea u  p r ofes sor a l
peut  appara� tr e comme une d�via t ion  er ron�e dans la  compr�-
hension  des sign ifica t ions des r appor ts p�da gogiques.  L' in ter -
pr�ta t ion  psychologisan te est  encore plus dangereuse parce que 
p l us  in s i di euse .  Da n s  l e  fon d ,  l e  r a ppor t  ma � t re-� l � ve  n ' es t  que
la  r eproduct i on  du pat tern  famil ial  et ,  toutes choses  �gales  
d'ailleurs, il est. normal, voire n�cessaire. A la limite il sera consi-
d�r� comme le mode n�cessai r e de toute communicat ion,  i l  faudra 
simplemen t  �vi ter  les � perver sions �,  c'est -� -dir e la tendance 
�ven tuel le des professeur s d 'en  abuser  en  fonct i on  de leur s mot i -
vat ions p r o fe s s i on n e l l e s  m � m e s ,  ou  l a  t en da n c e  d e s  e n s e i gn � s 
�  s ' y c om pl a ir e  a f in  de  r ecu l er  ou  d ' �vi t er  un e con fr on t a t i on
avec le monde r �el  de l ' act ion .

Hors ces danger s psychol ogist es,  que,  r este-t - i l  ? Tout  d 'abord 
ce  fa i t  fr appan t  que les sp�cia l istes de la  prat ique th�or ique 
s ' in t�ressen t  finalemen t  peu �  l ' analyse de  leur  probl �me pro-
fessi onnel  premier  (au n iveau sup�r ieur  surtout) ,  comme si  t oute  
leur  or ien ta t ion  se t rouvai t  d�vi �e par  un  processus de format ion 
ant�r ieure, les conduisan t � consid�rer  la si tuat ion  d 'enseignemen t 
comme � naturel le �,  les pr�parant  �  la  subir  par  accepta t ion 
passive.  I l  es t  �ga l em en t  fr a ppan t  de  c on s t a ter  l ' i som or ph i sm e
du pr incipe d'autori t� p�dagogique au pr incipe d 'autor i t� famil ia l 
e n  a m on t  e t  a u  p r i n ci p e  d e  d � p en da n c e  s oc i a l e  da n s  l e  m on d e
du  t r a va i l  en  a va l .  C ' es t  qu e n ous  r en c on t r on s  e f f e ct i vem en t
l 'une des product ions id�ol ogiques les plus impor tan tes du r �gime 
capi ta l iste.  L'an ti th�se id�ol ogique est  main tenant  bien  connue : 
c'est  l ' id�e d 'autogest ion .  Ce qui  est  moins �viden t ,  c'est  le fon -
demen t  sc i en t i f i que d 'un e pr a t i que p�da gog ique d ' au t oges t i on
dans un r �gime comme le n�tr e.

I l  n ous  es t  p l us  a i s�  m ain t en an t  de  com pr endr e  com bi en  i l
es t  d i f f i c i l e  a ux  p r ofess eu r s  d ' � t r e  des  sa va n t s  p�da gogues .  I l  
leur serait n�cessaire de proc�der � une analyse de la signification
pol i t i que des  r a ppor t s  soci a ux dan s l ' en sei gn em en t ,  e t  t ou t  par -
t i cu l i �r em en t  de  s ' a t t a ch er  �  r �soudr e  l e  p r obl �m e de  l ' a u t or i t � .  
Ceci  suppose soi t  une pra t ique scien t i fique en  sciences humaines
et  par t i cu l i �r em en t  en  psych o-soci ol og i e  — d ' o�  l ' appor t  des  
p s yc b o- s o c i o l og u e s  m a r x i s t e s  s u r  c e s  q u e s t i on s  — ,  s o i t  un e



RAPPORTS P�DAGOGIQUES DANS L'UNIVERSIT� 1863

conscience pol i t ique t r �s cla i r e,  d'o� un  lien  �t roi t  en tr e l ' �vo-
lut ion  de la  pra t ique p�dagogique et  les condi t ions mat�r iel les 
d 'exercice de la  professi on  d 'enseignant  en  r�gime capi ta l iste. 
C'est  encore,  �  l 'heure actuel le,  la  p�dagogi e di te in st i tut ionnel le 
qui permet de progresser en ce domaine : en effet  elle se caract�rise
par  l ' analyse permanen te de l ' in ter f�rence en tre l ' act ivi t�  p�da-
gogique et  les st ructures pr�gnantes de l ' in st i tut ion  interne 
( e n s ei gn em en t )  e t  d e  l ' i n s t i t u t i on  e x t er n e  ( � t a t ) .  E n  c e  s e n s ,
el le permet  au ma� tr e de mieux se si tuer  dans le r �seau complexe 
des m od�l es cul turels don t  i l  est  le jouet ,  el l e permet  donc au 
ma� tr e de se l ib�rer  part iel lemen t  de la  pr�gnance de ces m od�les  
par  une compr�hension  de la  n�cessi t� de lut ter  con tre ce qui  
l ' a l i�ne et  con tre ce qui  a ll�ne sa  prat ique.

Les professeur s son t  eux-m�mes les produi t s d 'un  cer tain 
t r a va i l  de  t r a n s for m a t i on ,  l eu r  s oum i s s i on  a ux  m od �l es domi-
nants de l ' id�ol ogie bourgeoise est  le  r �sul ta t  d 'un  pat ient  t ravai l 
de malformat ion  5 .

En premi�re analyse on  pourra i t croi r e �  l ' impossi bi l i t� de  
d�passer  le sch�ma du cycle in fernal  : l 'Un iver si t� produi t  les 
professeur s qui  fon t  l 'Un iver si t� qui  produi t  les professeur s,  etc.  
Or  ce sch�ma est  faux en  r a ison  de l ' in�gal  d�vel oppement  de 
l ' in st i tut ion  et  de l ' in fr astructure �conomique.  L'Un iver si t� de  
papa,  la  viei l le dame respectable  est  un  produi t  de l ' in fr astructure 
�conomique l i b�ra le,  el le a  el le-m�me produi t  des professeur s  
h u m a n i s t e s  l i b� r a ux  q u i  en  a s s u r en t  l a  s u r vi e  da n s  un  r �g i m e

5 .  I l  e s t  i n t � r e s s a n t  d e  r a p p e l e r  c e t t e  p a g e  d ' A d e n  A r a b i e ,  d e  P a u l  
N i z a n ,  s u r  l ' � c o l e  n o r m a l e  s u p � r i e u r e  �  l ' � c o l e  n o r m a l e  e s t  u n e  i n s t i -
t u t i o n  q u e  l e s  n a t i o n s  e n v i e n t  �  l a  R � p u b l i q u e  :  e l l e  e s t  u n e  d e s  t � t e s
d e  l a  F r a n c e  q u i  e s t  p o u r v u e  d e  c h e f s  c o m m e  u n e  h y d r e .  O n  y  d r e s s e
u n e  p a r t i e  d e  c e t t e  t r o u p e  o r g u e i l l e u s e  d e  m a g i c i e n s  q u e  c e u x  q u i  p a i e n t  
p o u r  l a  f o r m e r  n o m m e n t  l ' � l i t e  e t  q u i  a  p o u r  m i s s i o n  d e  m a i n t e n i r  l e  
p e u p l e  d a n s  l e  c h e m i n  d e  l a  c o m p l a i s a n c e  e t  d u  r e s p e c t ,  v e r t u s  q u i  s o n t
l e  B i e n .  I I  y  r � g n e  l ' e s p r i t  d e  c o r p s  d e s  s � m i n a i r e s  e t  d e s  r � g i m e n t s  :  o n  
a r r i v e  a i s � m e n t  �  f a i r e  c r o i r e  �  d e s  j e u n e s  g e n s  q u e  l e u r  f a i b l e s s e  p r i v � e  
i n c l i n e  � l ' o r g u e i l  c o l l e c t i f ,  q u e  l ' � c o l e  n o r m a l e  e s t  u n  � t r e  r � e l ,  q u i  a  
u n e  � m e  — e t  u n e  b e l l e  � m e  — u n e  p e r s o n n e  m o r a l e  p l u s  a i m a b l e  q u e
l a  v � r i t � ,  l a  j u s t i c e  e t  l e s  h o m m e s .  D a n s  c e  l i e u  h a b i t �  p a r . d e s  e n t i t � s  
t r a n s p a r e n t e s ,  c o m m e  l e  J a r d i n  d e  l a  R o s e ,  H y p o c r i s i e  e s t  r e i n e .  L a  
p l u p a r t  d e s  n o r m a l i e n s  p o r t e n t  s u r  e u x - m � m e s  l e s  s e u l s  j u g e m e n t s  q u i  
a f f i r m e n t  l e u r  p a r t i c i p a t i o n  �  l ' � l i t e  :  � l i t e  c h r � t i e n n e ,  b e a u c o u p  d ' e n t r e  
e u x  a i m e n t  l a  m e s s e .  E l i t e  u n i v e r s i t a i r e  :  o n  e n  v o i t  q u i  p r � p a r e n t  c o m m e  
u n  g r a n d  v o y a g e  l e s  � t a p e s  d ' u n e  b e l l e  c a r r i � r e  e t  p r o j e t t e n t  �  2 0  a n s
d e s  m a r i a g e s  a v e c  l e s  f i l l e s  d e  c � l � b r e s  p r o fe s s e u r s  :  l e  b u l l e t i n  d e  l '� c o l e
n o r m a l e  p u b l i e  d ' o r g u e i l l e u s e s  e t  r i s i b l e s  g � n � a l o g i e s .  E l i t e  p o l i t i q u e  :  
p l u s i e u r s  n a g e n t  d a n s  l e s  e a u x  s a l e s  d e s  s e c t i o n s  s o c i a l i s t e s ,  d e s  l i g u e s  
r a d i c a l e s  a v e c  u n e  h a b i l e t �  d e  v i e u x  p o i s s o n s .  M a i s  t o u j o u r s  � l i t e s  d e  
l ' E s p r i t  �  ( p .  6 7 ) .
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n�ocapi ta l iste que la  tr adi t ionnel le cul ture bourgeoise et  l 'huma-
n isme lib�ra l  embarrassen t  de plus en  plus.  L'Un iver si t� actuel le 
s u b i t  un e  d e m a n d e  t e ch n oc r a t i qu e  q u ' e l l e  n e  p e u t  n i  n e  ve u t
(cf. Aron) satisfaire. Ainsi donc les professeurs se trouvent actuel-
lemen t  dans le champ m�me des con tradictions internes du 
capi ta l isme monopol ist ique.

D ' un e  c er t a i n e  m a n i �r e  on  p e u t  a u s s i  pa r l er  d ' un  m on op o l e
de l ' enseignemen t  sup�r ieur ,  monopole  exerc� par  une caste  
d 'enseignants actuel lemen t  produi ts de l 'Un iversi t� l ib�ra le bour -
geoise.  Mais le ph�nom�ne sign ifica t i f,  c'est  la  r �duct ion  de cet te  
caste  �  sign ifica t ion  de  classe  au seul  corps des professeur s t i tu-
la ir es de chair e (mal thusian isme des cr�at ions de postes) ;  caste  
l i�e di r ect emen t  (dans l 'Un iver si t�,  dans l '�tat ) ou  indir ectemen t  
(grandes famil les,  sta tuts d 'honneur  et  th�or iciens offici els du  
r �gime,  voir e m�me hommes pol i t iques du r �gime — la � R�pu-
bl ique des professeur s � n 'est  pas si viei l le) — aux in t�r�ts du 
Ca p i t a l  e t  d e  l a  c l a ss e  p os s �da n t e .  L e ph �n om �n e s i gn i f i ca t i f
c'est  l ' ext ension  consid�rable d 'une couche de professeur s � pro-
l�tar is�s �,  ma� tr es-assistan ts,  assistan ts,  moni teur s,  etc. ,  don t 
l ' in terven t ion,  n�cessi t �e  par  l ' �volut ion  des besoins de  l ' �conomie 
n �oca p i t a l i s t e ,  p r � s en t e  un e a u t r e  s i gn i f i ca t i on  d e  c l a s s e .  I l s
son t  en  sta tut  d 'ouvr ier s professi onnels dans l 'Un iver si t�-en tr e-
pr ise et  en tr et iennen t  avec l eur  � patron  � des  r appor ts qui  son t 
voisins des r appor ts de lutte des classes.

Cet te analyse peut  para� tr e sommaire.  Tous les professeur s 
titulaires ne sont pas des supp�ts du r�gime, leur id�ologie lib�rale
leur  donne par fois une a l lure d'ind�pendance,  un  sta tut  d'obser -
vateur s � cl a i r � s ,  d ' a r bi t r es  m �m e ( c f .  l es  e f fo r t s  de  Du ver g er ) .
La t rop fameuse � ind�pendance de l 'Un iver si t� �,  en  effet ,  c' est  
bien  cel l e qui  se t r aduit  actuel lemen t par  le r etard d'une id�ol ogie  
bourgeoise l i b�ra le sur  une id�ol ogie n�ocapi ta liste (qui  s '�labore  
e t  se  d � fi n i t  dan s  l es  c l ubs ,  t ype J ea n -Moul in ) .  L ' in d�pen dan ce
de l 'Un iver si t�,  c'est  bi en  l ' apparen te autonomie d 'une caste  
finalemen t  l i�e organ iquemen t  �  des in t�r�ts de classe.  L' ind�pen-
dance de l 'Un iver si t� c'est  bien  le m�me m ythe que celui  de la  
libert� de 89, de l'�galit�, etc. : c'est l'alibi des id�ologues lib�raux.

Un  exemple r �cen t  permet  de d�monter  le m�ca n isme de l ' i l lu-
sion  :  l ' analyse di ff�ren t iel le des secteur s un iver si ta ir es mon tre 
l 'h istor ici t� de cet te � ind�pendance �.  Sch�mat iquement  dis-
t inguons :  

— les  facul t�s  de Let t r es,  M�decine,  Droi t  (dans cet te  dern i�re 
les r �cen tes t en ta t ives de r �formes on t  mon tr� leur  profonde 
inadapta t ion  aux �volut ions n�cessai r es du r �gime),  cer ta ines 
grandes �coles ;  
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d ' a u t r e  p a r t ,  d i ve r s  i n s t i t u t s  ( d on t  l e s  �  r � g i on a u x  � ) ,
cer ta ines grandes �col es (don t  l ' �col e des mines de  Nancy)  et  la  
facul t� des sci ences.  C'est  dans cet te dern i�re que les imp�rat i fs  
�conomiques se son t  le plus r apidemen t  tradui ts en  boulever -
semen ts s t r u ct u r a ux .  La  dem a n d e t e ch n ocr a t i que a  c on du i t  �
une t r ansformat ion  des programmes,  �  l ' a l l�gemen t  des pr o-
grammes des diver s cer t i fica ts de l icence (pra t ique des demi-
un it�s),  �  l ' in troduct ion  du cycle cour t ,  �  la  diminut ion  de l ' ensei -
gnemen t  �pist�mologique,  etc.  Ainsi  se t rouven t  plus faci lemen t 
produi ts des  techniciens sci en t i fiques plut �t  que des  scien t i fiques.  
Ainsi  le corps professoral  a  perdu et  con t inue perdre son  ind�-
pendance ( c ' e s t - � -d i r e  sa  d �p en da n ce d e  l ' � c on om i e l i b�r a l e )  
pour  � s 'adapter � aux nouvel l es exigences �conomiques (cf.  
�galemen t  les r �cen tes m esures de cen tra l isa t ion  pr�fect ora le 
visan t  cet te  fois les r ecteur s).  On  peut  di r e que la  caste des ensei-
gnants scien t i fiques,  sur tout  avec l ' invasion  des ma� tr es-assistants,  
assistan ts et  mon i teur s,  s ' est  trouv� perdre sa  sign ifica t ion  de 
classe en  m�me temps que son  � ind�pendance �.

Ceci  m on tre bien  que l ' �volut ion  m�me de l 'Un iver si t�,  de  
l ' in st i tut ion  interne modifie les r appor ts entr etenus par  le corps 
p r ofess or a l  a vec l es  c on na i ssan ces .  Le pr oces sus  de  for ma t i on
qui  a  produi t  les professeur s en tr e en  confl i t  avec les exigences  
nouvel les qui  s ' imposen t  �  eux dans leur pra t ique p�dagogique.  
Ainsi  se trouven t  r �al is�es les condi t ions object ives d 'une rupture 
id�ol ogique dans le sein m�me de ce qu' on  peut  appeler  l ' id�ologi e  
p r ofess or a l e .  Cet t e  con tra di c t i on  se  t r ouve pa r  a i l l eur s  a c t i v�e
par  les condi t ions m�mes du  t r avai l  dans l ' in st itut ion  6 .  La  caste  
des enseignan ts,  don t  l ' id�ologi e object ive  �ta i t  encore,  i l  y a  
t r en te ans,  au service de la  bourgeoisi e,  se d�fin i t  de man i�re 
nouvel le.  Nombreux son t  les enseignan ts don t  la  pra t ique syndi-
cale ou pol i t ique a t teste cet te rupture id�ol ogique et  qui  se si tuen t 
dans le champ de la  lut te des classes au c�t� de la  classe ouvr i�re.  
Com m en t  c et t e  r up t u r e  i d � ol og i qu e n e  s e  t r a du i r a i t - e l l e  pa s
dans les r appor ts que l es enseignan ts en tr et iennen t  avec les  
connaissances ?.  Bi en  qu'object ivemen t  en  sta tut  d 'enseignant 
d 'une un iver si t� bourgeoise ;  bi en  que les connaissances qu' i l s 
doi ven t  t ransmet tr e soien t  marqu�es du sceau de l ' id�ologi e 
bourgeoise ;  bi en  que leur fonct i on  d 'enseignant  les place en 
si tuat ion  de con fl i t s mul t iples ou en  si tuat ions fausses ( la �ci t�,  
examen ,  formes d�fin ies des programmes,  st ructures d 'ensei -
gn e m en t . . . ) ,  l e s  p r o fe s s e u r s ,  m a � t r e s  a s s i s t a n t s ,  a s s i s t a n t s  e t

6 .  N o u s n e  d � v e l o p p e r o n s  p a s  l e s  q u e s t i o n s  r e l a t i v e s  �  l ' i n s u f f i s a n c e  
d e s  c r � d i t s ,  d e s  l o c a u x ,  d e s  m a � t r e s ,  d e  l a  r e c h e r c h e ,  e t  a u s s i  �  l ' i n s u f f i -
s a n c e  r e l a t i v e  d e s  t r a i t e m e n t s ,  d � c i s i v e  p o u r  l ' e n s e i g n a n t .
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moniteur s voien t  leur  pra tique professi onnel le marqu�e d 'une 
fa�on  nouvel le par  la  lut te des classes.  Leur  fonct ion  d 'enseignant 
n 'a  jamais simplement  cor respondu une division  techn ique du 
t ravai l ,  el le avai t  aussi fonct ion  de di visi on  socia le du t r avai l .  
Mais actuel lemen t  la  rupture id�ologique est  un  fa i t ,  l 'aspect  
techn ique de la  fonct ion  d 'enseignan t  prend une sign ifica t ion  
nouvel le dans la  lut te des classes.  La cast e des enseignan ts est 
c ou p �e pa r  un e l i gn e n et t e  d e  d �m a r ca t i on  :  d ' un  c �t �  c eu x —
de moins en  moins nombreux,  mais aux postes d 'honneur  et  
o f f i c i e l s  — qui  son t  l es  i d�ol ogues  d e  l a  bour geoi s i e  d 'h i er  ou
de dem a in  ;  de  l ' a u t r e  c�t �  ceux  qu i  son t  ob je ct i vem en t  e t  sou -
ven t  consciemment  au c�t� de  la  classe ouvr i�re.  Le corps 
professoral  n 'est  pas monol i th ique,  il  est  divis� par  la  lut te des 
classes. Tous les professeurs n'entretiennent pas les m�mes rapports
avec les connaissances,  la  pra tique p�dagogique appara� t comme 
un  ch a m p de c on t r a d i c t i on s  d on t  i l n ous  a p pa r t i en t  de  d� ga g er
la  pr incipale.

R�duire la  prat ique p�dagogique �  la  r �sorpt ion d 'une distance 
object i ve en tr e les connaissances et  leur  non-connaissance,  en  
assimilan t,  � professeur  � �  � connaissances �,  c'est  donc d�ve-
lopper  une th�se er ron�e qui

— partan t  d 'une division  technique du t r avai l,  ne t ien t  pas 
compte le la  division  socia le du t r avai l qui  la  p�n�tr e ;

— par tant  d 'une concept i on  chosiste de la  connaissance,  ne 
permet  pas d 'analyser  les r ela t ions complexes  en tr e les ensei-
gnants et  les connaissances

— par tan t  d'une concept ion  chosiste de l 'homme,  est  incapable 
de p�n�tr er  le monde r �el  des r ela t ions dans la  pra t ique p�da-
gogique.

Notre analyse  a  por t� essen t iel lemen t  jusqu' ici  sur  l ' enseigne-
men t  sup�r ieur.  Que se  passe-t - i l  dans le pr imaire ? Les in st i -
tuteur s s on t - i l s  da n s  un e  s i t u a t i on  vo i s i n e  d es  p r o fe s s e u r s ,  ou  
y aurai t - i l  au con tra ir e des condi t ions sp�ci fiques de la  pra t ique 
p�dagogique dans le  pr imaire ?  Sch�mat iquemen t ,  on  peut  dis-
t inguer  deux grands groupes d ' in sti tuteur s ;  ceux qui  on t  �t� 
form�s pa r  l e s  � c ol e s  n or m a l e s  p r i m a i r es  e t  qu i  s on t  en t r �s  
da n s  l ' en s ei gn em en t  pa r  l a  g r a n de por t e  ;  e t  c eux  qu i  n e  s on t
pas pass�s par  les E.N.  et  r entr en t  par  une pet i te por te qui  a  
cependant  tendance �  s 'ouvr i r  de plus en  plus,  �tan t donn� la 
cr oi s sa n c e d es  be s oi n s  en  m a � t r es  e t  l ' i n su f fi sa n c e  
d ' �q u i p em en t en  E.N.

L'id�ologie normalienne est fond�e sur le principe de la la�cit�.
Ce fut  le bast ion du radicalisme, puis l 'un des bast ions de la  social -
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d�mocrat ie.  En  effet ,  l ' in st i tuteur ,  bien  qu'officiel lemen t  d�gag� 
de l ' id�ologi e ch r�t ienne,  se t rouve por teur  d 'une id�ol ogie des  
valeur s ;  les not ions de l iber t�,  le rousseauisme �l�men tair e,  la 
d�m ocr a t i e ,  e t c . ,  s on t  fon d em en t s  d e  l a  m or a l e  l a � qu e ;  � t r e
l i br e-pen seur ,  fr an c-m a �on ,  l i ber ta i r e. . ,  son t  au t an t  de  m an i �r es
de se r a l l ier  �  une morale don t  les fondements resten t  t r �s voisins 
de ceux de la  morale ch r�t ienne.  Le kan t isme de la  r �publ ique 
r adicale,  c'�ta i t  aussi  le fondement  de l ' id�ol ogie des in st i tuteur s. 
Le r �gn e de  l ' i mp�ra t i f  ca t �gor i que r em pla ce  cel u i  de  l ' au t or i t �
de droi t  divin.  C'est  que la pra t ique p�dagogique dans le pr imaire 
�ta i t  et  demeure g�n�ralemen t  une pra tique de l ' autor it�.  L'auto-
r i t� par l ' exemple,  l ' autor i t� par  d�l�gat ion  du pouvoir  paternel ,  
depuis le maint ien des ch�t imen ts corporels — encore g�n�ra-
l em en t  p r a t i qu� s  — jus qu ' �  l ' en s ei gn em en t  d ' un e m or a l e  d e
l 'effor t  (  apprendre �  fa i r e di ffici lem en t  les choses faci les,  � disa i t 
Alain ,  ce ma� t r e �  penser  de  l ' id�ol ogi e p�dagogique bourgeoise).  
D'un  c�t�,  les in st i tuteur s offr en t  un fron t  de r�sistance �  l ' id�o-
logie r el igieuse,  au d�vel oppement  d 'une morale immanen te ;  
d ' a u t r e  p a r t ,  i l s  d � ve l op p e n t  un e  m or a l e  d e  l a  t r a n s c en da n c e ,
i l s s 'accomm oden t apparemment  de la  si tuat ion  de ma� tr e, les 
r apports sociaux dans la  classe l eur  para issen t  naturels,  leur 
autor i t� l�gi t ime.

Mais la science progresse, la psychologie de l 'enfant se d�veloppe,
l ' en fa n t  n ' e s t  p l u s  �  l e  p e t i t  h om m e  �  d e s  i m a g er i e s  d ' � p i n a l ,
i l  est  promu au ti tr e de � pet i t  d 'homme �.  On lui  r econna� t  des 
caract�r ist iques propres,  quasiment  une per sonnal i t� autonome.  
Alor s na� t  un  courant  l ib�ra l  parmi  les enseignan ts,  derri�re 
Decrol y,  Mar ia  Montessor i ,  Freinet .  Sans bien  le sa voir ,  de nom-
br eux  in s t i t u t eur s  t en den t  ver s  l a  p�da gog i e  a ct i ve .  C ' es t  l ' �r e
du  m a� t r e-cam ara de o�  l e  r appor t  d 'a u t or i t �  es t  m oin s  pr �gn an t ,
o� l ' en fan t  est  r endu �  sa  cr�at ivi t� premi�re.  Pour tan t,  les pro-
grammes offici els n 'on t  pas encore sui vi  le mouvement  ;  les in st i -
tuteur s l ib�raux son t  admis,  en  cer ta ines in spect ions encourag�s ;  
mais in st itut ionnel lement  parlan t,  r ien  n 'a  encore chang�.  Les 
examens,  en par ticul ier ,  r esten t  l 'unique cr i t�re de val idi t� de 
l ' enseignement .

D'autr e part ,  le sta tut  d' in st i tuteur  se modifi e  profond�ment . 
L ' in va s i on  de  l a  p r ofess i on  par  des  ba ch el i er s n 'a ya n t  pa s  subi
le condi t ionnement  de l ' �cole normale,  pose de di ffi ci les pro-
bl�m es :  les ch r�t iens se r et rouven t  en  nombre (appar i tion  d 'un 
syndicat  ch r�t ien  — le S.G.E.N.  —) ;  d'un  autre c�t �,  une fr ange 
marxiste appara� t,  peu sensibl e �  l ' id�ologi e l a �carde.  Parall�le-
men t , dans les vi l les,  l ' in st ituteur  est  devenu un  pet i t  fonct ion -
nair e,  et  dans l es cam pagn es i l  a  g�n �ral em en t  perdu une grande
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part  de son  prest ige.  La morale de l ' exemple est  a is�m en t  pra-
t iqu�e et  d�fendue par  ceux qui  son t  en .  posi t i on  de donner 
l ' e x em pl e  ;  e l l e  d e v i en t  m or a l e  d e  l ' a m er t um e  ch e z  c e u x  qu i
se  sen t en t  d�ch us.  Les  sa l a i r es  de  p l us  en  pl us ba s  r e la t i vem en t
au n iveau de vi e des autr es cat�gor ies socia les ;  une plus grande 
m obi l i t �  p r o fe ss i on n el l e  ;  un e p r a t i qu e p r o fe ss i on n el l e  r en du e
plus di ffici le par  l ' accroissem en t  des effect i fs  ;  la  v�tust� des  
classes et  l ' in suffiance des �quipem en ts,  tout  cela  modi fi e pro-
fond�ment  les a t t i tudes des  enseignan ts du pr imaire.  I l s �ta ien t  les 
pi l ier s de la R�publ ique,  i l s commencen t  �  deven ir  des opposan ts.

Da n s  l e s  � c ol e s  n or m a l e s ,  un  e sp r i t  fr on deur  s e  d � vel opp e,
en  r ela t ion  avec la  conscience que la  r �forme profonde de la  pra-
t ique p�dagogique sera i t  n�cessai r e,  et  que cet te  r �forme exigerai t 
une r �forme de l ' enseignemen t.  Sans modificat ion  profonde des  
st ructures,  les enseignan ts du primaire n 'on t  aucune chance de  
pouvoir  t r ansformer  leur  pra t ique professi onnel le,  i l s commencen t 
�  le savoir .  Cependan t ,  les r �sistances son t  t r�s for tes dans le 
m i l i eu  m �m e ;  l ' i d�ol og i e  dom in an t e  r es t e  soci a l -d�m ocra t e  e t
les in st i tuteur s tr �s a t tach�s aux quelques privi l�ges qui  leur  
r e s t en t .  I l s  on t  c on s c i en c e  d ' a p pa r t en i r  �  un e  c l a s s e  m oye n n e
et  c' est  finalemen t  la  con joncture pol i t ique globale qui  d�termine 
l 'or ien ta t ion  de leur s forces  dans la  lut te des  cl asses.  Plus encore 
que les professeurs, les instituteurs sont les instruments de l 'id�olo-
gie bourgeoise,  in st rumen ts moins doci les,  que nagu�re,  mais 
f i d�l es en cor e .  L ' en sei gn em en t  pr im air e  dem eur e  en  Fran ce l a
p l u s  i m p or t a n t e  i n s t i t u t i on  d e  m a l fo r m a t i on  d e  l a  j e un e s s e .
L es  en s ei gn a n t s  du  p r i m a i r e  on t  � t �  e t ,  d em eu r en t  l es  vi c t i m e s
du r �gime bourgeois,  i l s en  son t  malgr� eux les ch iens de  garde 
ftd�l es.

Nous avons di t  que la  pra t ique p�dagogique �t a i t  a l i�n�e dans 
le pr imaire comme dans le sup�r ieur  ;  il  r este �  pr�ciser  les sign i-
fica t i ons concr�tes de cet te a l i�nat ion . Pour  cela  l ' analyse des  
con tradict ions entr e la  fonct ion  d 'enseignan t et  la  fonct ion  p�da-
gogique est  n�cessai r e (ce  qui  r envoie au di ffi ci le probl�me des 
r a pp or t s  en t r e  l e  c on t en u  d e  l ' en s e i gn em en t  e t  l e s  m � t h od e s
de l ' enseignemen t 7 ) .

7 .  S u r  l a  q u e s t i o n  g � n � r a l e  d e  l a  s i g n i f i c a t i o n  d e s  c o n t e n u s  o n  p e u t  
a u s s i  s e  r e p o r t e r  �  l ' a n a l y s e  d e  H .  T a n a k a  :  l ' e n s e i g n e m e n t  a u  J a p o n ,  
R e c h e r c h e s  I n t e r n a t i o n a l e s  n �  2 8 ,  1 9 6 1 ,  p .  2 0 1  :  �  L e  d � v e l o p p e m e n t
d e s  f o r c e s  p r o d u c t i v e s  e s t  n � c e s s a i r e  a u x  c a p i t a l i s t e s  p o u r  a u g m e n t e r  
l e u r s  p r o f i t s .  I l s  o n t  d o n c  b e s o i n  d ' a m � l i o r e r  — b i e n  q u e  p a r t i e l l e m e n t  —
l a  q u a l i t �  d e  l a  m a i n -d ' o e u v r e ,  � l � m e n t  d e s  f o r c e s  p r o d u c t i v e s .  L ' i n s i s t a n c e
d u  m i n i s t � r e  d e  l ' � d u c a t i o n  n a t i o n a l e  �  v o u l o i r  d � v e l o p p e r  l e s  c a n n a i s -
s a n c e s  t o u c h a n t  a u x  s c i e n c e s  d e  l a  n a t u r e  c o r r e s p o n d  a u x  b e s o i n s  d e s  
m o n o p o l e s  �  l a  n o u v e l l e  � t a p e  d u  d � v e l o p p e m e n t  t e c h n i q u e .  M a i s  l ' a m � -
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— La fonct ion d'enseignant permet  la  tr ansmission  d 'un  con tenu 
qui ,  suivant  les cas,  se r �par t it  en deux cat�gor ies :

a)  Les G�n�ral i t�s I ,  concepts id�ol ogiques,  fa i ts scien t i fiques,  
concepts d�j�  scien t i fiques  mais appartenan t  �  un  stade ant�r ieur 
du d�vel oppement  scien t i fique (ex-g�n�ral i t� III) .  I l  s 'agi t des 
connaissances  des professeur s,  d�j�  t r ansform�es  id�ol ogique-
men t  dans le champ de la  pra t ique id�ologique des professeur s.

Ces connaissances se t rouven t  �galemen t  si tu�es dans les cadres 
g�n�raux des programmes.  Les programmes son t  eux-m�mes  
con�us en  r �f�rence �  des cr i t�res �conomiques ou des  cr i t�res 
id�ol ogiques.  Quel le que soi t  la  dominan te fonct ionnel le du pro-
fesseur  (p�dagogique ou enseignante),  quel le que soi t  la  signifi -
cat ion  de son  savoir  (mat�r ia l iste dia lect ique ou bourgeois)  la  
s t r u c t u r e  d u  p r ogr a m m e  d e m e ur e  p r �a l a b l e  e t  s a  s i gn i f i c a t i on
ne peut  �t r e d�dui te que de l ' analyse concr�te de l ' in st i tut ion .

Ces connaissances on t  �galemen t  leur  final it� propre qui  est  
l ' e xa m en .  La  t r a n sm i s s i on  d e s  c on n a i s s a n c e s  e s t  m a r q u � e  pa r
la  destinat ion  object ive imm�diate qui  est  de pr�parer  les �tudiants
�  de s  exa m en s .  Qu el l e  qu e  s oi t  l a  d om i n a n t e  �  p r o fe s s or a l e  � ,
l �  en cor e  l ' en sei gn em en t  es t  pr �d�t erm in �,  l a  for m e-exa m en
moule d�j�  les con tenus et  n 'est  pas sans significa t ion  pol i t ique 
(d�pendance vis-�-vi s des ma� t r es,  connaissances-choses,  aut or i t� 
de la  note etc. ) .

b) Les  g�n�ral i t�s III  : c'est  l ' ensemble  complexe d 'un  tout  
scien t i fique st ructur�,  produi t  par  la  transformat ion  des g�n�-
ral i t�s I ,  transformat ion r �al is�e soi t  par  le t ravai l  des savan ts,  
s oi t  pa r  l e  t r a va i l  d e s  p r o fe ss e u r s  sa va n t s ,  s oi t  pa r  l e  t r a va i l
des professeur s p�dagogues.

L es  g �n �r a l i t � s  I I I  p r od u i t e s  pa r  l e  t r a va i l  d e s  sa va n t s  s on t
les con tenus de l ' enseignemen t sup�r ieur �  tr�s hauts n iveaux 
concernant  essen t iel lemen t  les �tudian ts chercheur s.

Les g�n�rali t�s III  produi tes  par  le t r avai l  des profeeseur s 
savan ts son t  les con tenus de l ' enseignemen t  des jeunes sciences  
(essen t iel lemen t  de l 'humain ) au n iveau de la  l icence,  mais aussi  
l e plus souven t  de l ' en seign em en t  l i t t �r a i r e,  ar t i s t i que,  pol i t i que,

l i o r a t i o n  d e  l a  q u a l i f i c a t i o n  p r o f e s s i o n n e l l e  n e  v a  p a s  s a n s  l ' � l � v a t i o n
d u  n i v e a u  d ' i n s t r u c t i o n  g � n � r a l e  d e s  o u v r i e r s ,  c e  q u i  a  p o u r  c o n s � q u e n c e  
i n � v i t a b l e  d ' � l e v e r  e n  m � m e  t e m p s  l e u r  p r i s e  d e  c o n s c i e n c e  e t  l e u r s  
p o s s i b i l i t � s  d e  l u t t e  c o n t r e  l e  r � g i m e  c a p i t a l i s t e . . .  L a  c l a s s e  d o m i n a n t e
n e  p e u t  p a s  n e  p a s  t e n i r  c o m p t e  d ' u n e  � v o l u t i o n  s i  d a n g e r e u s e .  C ' e s t  
p o u r q u o i  e l l e  m e t  e n  a p p l i c a t i o n  u n e  p o l i t i q u e  d ' � d u c a t i o n  v i s a n t  �  
i n c u l q u e r  e s s e n t i e l l e m e n t  l e s  n o t i o n s  p o u v a n t  � t r e  u t i l e s  a u  d � v e l o p p e -
m e n t  d e s  f o r c e s  p r o d u c t i v e s  t o u t  e n  o r i e n t a n t  l ' e n s e i g n e m e n t  d e s  a u t r e s  
m a t i � r e s  d e  t e l l e  s o r t e  q u e  c e l a  c o n t r i b u e  a u  m a i n t i e n  d e s  r a p p o r t s  d e  
p r o d u c t i o n  c a p i t a l i s t e s . �
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de cer ta ins secteur s du Droi t .  Ce son t  en  fa i t de fausses g�n�-
ra l i t �s  I I I  ;  l es  pr ofess eu r s  son t  de  fa ux  sa va n t s ,  m ai s  souven t
de bons id�ologues.  On  revien t  aux g�n�rali t�s I .

Les g�n�ral it�s III  produi tes par  le travai l  des professeur s 
p�dagogues,  c'est -�-dir e par  l 'appl icat ion  du savoir  p�dagogique 
aux g�n�ral i t�s I ,  son t  la  mat i�re premi�re de l ' enseignemen t 
sp�ci f i quem en t  t r an sfor m �e en  m at i �r e  pr em i �re  sc i en t i f i que par  
le proc�s p�dagogique.  El les ne peuven t  �tr e un  ensemble st ruc-
tur� ; el les annoncen t la  possibi l i t� d 'une science et  d 'une prat ique 
p�dagogique sci en t i fique.

Tels son t  donc sch�mat iquemen t  d�fin is les con tenus de l ' ensei -
gnemen t.  Reste �  pr�ciser  la  fonct ion  p�dagogique.  Cel le du  
p r ofess eu r  pr en d  deux  for m es  :  l a  fon ct i on  p�da gog i que a l i �n �e
� sign ifica t ion  id�ol ogique bourgeoise ;  la  fonct ion  p�dagogique 
scien t i fique.

La fonct ion p�dagogique al i�n�e a des man ifesta t ions nom-
breuses et  var i�es :

— Le cour s magist r al ,  num�ro th��tr a l  de verbal isme scien -
t i fique o�  le professeur  ne peut  que r aremen t  — bi en  que ce soi t  
th �or i quem en t  poss i bl e  — t ra i t er  sa  m at i �r e  p r emi �r e  de  t e l l e
sor te que l ' �tudian t  prenne conscience de la  val idi t� m�thodo-
logique de l ' approche du con tenu et  se cen tr e aussi  sur  ce mod�l e.  
Aussi  le professeur  en tr e en  con tact  avec la  masse de ses audi-
teur s par  le pouvoir  �mot ionnel  du verbe ( i l  existe tout e une 
m yt h ol og i e  de  l ' �m ot i on  in t e l l ec t uel l e  devan t  le  bea u  d i scour s ) ,
de sor te que tout  dia logue enseignan t-enseign�s est  in st i tut ion -
nel lemen t impossibl e.  Les exp�r iences ten t�es  par  cer tains pro-
fesseur s de dix minutes de discussi on  en  fin de cour s ne r �sol ven t 
pas le probl �me :  i l  ne peut y a voir  t ravai l  intel lectuel  col lect i f  
sur  le con tenu,  i l  peut  au mieux y avoir  �changes brefs  sur  cer -
ta ins a spe ct s  d e s  c on t en us  ou  d e  p r �s en t a t i on  de s  c on t en us ,  
aucune r emise en quest ion  ne peut  �t r e tol�r�e.

M�me l es cour s magist r aux devan t  des effect i fs  r �dui ts (aux 
U.S.A.  et  dans cer ta ines facul t�s de province) r a ten t  l ' essen t iel  :  

— Car  ce qui  est  impor tan t  ce ne son t  pas les con tenus,  acces-
sibl es par  a i l leur s — publ icat ions,  cour s ron�ot�s. . .  — mais le 
t ravai l  cr i tique d 'approche des th�or ies sci en ti fiques par  une 
prat ique th�or ique col lect ive guid�e dans sa  forme par  le p�da-
gogue.

— Le cour s di ct�,  don t  la  st ructure in terne peut  avoir  fa i t  
l 'objet  d 'un  tr avai l  p�dagogique,  mais de la  m�me mani�re qu'un 
auteur travail le son texte pour qu' il soit plus faci lemen t accessible ;
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le cour s dict� n 'est  qu 'un  mauvais produi t  de r emplacemen t  du 
l ivre et  le p�dagogue n 'est  souven t  qu 'un  mauvais lecteur .

L e s  t r a va ux  p r a t i qu e s  d a n s  l e s  c on d i t i on s  a c t u e l l e s ,  a ve c
de s  e f f e ct i f s  p l � t h or i qu e s ,  d e s  i n s t a l l a t i on s  r ud i m en t a i r es ,  su r
des programmes archa�ques et  sans autr e ut i li t� que leur  h isto-
r ici t�.  A l 'h�pi ta l  Ste-Anne,  les t r avaux pratiques de psycho-
pathologi e se fon t  sans malade dans de pet i t s cabinets in salubres.

— Les expos�s de r echerche scien t i fique du professeur  savan t . 
Cer ta ins programmes de cer t i fica t  de l icence peuven t  �t r e d�fin is 
par  le professeur  ;  c'est  a insi  que le sujet  cen tra l  d 'une ann�e 
d '�tude pour ra  �tr e en  psychologi e de l ' en fan t :  le sour i r e chez 
l ' en fant  dans les deux premier s mois. . .

— La lecture �  peine comment�e d ' oeuvres  an t�r ieurement 
�cr i tes par  le professeur  auteur.  C'est  a insi  que d '�minen ts sp�cia-
l istes son t  surpr is �  l ir e un  art icle qui  ci r cule a lor s dans l ' amph i-
th��tr e,  ou qu'on  fa i t  ven ir  des sp�cia l istes �t r anger s pour  qu' i l s 
l i sen t  simplemen t leur ouvrage t r aduit .

La fonct ion p�dagogique sc ient i fique est  i llustr�e par  quelques  
r ares exemples :

— Cer tains cour s de soci ol ogie g�n�rale (�  Di jon ,  �  Rennes),  
o� la  classe devi en t  un  vaste groupe de t r avai l,  choisi t  ses th�mes, 
l es  a bor de,  d�c ouvr an t  pr ogr ess i vem en t  la  r �a l i t �  des  p r obl �m es
de soci ol ogie g�n�rale.  Le professeur  joue un  r�le de consei l ler  
techn ique,  de mon i teur  non  dir ect i f,  guidan t  cependan t  les t ra-
vaux, s ou l i g n a n t  l e s  p r ob l � m e s  � p i s t � m ol og i q u e s  ( d i m e n s i on  
� sociol ogie de la  connaissance �)  ;

— Cer tains cour s d '�pist�m ologi e ou d 'h istoi re des sci ences,  
part icul i�remen t dans le domaine des sciences de  la  nature ;

— Cer tains s�minair es de r echerche des doct orats de t roisi�me 
c yc l e  o�  l e  r a p p or t  p � d a g og i qu e  s e  t r a d u i t  en  un  m od � l e  f a c i -
l i tan t la pra tique th�or ique des �tudian ts chercheur s ;

— On racon te que l ' enseignemen t  du la t in  en l icence a  �t�  
assur� pendan t  une ann�e par  un psycho-soci ologue ne connais-
san t pa s  l e  l a t i n  ;  l es  � t u d i a n t s  n e  s ' en  s er a i e n t  pa s  a per �u s  e t  
les r �sul ta ts furen t tr �s sa t isfa isan ts. . .

Ainsi  la  fonct ion  de p�dagogue et  la  fonct i on  d 'enseignan t 
en tr et iennen t  des r ela tions complexes  r aremen t analys�es.  D'une 
part  la  fonct ion  p�dagogique a l i�n�e proc�de di r ectemen t  d 'un 
enseignemen t  qui  aura  pour  but  la  t r ansmission des  g�n�ral i t�s I .  
M�t h od e e t  c on t en u  s e  t r ou ven t  a l or s  or ga n i quem en t  l i � s ,  da n s
un  m�me oeuf i l s en fan tent  l ' enseignemen t id�ologique bourgeois 
da n s  t ous  l e s  d om a i n e s .  D ' a u t r e  pa r t ,  l es  c on t ra d i c t i on s  en t r e
la  volon t� de t r ansmet tr e des g�n�ral i t�s III  et  la  n�cessi t� par -
fois non  d�passable d 'a l i�ner  sa fonct i on  p�dagogique (condi t ions
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mat�riel les in st itut ionnel les de la  pra t ique professi onnel le),  ou 
en tr e la  vol on t� et  la  possi bi l i t� d 'exercer  une fonct ion  p�da-
gogique scien t i fique et  son  appl icat ion  n�cessa i r e �  des g�n�ra-
l i t�s I  (programme,  examen),  tous ces confl i t s  on t  puissamment 
sensibi l i s�  les  professeur s �  cet te con tradict ion  en tr e les con tenus  
et  les m�thodes.  Le champ de c�t te con tradict ion s '�tend � d 'autr es 
con tradict ions :  en tr e l ' id�ol ogie professorale et  les  con tenus ;  
en tr e les moyens et  les m�thodes ;  en tr e les con tenus et  les exa-
mens ;  e n t r e  l e s  e x a m e n s e t  l ' � c on om i e ,  e t c .  M a i s  c ' e s t  b i e n
au n iveau des r appor ts m�thode con tenu que se si tue actuel lemen t  
la  con tradict ion  pr incipale de la  prat ique p�dagogique.  C'est  t out  
au moins � ce n iveau qu'el le est  si tu�e par  les professeur s qui  
met ten t  l ' accen t  sur l 'aspect  con tenu,  et  par les �tudian ts qui 
met ten t  l ' accen t  sur  l ' aspect  m�thode.

Comme L�n ine et  Mao l 'on t  pr�cis�,  i l  convi en t  dans le cadre 
d 'une analyse marxiste de bien  montrer  :

— La dist inct ion  en tr e la  con tradict ion  pr incipale et  les  
secondaires ;

— La  d i s t i n ct i on  en t r e  l ' a spe ct  p r i n ci pa l  de  l a  c on t r a d i c t i on
et  les aspects secondaires ;

— Le d�veloppement  in�gal  de la  con tradict ion .
Nous a vons d�gag� la  con tradict ion  pr incipale. I l  r este �  pr�-

ciser  l ' aspect  pr incipal  et  pour  cela  �  fa i r e l ' analyse de la  pra t ique 
p�dagogique du poin t  de vue des enseign�s.

Les enseign�s,  c'est -�-dir e les �col i er s du pr imaire et  du secon-
dair e et  les �tudiants,  en tr et iennen t  avec les connaissances des  
r apports complexes.  En  ce qui  concerne les �tudian ts,  une excel-
len te �tude de Bourdieu et  Passeron  vien t  de para� tr e sur leur s 
r apports �  la  cul ture 8 .  El le fa i t  la  lumi�re sur  l ' impor tance 
consid�rable de l 'or igine socia le des �tudian ts dans leur  � pr�pa-
rat ion  � apprendre �.  Eux aussi  se si tuen t  cla ir emen t  dans le 
champ de la  lut te des classes,  et  ceci  en  fonct ion  de leur  or igine, 
qui  les pr�forme pour  l 'un iver si t� bourgeoise  ;  en  fonct ion  de 
l ' enseignement  primaire et  secondaire qui  les p r�-adapte �  l 'Un i-
ver si t�,  enseignemen t  de classe dans ses con tenus et  m�thodes,  
comme nous avons pu le voir  ;  en  fonct ion  aussi  de leur  deven ir ,  
qui  est  g�n�ralemen t  un deven ir  de classe.

Cependan t  le fa i t  syndical  �tudiant  est  une r�al i t� pol i t ique 
con t ra di c t oi r e  �  l a  s i t uat i on  obj ect i ve  du  mi l i eu .  Pour  en  mi eux

8 .  N o u s  n e  r e p r e n d r o n s  p a s  c e t t e  � t u d e ,  ( L e a  H � r i t i e r s ,  E d i t i o n s  d e  
M i n u i t ) ,  n o u s  y  r e n v o y o n s  l e  l e c t e u r .  N o u s  m a n i f e s t e r o n s  c e p e n d a n t  
q u e l q u e s  r � s e r v e s  a u  s u j e t  d e  l ' i n s u f f i s a n t e  r � f l e x i o n  s u r  l e  f a i t  s y n d i c a l  
� t u d i a n t  e t  a u s s i  s u r  l ' a b s e n c e  d e  d � g a g e m e n t  d ' u n e  v o i e  d ' a c t i o n  p o s s i b l e .
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com pr en dr e  la  s i gn i f i ca t i on ,  i i  n ous  para � t  in t �r essan t  de  pr o-
c�der  �  l ' analyse d 'un  cas,  celui  de la  format ion  syndicale dans 
l ' a ppa r ei l  s yn d i ca l  m �m e,  da n s  l ' U. N. E . F .  La  m a n i �r e  d on t
cet te  formation  a  pu �t r e con�ue et  d�vel opp�e ces dern i�res 
ann�es permet  de mieux si tuer  le fa i t  syndical  �tudian t  en  r �f�-
r en ce a u  m od�l e  p�da gog i que d om i nan t  de  l ' Un i ver s i t �  e t  de
mieux fa i r e appara�tr e les  con tradict ions qui  se d�vel oppen t  au 
sein ,  m�me de l ' id�ol ogie dominante.

Da n s  l e  m ou vem en t  � t ud i a n t ,  i l  fa u t  for m er  des  m i l i t a n t s
pour  qu' i l s puissen t  deven ir  des r esponsabl es.  Un  mili tan t syn-
dical iste doit conna�tre les donn�es actuelles de la lutte de l'U.NE.F., 
doi t  les a voir  compr ises et  doi t  pouvoir  les in t�grer  dans sa  pra-
t ique syndicale.  Un  mutual iste (mil itan t syndical  de la Mutuel le 
nat ionale des �tudian ts de France) doi t  comprendre la  sign ifi -
cat ion  pol i t ique de la  gest ion  �tudian te et  disposer  d 'une techni-
ci t� su f f i sa n t e  pour  a ssum er l es  r espon sa bi l i t �s  bu r ea ucra t iques
de l ' apparei l .

Le r enouvel lemen t  permanen t  du mil ieu exige  la  pr�paration 
c on t i n ue d e  l a  r e l � ve ;  for m er  de s  m i l i t a n t s  a ppa r a � t  com m e
un e ex i gen ce de  su r vi e .  Ain s i ,  e t  par t i cu l i �r em en t  depu i s  l a  f i n
de la  guer re d 'Alg�r ie,  les di r igean ts du mouvement  essaien t  de 
d�fi n i r  e t  de  p r om ouvoi r  un e pol i t i que de  for ma t i on  con �ue
comme n�cessi t� vi ta le.

Bien  souven t ,  l ' arbre cache la  for�t .  En  l 'occurrence,  la for�t  
est  l ' ensembl e des condi t ions qui caract�r isen t  la  lutte syndicale 
� t u d i a n t e  d e pu i s  q ua t r e  a n s ,  c on d i t i on s  q u i  n ' on t  p a s  en c or e
fa i t  l 'objet  d 'une analyse d ' ensembl e fondant  une prat ique syn-
d i ca l e  un i ver s i t a i r e ,  per m et t an t  de  com pr en dre  l a  d�sa ffect i on
des �tudian ts pour  l ' act ion  mil i tan te et  de promouvoir  une pol i -
t ique ad�quate �  l ' �tat  actuel  du mil ieu.  L'arbre,  c'est  le fonc-
t ionnement  de l ' apparei l  bureaucratique,  c'est  la  survie de l ' appa-
rei l  et  des puissances d 'apparei l ,  donc la d�fin i t ion  d 'une pol i t ique 
d e  fo r m a t i on .  F or m er ,  c e s t  s e  s u r v i v r e ,  c ' e s t  i n s t i t u t i on a l i s er
le syst�me conformiste du � i l s seron t ce que nous sommes �.

L'h istoi r e des stages syndicaux �tudian ts est  �  cet  �gard sign i-
fica t i ve.  P e n da n t  l on g t e m p s ,  i l s  n ' on t  pa s  p os �  d e  p r ob l � m e s
au mouvement ,  i l  suffi sa i t  de donner  aux mil itan ts les in forma-
t ions n�cessai r es �  leur  pra t ique syndicale,  in format ions sur  les 
st ructures de l ' apparei l,  in formations techn iques par  secteur  
d ' in terven t ion ,  que ce soi t  la  mani�re de r �diger  un  tr act ,  de 
pr�sen ter  un  journal  de corpo,  d ' organiser  un  cin�-club,  d ' orga-
n iser  une gr�ve ; ou que ce soit des, fiches techniques sur l 'histoire
du mouvement ,  sur  le syst�me des bour ses,  su r  la  structure des 
oeu vr es  un i ver s i t a i r e s ,  e t c .  C e fu t  l a  p �r i od e de s  s t a g e s  d e  for -
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mation  classique o� les an imateur s tr ansmet taien t  les in forma-
t ions techn iques n�cessai r es �  la  pra t ique syndicale.  Les grands 
probl�m es du moment  �ta ien t cer tes abord�s,  on  discuta i t  des 
posi t i ons de I 'U.N.E.F. ,  mais non  pour les d�fin ir  ;  c'�ta i t la 
p�r iode de l 'un i t� de la  � mino �,  un i t� cons�cu t ive �  son  combat  
pour  prendre le pouvoir  dans l ' apparei l et  un i t� r en forc�e par  la 
si tuat ion  pol i t ique g�n�rale :  le pays �ta i t  engag� dans la  guerre 
d 'Alg�r ie et  les �tudian ts �ta ient  dir ectemen t  concern�s.

Les stages de format ion  classiques se t rouven t  donc histo-
r iquement  si tu�s et  fond�s ;  i l s cor responden t  �  l ' �tat  du milieu 
�tudian t  dans les ann�es 55-61.  I ls �ta ien t  un  ou t i l  dans les mains 
des r esponsa bles  de  l ' apparei l  pour  am�l iorer  les condi t ions 
g�n�rales de la  lut te syndicale.  Cel le-ci  n 'avai t nul  besoin  d '�tr e 
r en forc�e par  une format ion  pol i t ique des mil i tants,  cet te forma-
t ion  naissa i t  des condi t ions m�mes de  la  pra t ique syndi cale.  Les  
�tudian ts ca thol iques organis�s par  la  J.E.C.  trouvaien t  au sein  
m�me de l ' id�ologi e ch r�t ienne les  mot i fs d 'une in terven t ion 
col lect i ve dans les probl �mes pol i t iques du moment .  Les �tudiants 
communistes,  les mil i tan ts an ti fascist es t rouvaien t  dans une 
prat ique pol i t ique r �el le les sources de leur s engagements syn-
dicaux. La masse des  �tudian ts concern�e par  le drame alg�r ien , 
pour  des r a isons diver ses mais convergen tes,  r�pondai t  aux mots 
d 'ordre de l ' apparei l  ;  l 'U.N.E.F. pouvai t  d�velopper  son  act ion 
dans la  mesure o� les hommes de l ' apparei l  �ta ien t  d 'authen tiques 
m i l i t a n t s  don t  l ' i d� o l og i e  s e  fon da i t  s u r  un e p r a x i s .  L es  s t a g e s
de format ion  n '�ta ien t que des out i ls secondaires,  i l s �ta ient 
p�dagogiquemen t  autor i tair es et  ceci  ne soul eva i t  aucune r �vol te,  
per s on n e n ' e ssa ya i t  d ' en  fa i r e  un e cr i t i qu e d e  �  p r i n ci p e  � .  A u
nom de la  d�mocrat ie,  les �tudiants lut taien t pour  la  paix en 
Al g �r i e ,  n on  p our  un e d�m ocr a t i sa t i on  d e  l ' a ppa r ei l ,  n on  p our
de s  s t a g es  en  a u t og es t i on ,  n on  p our  un e p ol i t i que  d e  for m a t i on
de survie.

Les nouvelles th�ses sur la formation et sur les stages apparaissent
au d�but  de l ' ann�e 1962,  en marge de l 'U.N.E.F. :  el les son t 
fo r m ul � e s  p u i s  e x p �r i m en t � e s  �  pa r t i r  du  bur ea u  n a t i on a l  d e
la  M.N.E.F.  Sensibi l i s�s au probl�me de la  part icipat ion , euph�-
misme moderne pour  d�signer  la  n�cessi t�  d 'un  engagement 
pol i t ique effect i f ;  sensi bi l i s�s aux donn�es psycho-sociol ogiques  
su r  l e s  for c e s  d e  c oh �s i on  e t  su r  l es  ca us e s  d ' � c l a t em en t  da n s
les groupes,  cer ta ins r esponsabl es �tudian ts d�nonc�ren t  le mode 
de fonct ionnement  de l ' apparei l  syndical  et  avanc�ren t  l 'hypoth�se  
que les  mot i vat ions fondamentales de l ' engagement  des �tudian ts 
�ta ien t  l i�es au m od�l e de fonct ionnement  souhai t� de l ' apparei l . 
Per sonne ne souhaite lut ter pour  la  d�mocrat ie dans une structure
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autocrat ique,  le non-engagement  est  l i� au r efus de par t iciper  �  un 
groupe qui  ne permet  pas l ' expression  de ses mot ivat i ons r �el les,  
etc.  Le langage psychosoci ologique et  son  �sot �r isme faci l i ta ien t 
le d�veloppement  d 'une id�ologi e par t icipationn iste et  � d�mo-
crat iste �.  La pr�occupat ion  syndicale majeure devenai t  la d�mo-
crat isa tion  de l 'apparei l ,  la d�fin i t ion et  la promotion  d 'une 
pol i t i que de  for m at i on  qui  per m et t en t  a ux  mi l i t an t s  de  pr en dr e
en  charge les probl �mes de tous et  d '�t r e conscien ts de la  sign i-
fica t i on  de leur  engagement  �  des object i fs  pol i t iques id�ologi-
quemen t  �vanescen ts.  C'en �ta i t  fa i t de l ' analyse pol i t ique des  
condi t ions de la  pra t ique syndicale.  L'arbre cachai t  effect i vem en t 
la  for�t .

C om m en t  en  � t a i t - on  a r r i v�  l �  ?  T ou t  d ' a bo r d ,  l a  p l u pa r t
des di r igean ts du mouvem ent  �tudiant  �ta ient  a lor s d 'anciens 
mil i tan ts,  survivan ts de la  p�r iode a lg�r ienne ;  la  masse des  
�tudian ts par  con tre �ta i t  neuve ;  r �cemment arr iv�e �  l 'Un i-
ver si t� el le n 'avai t  aucune m�moire des  lut tes an t�r ieures de 
l 'UN.E.F.  Par  a i l leur s la  con joncture pol i t ique g�n�rale �ta i t 
part icul i�remen t  d�favorable :  le r �gime gaul l iste,  sol idemen t  
implant�,  condamnai t �  l ' ineffica ci t� tous les anciens modes de  
lut te des organ isa tions pol i t iques,  syndicales,  d�mocrat iques.  
L ' U . N E . F .  n ' � t a i t  p a s  s e u l e  t o u c h � e  ;  l e  c o u r a n t  g � n � r a l  d e
� d�politisation � inqui�tait et continue � �tonner les � politiques �
t radi t ionnels.  Comme d'autr es,  les r esponsables syndicaux �tu-
dian ts,  faute d 'une analyse pr�cise  de l ' �volut i on  des condi t ions 
caract�r ist iques du mil ieu �tudian t,  et  faute  d 'une analyse val ide  
de la  nouvel le con joncture pol i t ique,  euren t  tendance �  chercher 
les causes de la  d�sa ffect ion  dans le fonct i onnement  m�me de 
l ' in st i tution  syndicale.

Or  i l  �ta i t  vra i  que l ' engagement  de chacun  se psychol ogisai t  :  
l ' act ion  syndicale devenai t  de plus en  plus un  � hobby � comme 
d 'autr es act ivi t �s ou  l oisi r s.  I l  �ta i t  vra i  que l e m od�l e de fonc-
t ionnement  de l ' apparei l  �ta it  autocrat ique et  bureaucrat ique et  
qu ' i l  y a vai t  con tradict ion  en tr e ce mod�le et  les aspir a t ions 
id�ol ogiques de la  � mino �.  Cet te analyse  in terne �  l ' in st i tution 
�ta i t  plus faci le �  fa i r e que l ' analyse pol i t ique du milieu univer -
si ta ir e,  du t r avai l  �tudian t  et  plus g�n�ralemen t  de la  si tuat ion 
pol i t ique fr an�aise.  Le pi �ge �ta i t  tendu,  les r esponsabl es syn-
dicaux ne suren t pas l ' �vi ter .

Cepen dan t ,  e t  par a l l � l em en t  a u d�vel oppem en t  de  l a  t endan ce
�  ps ych o- s oci ol og i qu e  �  e t  de  l ' i d � ol og i e  pa r t i c i pa t i on n i s t e  ou
� formationn iste �,  une ten tat ive de clar i fica t ion  des object i fs  
pol i t iques  about issa i t  progressivemen t  �  d�fi n ir  une doctr ine 
syn di ca l e th�or i quem en t  fon d�e sur  j l es nouvel l es cond i t i ons du
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mil ieu et  sur  les nouvel les condi t ions pol i t iques g�n�rales.  A 
Dijon  d�j�  (Congr�s U.N.E.F.  1963),  �  Toulouse  ensui te (Congr�s 
U. N . E . F .  1 96 4 ) ,  un e  p et i t e  m i n or i t �  d e  d i r i ge a n t s  s yn d i c a ux ,
ceux-l�  m�mes qui  n 'avaien t  pas su �vi ter  le pi�ge de la  faci l i t�,  
parvenaien t  �  �laborer  une doctr ine syndicale  coh�ren te.  Leur  
h i s t oi r e , l eur  pra t i que pol i t ique e t  s yn d i ca l e  an t �r i eu r e,  r em on -
tan t  aux ann�es 55-56,  permet  de comprendre pourquoi  i l s on t 
d�vel opp� con tradictoi r emen t :  

— Une id�ol ogie formationniste,  part icipat ionniste, etc.,  c'est -�-
dir e socia l -d�mocrate ;

— Et une id�ologi e marxiste en  d�calage par  rappor t  �  l ' �vo-
lut ion  du mouvement .

Car  la  doctr in e,  syndi cal e a ctuel l e de l ' U. N.E. F. ,  la  d�fin i t i on
� la  fois d 'une pra t ique syndicale un iver si ta ir e et  d 'une pra t ique 
un iver si ta ir e,  quasi  professi onnel le et  �  sign ifica t ion  syndicale,  
es t  ob je ct i vem en t  en  con tr a di c t i on  a vec l es  con d i t i on s  r �el l es
du mouvement  �tudian t.  Le mil ieu �tudiant  n 'est  pas � syndi-
cal isable � au sens de l 'U.N.E.F. ,  i l ne peut  �t r e qu 'object i vem en t 
cor por a t i s t e .  Un e m in or i t �  d ' � t ud ian t s,  �  la  n ouvel l e  m in o � ,
peu t  e f f e c t i vem en t  t om ber  en  a c c or d  a ve c l a  doct r i n e  � l a bor � e
�  Toulouse.  Cet te doctr ine n 'est  pas l ' expression  d 'une visi on 
pol i t ique technocrat ique,  mais l ' expression  d 'une visi on  pol i t ique 
socia l iste.

En effet ,  les con tradict ions qui  se d�veloppen t actuel lemen t
dans le r �gime pol i t ique gaul l iste,  dans le syst�me �conomique 
n�ocapi ta l iste n 'on t  pas pour  r �sul tats imm�diatemen t  pr�visibles  
l e  d � p a s s e m en t  d u  r � g i m e  p o l i t i qu e  d e s  p u i s sa n c e s  d e  l ' a r g en t
ver s un  r �gime pol i t ique des t r avai l leur s,  mais bien ver s un  r �gime 
pol i t ique des di r igean ts.  Les cadres du pa ys,  technocrates,  ensei -
gnants,  voir e r esponsables syndi caux son t  effect i vemen t ,  en  
puissance,  les  di r igeants du r �gime pol i t ique de demain.  Le n�o-
capi ta l isme n 'est  pas technocrat ique,  i l  est  capi ta l isme, i l  por te 
seu l em en t  en  germ e l e  pouvoi r  fu t ur  des  di r i gea n t s  pr �sen t s.  Or
la  doctr ine syndicale de l 'U.N.E.F.  de Toulouse n 'est  pas ad�quate 
�  cet te �volut ion ,  el le en  est  la  n�gat ion ,  el le ne peut  se t r aduire 
concr�temen t  par  des modifi cat ions conformes,  que dans la  r �al i t� 
d 'un  r �gime socia l iste ;  dans le champ de l ' act ion  syndicale ou  
pol i t ique,  el le est  donc utopique.

Bourdieu et  Passeron  montren t  la  pr�gnance des or igines 
soci a l es  en  m il i eu  � t ud ian t  ;  i l s  n ' in s i st en t  peu t - � t r e  pa s  a ssez
s u r  l e  d e ve n i r  d e s  � t u d i a n t s  p a r  r a p p or t  a u  d e ve n i r  p r oba b l e
du r �gime. C'est  a insi  que les in t�r�ts object i fs  de la  masse �tu-
dian te son t  corporat istes et  que l ' �volut i on  actuel le de l 'U.N.E.F.  
peut  se com prendr e ( l es � ma jos � r edevi ennen t  pr ogressi vem en t
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major i ta ir es).  Seule une minor it� d '�tudian ts,  par  pr ise de con-
science pol i t ique,  peut  opter  pour  la d�fense  des in t�r�ts des 
t ravai l leur s et  peut  effect ivemen t  souhai ter  voi r  un  jour  la  doc-
t r in e ut op i que de  T ou l ouse  de ven ir  un e r �al i t� .  Cet t e  doct r in e
ne trouvera pas d'audience dans le milieu �tudiant dans la conjonc-
ture pr�sen te,  pol i t ique de formation  ou pas.

Faudrai t - i l  conclure �  l ' immobi l isme? Cer tes non ;  mais encore  
faut- i l  ne pas se la isser  prendre aux i l lusions pol i t iques et  conce-
voir  l 'U.N.E.F. comme une � puissan te organisat ion  de gauche �.  
Si  79 % des �tudiants en  Let t r es de Par is se  proclament  de gauche,  
on  peut  simplement  en conclure qu' i l s se proclamen t de gauche, 
non  qu' i l s le son t . . .

Com m e i l s  s on t  l es  h �r i t i er s  d e  l a  cu l t u r e ,  l e s  � t ud i a n t s  s on t
les h�r i t ier s de la  bourgeoi sie.  Le fa i t  nouveau,  en  notr e �poque 
d ' in format ion  intensive,  c'est  la  p�n�tra t ion dans l ' id�ologi e 
dominan te et  l 'absorpt ion  par  el le des th�mes de l ' id�ol ogie an t i -
th�t ique :  la  cul ture bourgeoise est  t r aver s�e par  la  pens�e   
marxiste,  el le a  su  s 'en  emparer  et  la  d�naturer  (cf.  Aron).  La 
pens�e  marxiste est  une pens�e de l ' act ion ,  et  de l ' act ion  r �vo-
lut ionnair e ;  el le est  devenue dans l 'un iver si t� fr an�aise une 
pen s�e  m �t a ph ys i que sa n s  p r i se  v�r i t a bl e  su r  l a  r �a l i t � .  Ain si
les enseign�s,  complices des enseignan ts,  et  comme eux vict imes  
du r �gime, c'est -�-dir e a l i�n�s par  lui et  asservis par  lui,  con tr i -
bu en t  �  r en for c er  un  m od �l e  p �da g og i qu e bo ur ge oi s ,  �  l a  foi s
dan s  l e  d�vel oppem en t  e t  l ' adh �s i on  �  cer ta in s  con t en us,  e t  dan s 
la  soumission  �  cer taines m�thodes.

Les �tudiants les plus  consci en ts son t  plus sensibles au pro-
bl�m e des m�thodes parce qu' i l s l e viven t  en  r�f�rence constan te 
au mod�le socia l  de d�pendance.  Leur  r �al i t� psychosoci ol ogique 
faci l i te leur  prise de conscience pol i t ique.  S' i l  est  vra i  que l ' �tu-
dian t  est  � un  projet  d '�t r e �,  si  pour  lui  � fa i re c'est  se fa i r e �,  
a l or s  on  com pr en d  qu' i l  es t  dan s  l ' Un i ver s i t �  en  sui t e  d i r ect e  de
ce qu' i l  fut  dans son  mil ieu socia l  et  dans sa  famil le.  (On  com-
prend m�me qu' i l  r efuse cet te analyse et  qu ' i l  id�ol ogise en  se  
d� fen da n t  d ' � t r e  c e  q u ' i l  e s t . )  Sa  r � vol t e  p s ych ol og i qu e l i � e  �  
sa  con sci en ce pol i t i que en gendr e  un e a t t i t ude i d�ol og i que de
refus de l ' autor i t� sans que la sign ifica t ion  pol i t ique de cet te  
a t t i tude soi t  �cla i r cie.

Ce qui  est  vra i  pour  l ' �tudiant  l ' est  pour  l ' �col ier ,  le col l�gi en , 
�  cet te di ff�rence pr�s qu' i l ne saurai t y a voir  de r �vol t e,  mais 
simplemen t  soumission .  L'en fan t ,  l ' adolescen t  ne peuven t  r ien 
con tre la  d�formation ,  con tre la  malformat ion  ;  i l s son t  progressi -
ve m e n t  p r �p a r � s  �  l a  s oc i � t �  d e  t r a va i l  ou  �  l ' Un i ve r s i t � .  L e s
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ten ta tives de classes en  autogest ion  son t  le fa i t  des ma� t r es :  la 
s i t ua t i on  d e s  � c o l i er s  e s t  s e m bl a b l e  �  c e l l e  de s  � t u d i a n t s  d a n s  
le proc�s p�dagogique.

La contradiction principale de la pratique p�dagogique (contenu-
m�thode) appara�t donc, du point de vue des enseign�s, comme 
domin�e par  l ' aspect  m�thode.  Les m�thodes de l ' enseignemen t 
r eproduisan t  le mod�l e dominan t  de la  r elat ion son t  plus acces-
sibl es que l es con tenus �  une pr ise de consci ence des processus  
a l i�nan ts.  Pour  comprendre les sign ifica t ions pol i t iques  des 
con tenus,  i l  faut  avoir  a t teint  un  n iveau de format ion  scien t i fique 
tel  que la  con testa t ion  des con tenus ne peut  �t r e,  sauf r ares 
except ions,  que le fa i t  de  ceux qui  son t  ext �r ieur s au proc�s  
p�dagogique,  non de ceux qui  en  son t  les acteur s principaux.

L ' a spect  p r in cipa l  de  l a  con tra d i c t i on  � t an t  d�ga g�,  i l  n ous
r e s t e  �  a n a l ys e r  l e  d � ve l op p e m e n t  i n �g a l  d e  l a  c on t r a d i c t i on .
La  p en s � e  m a r x i s t e ,  n ou s  l ' a von s  d � j�  r a ppel � ,  n ' a  ja m a i s  � t �
un e pen s�e  de  l ' a t t en t e  e t  de  l a  r �s i gn at i on ,  l a  r oue de  l 'h i s t oi r e
ne tourne pas seule,  et  s ' i l  est  vra i ,  comme di t  Sar tr e,  que la  
gauche fr an�aise est  devenue un  par t i  de l ' analyse,  i l  est  vra i 
�ga l em en t  que l e  m ot eur  de  l ' �vol u t i on  r es t e  l e  d�vel oppem en t
et  la  di ffusion  d 'une pens�e con tradictoi r e �  ce qui  est  expressi on  
id�ol ogique de la  classe dominan te ;  cet te pens�e peut  effect i -
vemen t  deven ir  une force mat�r iel le par  sa  coh�rence m�me.

C'est ainsi qu'il nous appara�t que se d�veloppent, dans le champ
des m�thodes m�mes,  des con tradict ions puissan tes et  qu ' i l 
convien t  de r en forcer .  L'analyse de Bourdieu et  Passeron  r este 
analyse,  el le ne fonde pa s de pra t ique.  Si  les caract�r ist iques 
essen t iel les de la  p�dagogi e bourgeoise son t  l ' abst r act ion ,  le 
ver ba l i sm e,  l e  dogm at i sm e e t  sur t ou t  l e  d i r ect i vi sm e a u  sen s
d ' un e i n s t i t u t i on n a l i sa t i on  un i ver s i t a i r e  d u  r a pp or t  d e  d �p en -
dance socia le,  a lor s doiven t  �t r e di ffus�s et  pra tiqu�s les m od�l es  
con tradictoi r es �  ces caract�r ist iques comme r�v�la teur s de la  
sign ifica t ion  pol i t ique de ces caract�r ist iques.

La psychosoci ol ogie m oderne en  p�dagogie,  fond�e sur  Lewin  
et  Roger s,  donc sur  une id�ologi e de la  compr�hension  et  de 
l ' accepta t ion ,  donc sur  une id�ol ogie  ch r�t ienne,  peut  cependan t 
c on t r i bu er  �  un e p r i se  de  c on s ci en c e.  L e m od�l e  n on  d i r ect i f
est  tel lemen t  an ti th�t ique �  .ce qui  est  actuel lemen t  le fondement  
de la  pra t ique p�dagogique bourgeoise qu' i l  prend a lor s une 
s i gn i f i ca t i on  p ol i t i qu e va l i d � e .  A c on d i t i on  qu ' i l  n e  ser ve  pa s
s e u l  d e  fon d e m en t  �  un e  i n t er ven t i on ,  c a r  l e  r i sq u e  e s t  g r a n d
de voi r  se  d� vel opper  un e oppos i t i on  �  la  pr a t ique p r ofe ss or a l e,
et  non  une prise de consci ence du mod�l e socia l  et  pol i t ique 
d om i n a n t .  P ou r  c e l a ,  l e  d � ve l op p e m e n t  p a r a l l � l e  d e s  G . T . U.
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gr ou p e s  d e  t r a va i l  un i ve r s i t a i r e )  p e u t  c on t r i bu er  �  s i t u er
l ' e f for t  da n s  l e  ch a m p i n s t i t u t i on n el  e t  p ol i t i q ue,  e t  n on  da n s le 
champ psycho-sociologique. Le mod�le politique de l'autogestion
comme r�f�rence-l imite peut  �galemen t  con tr ibuer  au d�ve-
loppem ent  d 'une pra t ique p�dagogique �  sign ifica t ion  r �volu-
t ionnair e.  La combinaison  en tr e le d�veloppem ent  du non-dir ec-
t ivisme,  du t r avai l  col lect i f oppos� au t r avai l  individuel  et  d 'une 
appproche de  l ' autogest i on  comme syst �me d ' organisa t ion ,  nous 
sem ble caract�r iser  la  p�dagogie in st i tut ionnel le dans son  oppo-
sition pr�sente � la pratique p�dagogique bourgeoise traditionnelle.
Les exp�r iences que nous menons son t  encore t rop r �cen tes pour  
que l ' analyse puisse se d�vel opper  plus avan t et  el les n�cessi -
teron t  une �tude sp�ci fique.

Au terme de cet te �tude,  nous pouvons t i r er  les conclusi ons 
suivan tes :

1� La  p r a t i qu e p� da g og i qu e da n s  l ' Un i ver s i t �  fr a n �a i s e  e s t  
une prat ique p�dagogique bourgeoise �  net te  sign ifica t ion  de 
classe.

2�  Les r appor ts p�dagogiques  dans l 'Un iver si t�  fr an�aise son t 
profond�ment  a l i�n�s en  ce sens qu' i l s son t  des r appor ts de d�pen-
dance r efl�tan t le pat tern  capi ta l iste de la d�pendance socia le.

3�  La con tradict ion  pr incipale de l ' enseignemen t  fr an�ais au 
s e i n  d e  l ' Un i ve r s i t �  s e  s i t u e  da n s  l e  ch a m p  c on t en u- m �t h od e ,
�  l a  foi s  pa r  l ' i n �ga l  d� vel op pem en t  de  l ' un i ver s i t �- i n s t i t u t i on
e t  d e  l ' i n f r a s t r u c t u r e  � c on om i q u e  ;  p a r  l e  d � v e l o p p e m e n t  d e
la  lut te des classes au sein  du corps enseignan t  ;  par  le d�ve-
loppem ent  de la  lut te des id�ol ogies de classes parmi  les enseign�s 
(�tudian ts).  

4�  L'aspect  pr incipal  de la  con tradict ion  est  pour  les ensei-
gnants du sup�r ieur  le probl �me des  con tenus,  pour  les  autr es 
enseignan ts et  pour les enseign�s celui  des m�thodes.

5�  Le d�veloppement  in�gal  de la con tradict ion  d�fin i t  le champ 
de l ' e f for t  p ol i t i q ue ;  c ' es t  c e l u i  d e s  m �t h od e s  d ' en s ei gn em en t .
La p�dagogie in st i tut ionnel le,  en  se d�veloppant  concr�temen t , 
con t r i bue �  d� vel opper  l es  con t ra d i c t i on s  in t ern es  e t  p r �par e
aux boulever semen ts futur s de notr e un iver si t�  ;  el le a  actuel le-
men t une fonct ion  pol i t ique object ivemen t  r �volut ionnair e. Cela 
ne permet  poin t  de pr�juger  ce qu'el le sera i t si  les boulever -
semen ts pol i t iques que nous pr�parons �ta ien t  intervenus.
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