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L'EXPERIENCE DE L'ECOLE FERRER:
DEBOIRES PRATIQUES

ET MODERNITE PEDAGOGIQUE

Charles Heimberg

Au tournant du siecle et jusqu'ä la Premiere Guerre mondiale, les ecoles
nouvelles et alternatives ont connu un veritable äge d'or. En effet, ä un moment
oil les ecoles d'Etat se generalisaient au niveau de l'enseignement primaire dans

une perspective passablement normative - il fallait preparer le peuple ä exercer
«dans le bon sens» ses nouveaux droits politiques des milieux hbertaires, par-
fois lies ä la Libre Pensee, ont fait le choix de se lancer dans des experiences
pedagogiques plus conformes ä leurs ideaux. Parmi les cas les plus celebres,
nous pouvons citer en France Paul Robin et l'orphelinat de Cempuis1, Sebastien
Faure et sa «Ruche»2, Madeleine Vernet et «L'Avemr social»; en Catalogne,
oü les courants progressistes s'affrontaient ä un clericalisme dominant, le

pedagogue libertaire et rationallste Francisco Ferrer1; en Italie, le cas de Clivio4;
enfin, des experiences analogues se sont aussi developpees en Amerique latine5,
ce qui donne ä ce mouvement une dimension veritablement planetaire.

A Lausanne, pendant une dizaine d'annees, l'Ecole Ferrer a constitue une
interessante tentative d'application locale des ideaux de ce courant. Certes, Jean
Wintsch6, son principal instigateur, n'a eu de cesse de preciser que l'ecole de la
rue Madeleine ne se voulait pas expenmentale, mais surtout proche des milieux

1 Nathalie Bremand, Cempuis, une experience d'education libertaire a l'epoque de Jules
Ferrx. Pans, Editions du monde libertaire, 1992, Christiane Demeulenaere-Douyere. Paul
Robin (1837-1912) Un militant de la liberie et du bonheur, Paris. Publisud. 1994

2 Roland Lewin, Sebastien Faure et «La Ruche» on I'Education libertaire. La Botellene,
Vauchretien. Mame-et-Loire. Editions Yvan Davy, 1989

3 Francisco Ferrer Guardia, La scuola modema e Lo xciopero generale. Lugano, La Barona-
ta, 1980 (cette edition itahenne de deux textes de Ferrer contient egalement un texte de Jean

Wintsch retraqant l'histoire de l'Ecole Ferrer); L'affaire Ferrer, Actes du Colloque du
14 octobre 1989 sur les experiences hbertaires en France en matiere d'education au debut du
siecle. Castres, Centre national et Musee Jean Jaures, 1991

4 Giancarlo Bertoni, «La scuola moderna di Clivio». in II sapere per la societä civile Le Um-
versitä popolari nella storia d'ltaha, Atti del Convegno di Varese, 14-16 maggio 1992, a cura
di Fabio Minazzi. Varese, Edizioni Universitä Popolare di Varese, 1994, pages 389-401

5 Voir par exemple, pour le Bresil, Regina Jomini-Mazoni, Ecoles anarchistes au Bresil
(1889-1920), Lausanne et Lyon, Editions Noiret Atelier de Creation Libertaire, 1999

6 Jean Wintsch (1880-1943) etait un medecin lausannois lie aux milieux hbertaires, notam-
ment au Reveil anarchiste de Louis Bertoni Cheville ouvriere de l'Ecole Ferrer, il s'est

engage plus tard dans le domame de la medecine scolaire Sa prise de position de 1915 en
faveur de l'Entente l'a eloigne de Bertoni
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N° I iPl£S LS PilS LfiDOmiOH EST LS PSEM3SR BESAß DO PEOPLE Octobre 1916

Bulletin de l'Ecole Ferrer
Jf VIS

=*»

L hiole herrer qui intra ma/nti nant duns *a
J' annee d exixttna est diatht it fmri un
viqounux effort pour t/n i/u nii/iiu nmrt*
de runic on n onbhe put qui / axemr i/c / /tu
inuni/i t t dun hi infant* <t <lan* h trat ail
C t <t pour mteresser h * t/i/t* 1/1 botan x olon/t
a Cef effort de recons/iaction mitssaire qui
nam at/on * pahher i/iaqui nuns h Bulletin <k
I beule herrer » L/iat/ue mot*» n < */ cruit
qu autant que nous auron* queh/ue cho*< i)
dire— car tl m *ayd pa* eh bat arder at
d ecrivasser Ci que nou* pubheron* dan * it
ptriodique sera autant que po**ibh h fruit
dune urtainc e \ permit i h r</\u/tat honni'te
men/ prescnte de te qu on voit ihtz le* infant*
de it quits font en t lasse dt a qu on peal
essaxer /orsqut t t'i oh e t /ailt dan > / inft'n1/
de* enfant* Fire tie fanuih iits/i/ufeiir ou
vrur i nth) /c* lo/luboru/tur* sur hsqiti/s nou
compton* car i/\ intinl /our/nllemenl an* ceu\
quittudient it* apprenncnt out int iu v mum *

1/ invent ic que la vn reclaim it par tonst
quent ce qu tl faut a I ifleiu Ci bulletin sera
!e It ur autant qui cehn de I btoh 11rrt r
proferment dde iVoii* ttvon* an mom* urit qaran
tie a offrtr sur le u'rieux d* it lie iiouiitle in
treprise notrc /enactW enver* it loit/rt nut
difficult^* pour mamtenir I Ecoh Ferrer

Ne promt t/on * ricn Ala uvri

Kfti
Le Bulletin ek I bcolc hcrrer paraitra *ur

A ou t6 paqes du fot* par an souxent axu
de* des*/ns explicat/f* Abi iimment j fr par
an Redaction et Administration hcoh h 1 rrer
rm Made/aim j Lau*anni (Suisse)

I rcOl F hhRR/R

De l'Ecole ä I'Atelier
I tic lorl ph\sK|ucn»cnt i\on de h volonte ct

tic It climovintc pouvoir s cxpiunci I iciknicnl
ct corrcctcincnl pu h pirok n par I cent ctrc
cx-ict precis bon cMcul item sivoir rcgirdcicttkssintr voili sui t] 1101 Icnfini doit pouvoir
compter 1 si soitic dt 1 ccolc

I btolc oHilkIIc nc tlonncri ccs movens d c\
pulsion que tin joui ou son iirj, mis ition sera
tot dement ch mgee Pir Icnr contrök pu lent
uitcivcnlion les puents pcuvcnt doivent cxigcr
que ktirs ciilmts soicnt pom vus dc cc donl lis
out besom et que I I < ok otticielle pretend tlonncr
suis tcnir sts piomcssts

Ui surplus ct i ibordc ici un cdtc fort sörieux
l Instruction et leducition des cnHiits <lu pcupkdcvii sc poitrsimic sm un ten mi bien net
pour c11\ futuis gins du jiciipli dont k tin id
sei i 1c seid movcii el existence II | nit que, ccs
cnl ints deMennent ties produc/i ur* Torts phvsi
qucment i\ nit tic Ii \olonlt tt de h cl in
voj incL II nie pirut ln>n pom le tnomphe elu
tnx ill qu ds so nit pins t i <1 hers dc kur cl ivscInk les i km ehsse Sinisee i ppm t Ii nous som
mcs i Un in mis i | | t «le I tnei el nc s unions it!
mettle line sorle tie neutiiliti p ir r uson d I t it
I mentions nous II nc s igu pis dcinpcclicr un
Ids tl um ncr de ikvtnu tin mle Ike tue I tiivnilniuuicl et trtv ul uitcllcctucl pcuvcnt ctrc cgnkkmcnt respect ibks Mus d unpen le tie nc pointfine des ikel isscs n dc ccs uinombr iblcs indi
vidus qui vi\ cnl dune \ ic tk icgnttier cn pirtuts pnris,tes t|c us ctics sins lonetion ckltnie
ct qui mil Ic mcpris du tr iv.nlkiir tk ccs ivcn
turicis tk 11 politique et d nitres dorn lines ou
Ion ignore I cllort du piotluctcur

Au conti urt pir des rclitions suuici entrcII vie d ccolc et I i > ic tl itcliei ct entre H fn
nulle et U classe nous prtpircrons I lccord du
ti is ul mtclkctucl ct tin trivul ni uuitl I expc
ricncc icquise probten i ecux tun font I innren
tiss ige dc I i % ic

I i coll ibor ition intic institutcuts ct ouxricrs
est chose possible ct dcsrnbk It cest "l notrc
ivis une eonehtion essentielle de rtinissincc dc

I i cultmc
Des espiits icmuejiiibks du res c out dc tout

temps insistt sur 1 i neccssitc tie joindrt le tr.ivitl mtclkctucl in trie id minucl
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Les enfants de l'ecole Ferrer cherchant des bestioles pour leur aquarium,
in Bulletin de l'ecole Ferrer, n° 8, mat 1917

Photo de groupe, in Bulletin de l'ecole Ferrer, n° 29-30, mai 1921
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populdires pour qui eile avait ete mise sur pied Cette prudence s'expliquait sans
doute par un souci de preserver l'Ecole et son avenir face aux regards hostiles
des bien-pensants et des autorites vaudoises, mais nous verrons qu'en realite,
l'esprit de 1 Ecole Ferrer etait profondement politique, au sens de la quete d'une
emancipation sociale, et que les references theonques et pratiques de ses respon-
sables etaient tout ä fait claires Francisco Ferrei, par le nom meme de 1'institu-
tion, et Paul Robin7, auteur d'une reflexion pedagogique beaucoup plus avancee,
y jouaient les tout premiers roles 11 s'agissait done d une ecole qui voulait deve-

lopper une pedagogie libertaire et antiautoritaire, d'une ecole qui ne voulait plus
habituer les enfants «ä toujours croire et ä ne jamais nen savoir», comme l'affir-
mait avec determination la «Declaration de pnncipes et but de l'Ecole Ferrer»
reproduite en premiere page du premier numero du Bulletin de l'Ecole Ferrer

L'histoire politique de cette experience est assez bien connue8 Nee d'une
alliance inattendue entre les milieux socialistes et libres penseurs d'une part,
libertaires et syndicalistes levolutionnaires d'autre part, l'Ecole Ferrer a rapide-
ment ete le theatre de violentes divisions puisque son premier mstituteur a ete

revoque au bout de trois mois, ce qui a tout de suite entralne une scission qui a

provoque des dommages mais n'a pas dure Jean Wintsch et ceux qui lui etaient
proches ont fmalement garde la mammise sur l'Ecole Ferrer et sur le journal La
voix du peuple L'experience s'est done pouisuivie durant quelques annees.
sous la surveillance hostile des autorites vaudoises Mais le contexte de la guerre

et de l'apres-guerre, le manque de stabilite des enseignants et sans doute
aussi le fait que Wmtsch ait renonce ä ses sentiments pacifistes en affirmant son
soutien ä la guerre contre les Empires centraux, tout cela a fini par provoquei la
fermeture d'une ecole qui aura de toute mamere moms bnlle par ses realisations

que par ses discours et ses projets Or, l'une des activites centrales de la Societe
de l'Ecole Ferrer consistait ä assurer une propagande en faveur de l'Ecole nou-
velle, amsi disposons-nous aujourd'hui d'un certain nombre de documents
dont le tres nche Bulletin de l'Ecole Feriei, qui vont nous permettre d'evoquer
cette experience sous un angle inedit, au croisement de l'histoire culturelle du

mouvement ouvner et de l'histoire de la pedagogie

Le Bulletin de l'Ecole Ferrer, une source exceptionnelle
Comme e'est generalement le cas en Suisse lomande et pour le tournant

du siecle lorsqu'il s'agit des orgamsmes lies au mouvement ouvnei, l'Ecole
Ferrer n'a pas vraiment laisse d'archives En revanche, dans la mesure oü eile

7 Dans son memoire de licence (L Ecole Ferrer de Lausanne 1910-1919 Origines et reah

sation Autour du concept d'education omriere, Lausanne, Umversite, 1985), Philippe
Maget Signale un ouvrage qui a ete une reference importante pour les acteurs de l'Ecole Fer

rer Gabriel Giroud, Cempuis education integrale - coeducation des sexes D apres les

documents ojficiels et les publications de I etablissernent, Paris, 1900

8 V oir notamment Philippe Maget, op cit Charles Heimberg, «L ceuvre des travailleurs eux

memes» ' Valeurs et espoirs dans le mouvement ouvner genevois au tournant du siecle
(1885-1914) Geneve, Slatkine, 1996 pages 516-527 Claude Cantmi, «L Ecole Ferrer de

Lausanne (1909-1919)», in Le Libre Penseur septembre 1992, Hans-Ulnch Grander, Theorie
und Praxis anarchister Erziehung Grafenau-Döffingen, Trotzdem Verlag, 1986, pp 100-148
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devait continuellement justifier son existence et entendait promouvoir ses
ideaux par une activite de propagande, eile a publie un Bulletin de l'Ecole
Ferret ä partir de 19169 et jusqu'en 1921, c'est-ä-dire bien au-delä de sa fer-
meture'0 Cette documentation onginale est done un peu tardive, elle couvre
surtout la fin de 1'experience pedagogique et revet une dimension forcement
justificative. Tout au long de sa trentaine de numeros, eile piopose des
rapports pedagogiques, des descriptions plus ou moms precise« du fonctionne-
ment de l'ecole, des presentations plus ou moms exhaustives de materiel ou
d'activites scolaues, etc On y trouve egalement des textes qui deenvent la
mamere dont les lesponsables de l'Ecole Ferrer entendaient enseigner cer-
taines disciplines comme le Irancais, le dessm ou 1'histoire

Les textes les plus importants du Bulletin, e'est-a-dire les presentations
generates, les recits historiques ou la notice redigee au moment ou l'expe-
rience prend fin ont ete ecnts par Jean Wmtsch qui a veritablement ete Fame
du journal Quelques debats pedagogiques ont pai contre permis ä des ensei-
gnants ou ä des pedagogues exterieurs de s'expnmer En outre, un certain
nombre d'articles proviennent apparemment d'ouvriers, sollicites par
Wintsch, qui s'expnment soit sur leur propre experience de formation, soit
sur leur profession et son histoire. Parmi eux, un ouvner-ciseleur a par
exemple developpe en plusieuis episodes une longue histoire des metaux et
de leur utilisation Par ailleurs, certains d'entre eux ont meme propose, et
fabrique, des objets pedagogiques Enfin, le journal contient des presentations

tres interessantes redigees par l'enseignant qui etait en fonction au
moment de la publication (par exemple Theodore Mattbey pour le numero
unique de 1913 ou Theodore Rochat de 1916 ä 1918) II s'agit de ventables
documents temoignant des intentions et des pratiques, sans doute bien davan-
tage des intentions que des pratiques Leur analyse est tout ä fait ennchissan-
te meme s'll nous faut bien evidemment faire la part des projets et des reali-
tes, des reflexions et des justifications

Precisons aussi qu'au-delä de Jean Wintsch, toujours tres present, des

enseignants et des pnncipales figures de la Societe de l'Ecole Ferrer, on retrouve
dans le journal toutes sortes d'articles emanant d'enseignants ou de pedagogues
parmi eux, le maitre d'arithmetique Henri Roorda, des enseignantes lausan-
noises, le professeur neuchätelois Samuel Gagnebin", l'ancien directeur de
l'Ecole nouvelle de Chailly Leopold Gautier12 ou cette demoiselle Descoeudres

qui est publiee ä plusieurs reprises sur le theme de l'enseignement moral13 Des
liens ont probablement existe, ä travers ces auteurs, avec 1'Institut Rousseau de

9 Un premier numero medit du Bulletin, date de 1913, est conserve au CIRA de Lausanne

10 D'apres les annonces pubhees dans le Bulletin, les derniers numeros, parus irreguliere-
ment, ont surtout servt ä faire connaTtre toute la documentation pedagogique dont Wintsch
disposait ä la fermeture de l'ecole
11 Voir le Bulletin, n° 21, mai 1919

12 L'un de ses articles retrospectifs sur l'Ecole Ferrer, paru dans La Tribune de Lausanne,
est reproduit dans le Bulletin, n° 27, jum 1920

13 Par exemple Bulletin, n° 1, octobre 1916 et n° 26 octobre 1919 II s'agit d'Ahce
Descoeudres, pedagogue socialiste
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Geneve14 On peut d'ailleurs noter qu'un article de Pierre Bovet est reproduit en

mai 1919 tandis que des livres de Fernere sont presentes et critiques - aimable-
raent - par Jean Wintsch (octobre 1917 et mars 1921)15 Un rapprochement avec
1'Institut est d'ailleurs sensible dans les tout derniers numeros

16 Par ailleurs, les

auteurs plus politiques sont rares, ä l'exception d'un texte de Louis Bertom dans
le premier numero de 1913 Ou alors ll s'agit de personnalites situees ä mi-che-
mm entre le monde militant et celui de la pedagogic Paul Robin, qui a legue
une partie de son materiel, est regulierement cite; on trouve aussi M -T Launn.
c'est-ä-dire l'mstituteur Marius Tortillet, une personnalite socialiste de la region
de Bourg-en-Bresse"

L'education integrale:
les principes d'un projet pedagogique populaire

«Qu'est-ce qui distingue I'Ecole Ferrer des etabhssements bourgeois

7 Voici:
un enseignement concret, pratique, vivant:
la coeducation des sexes:
pas de devoirs ä la maison,
tu religion, ni politique dans les leqons, ni morale en pre'ceptes,
tu pum turns, m recompenses;
appel constant ä l'energie propre de I'enfant;
consultation des parents;
collaboration des gens de metier.»'"
Ce programme, annonce dans le premier numero isole du Bulletin, a-t-il

correspondu ä la realite des pratiques enseignantes 9 Le retrouverons-nous tout
au long des publications de l'ecole9 Chaque objectif a-t-il fait l'objet d'un
veritable bilan critique9 En parcourant la documentation disponible ä partir de

ces huit tetes de chapitre, ll est en tout cas possible de se faire une idee des

projets qui ont ete proclames par I'Ecole Ferrer pour chacun de ces domaines.

Un enseignement concret, pratique, vivant
La reference ä un enseignement qui soit concret, pratique et vivant revet

de multiples dimensions. Le concret et le pratique s'opposent sans doute ä un
certain intellectualisme, lis permettent d'affirmer la dimension ouvnere de
l'education piodiguee par I'Ecole Ferrer, ce qui trouve encore un prolonge-
ment dans la volonte de collaborer avec les gens de metier Mais l'idee d'un
enseignement vivant s'oppose ä cette ecole de la docilite qui etait denoncee

14 Par exemple. Theodore Matthey, qui a ete instituteur ä I'Ecole Ferrer, oil Marguerite
Gagnebin, fondatnee d'une Maison des Petits oü travailleront des collaboratnces occasion-
nelles de I'Ecole Ferrer, ont eu des contacts avec 1 Institut Rousseau

15 Fernere a aussi ecrit ä I'Ecole Ferrer une lettre sur les ecoles nouvelles en Allemagne qui
a ete publiee dans le n° 2, novembre 1916

16 Voir par exemple Pappel ä financer l'Institut Rousseau pubhe dans le Bulletin, n° 28,

mars 1921

17 Voir Heimberg, 1996, pages 526-527

18 Bulletin, n° 1. avnl 1913 (dans une notice histonque signee par Jean Wintsch)
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d'entree de jeu «L'ACTIVITE d'abord. la FORMULt apres », a par exemple
ecnt Henri Rooida en juin 1917 «St ort en est venu a trotre l'arithmetique st
difficile, cela prome qu'on s'\ prend mal pour l'enseigner Cette difficulte
pretendue tient ä deux causes principales Vhabitude de donner trop de
regies et de formales et pas assez d'objets et d'images, la monotome d un
enseignement oü Von s'cistreint ä ressasserpour apprendre vite», a-t-il ajou-
te en decembre de la meme annee Cette postuie, valable poui l'arithmetique,
a encore trouve une autre expression poui l'enseignement du dessm, celle qui
consiste par exemple ä dessiner la viaie vie «quand les maitres n'auront
plus peur de la vie, les enfants apprendront peut-etre ä dessiner», affirme un
article d'octobre 1917 Un mois plus tard, ll est rendu compte d'une legon de
dessm pour laquelle un eleve avait appoite pour cela une poule vivante

Ces reflexions poussent les pedagogues de FEcole Ferrer ä adopter des
methodes actives, et nous y reviendions Elles les menent encoie ä se recla-
mer d'un enseignement naturel, par exemple dans le domaine de la gymnas-
tique A ce propos, les descriptions insistent beaucoup sur l'importance des

activites externes, tournees vers la cite, notamment en histoire (musees,
chateaux), oti developpees dans la nature, par exemple en ce qui concerne la bio-
logie Mais l'essentiel est de ne pas perdre le contact avec le monde conciet
du travail «Le cerxeau de l'enfant, si impressionnable, doit subir de bonne
heure, les effets de la verite Rien ne doit Im etre cache, ni fausse et c'est
malheureusement ce qui a heu quand on le gave d'une instruction exclusive-
ment hvresque, abstraite trop depnmante et d'une utihte tres contestable »n

La coeducation des sexes

L'introduction de la mixite dans les ecoles primaires n'allait pas de soi ä

cette epoque et pouvait etre le pretexte d'attaques morales et politiques
contre les ecoles concernees Cela explique sans doute l'insistance avec
laquelle le concept de coeducation des sexes a ete theorise et revendique,
comme s'il s'agissait en somme de se justifiei aux yeux de l'opinion Cette

impression est encore renforcee par le fait que ces textes theoriques affirment
de maniere repetee que la dimension morale attemte dans ce type d'ecole
serait bten supeneure

Dans les dermers numeros du Bulletin, on peut aussi constater que la

question semble etre abordee plus franchement dans la mesure oü la docto-
resse Nathalie Wmtsch-Maleef, l'epouse de Jean Wmtsch, publie des textes
sur Feducation sexuelle qu'elle prodiguait aux enfants (aoüt 1919) Mais
l'ecole etait alors fermee

Pas de devoirs ä la maison

A FEcole Ferrei, le pnnctpe du refus des devoirs ä domicile est affirme
ä plusieurs reprises, sans etre beaucoup justifie. II releve d'un certain bon
sens et d'une teflexton sur la lourdeur des programmes et des horatres sco-
laires Le choix a done clairement ete fait de limitei le temps scolatre et de

miser sur la quahte plutöt que sur la quantite II s'agit par lä de ne pas laisser

19 J Beyelei, ibid
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l'ecole se decharger sur les parents et de tenir corapte de la difficulte
qu'aurait le monde ouvrier ä s'occuper des devoirs de ses progenitures. Nous
retrouvons-lä un debat de societe qui n'est toujours pas regle et dont les
termes n'ont pas beaucoup evolue. une sorte d'invariant des debats pedago-
giques. Notons toutefois qu'aux yeux des protagonistes de 1'experience lau-
sannoise, il s'inscrivait fortement dans un contexte educatif plus general, et

que Ton n'aurait pas pu imaginer de supprimer les devoirs sans transformer
l'ensemble des pratiques scolaires, C'est ainsi que, comme l'a precise 1'insti-
tuteur Rochat en novembre 1916:

«avec un nombre d'heitres journalieres moindre que dans les ecoles

officielles, avec des vacances plus longues et des sorties plus fre-
quentes, nos eleves arrivent sans punitions et sans devoirs ä la maison
1° ä subir convenablement I'examen annuel, 2° ä apprendre la
Stenographie, ä faire des experiences de physique, a voir quelques
fabriques, ä visiter regulierement les musees (an moins 20 fois dans

une anne'e scolaire), ä voir pas mal de series de projections lumineuses
illustrant l'histoire de la civilisation, ä faire diverses collections. »

Ni religion, ni politique dans les legons, ni morale en preceptes

«Nous ne craignonspas de le dire: nous voulons des hommes aples ä

evoluer incessamment, capables de detruire et de renover constam-
ment les milieux sociaux et de se renouveler eax-memes, des hommes
dont I'independance intellectuelle soit la force supreme, qui jamais ne
s'assujettissent, mens, toujours, sont disposes a accepter toute amelioration,

heureux du triomphe des idees nouvelles, des hommes enfin qui
aspirent a vivre des vies multiples en une settle vie. La societe' presen-
te craint de telles personnalites, aussi ne peut-on esperer qu'elle
veuille jamais instaurer une education capable de lesproduire.»20

Ces principes formules par Francisco Ferrer se trouvaient sans doute au
cceur des preoccupations de la petite ecole lausannoise. Son Bulletin contient
d'ailleurs un certain nombre d'affirmations qui vont dans ce sens et confir-
ment ce qui etait dejä dit dans sa premiere presentation ecrite:

«Les ecoles officielles [...] s'acquittent particulierement mal de leurs
täches lorsqu'elles font 1'education des enfants du peuple. Au lieu de

voir en eux de futurs producteurs qui auront besoin deforce physique,
de volonte et de clairvoyance, elles leur font faire l'apprentissage de
la docilite. Car c'est bien les habituer ä toujours croire et ä ne jamais
rien savoir, comme le dit Rousseau, que de leur remettre trop tot des
manuels dont les formules definitives les dispensent de recourir au
travail de leurs mains, de leurs yeux et de leur intelligence.»21

20 Francisco Ferrer Guardia, extrait de L'Ecole moderne, traduction du chapitre sur «La
renovation de l'ecole» in Les cahiers Pensee et Action, Paris et Bruxelles, juillet-
septembre 1959, pages 61-68 (66 pour la citation).
21 Extrait de la Deklaration de principes et but de l'Ecole Ferrer, Lausanne, le 4 juilllet
1910.
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Lorsqu'on entend concilier l'dutonomie de l'eleve et une approche
politique et critique du renouvellement de l'education populatre, tl subsiste fotce-
ment une part d'ambiguite Dans l'edition unique de 1913 du Bulletin, un article
de Louts Bertom precise par exemple qu'il regne chez les revolutionnaires «un
positivisme archi-conservateur qui a grandement besoin d'etre remplace par
unefot enthousiaste et audacieuse, sans laquelle nous ne pouvons compter faire
l'histoire » Justifiant son engagement dans une ceuvre pratique qui pouvait
certes reveler un caractere bourgeois, ll defend la necessite de pratiquer des

experiences meme s'll faut en meme temps «travailler a hater la crise et la
periode revolutionnaires» Mais ces propos, qui pouriaient faire penser ä une
veritable pedagogie de l'endoctnnement social, sont immediatement temperes
par la formulation d'un principe toujours present dans les textes de 1'Ecole Ferrer

«ä noter aussi que notre Ecole n'est pas faite pour un parti, mats unique -

merit pour 1'enfant, dont nous voulons favoriset le developpement des facultes
sans les fa^onner Pour nous, tout adolescent qui aura bien penetre le sens et la
valeur cle la vie deviendra des notres, aussi n'eprouvons-nous nullement le
besom d'un prosehtisme hatif quelconque» Evidemment, affirmer que Ton ne
travaille pas pour un parti ne stgmfie pas grand-chose de la part d'un anarchiste

qui ne se reconnait dans aucun parti Cela dit, ll y a sans doute lieu de prendre au

serieux l'affirmation de cette posture pedagogique consistant ä laisser l'eleve
faire lui-meme ses propres constats et developper ses valeurs personnelles
Meme si on peut telever en meme temps que l'espoir sous-jacent de Bertom

- tout adolescent eduque ainsi pourrait devenir des notres - etait ä la tois tres

optimiste et caractenstique des croyances de 1'epoque en matiere de progres
Cette postuie pedagogique ä l'egard de la formation des opinions des

eleves a encore trouve un echo direct, et un prolongement, dans une conference

que Jean Wmtsch a donnee en 1918a propos de la morale ä l'ecole
«La plupart du temps, les organisateurs de l'ecole - quelle soit offi-
cielle ou privee - visent ä donner au\ enfcints une doctrine morale
semblable ä celle qu'ils partagent eux-mernes Beaucoup tiendront ä

ce que les enfants dexiennent des Chretiens, d'autres aimeraient les

voir hbres-penseurs, certains mettent le bien dans une democratic
boutgeotse, quelques-uns veulent faire des socialistes ou des anar-
chistes Nous estimons que I'ideal ä inspirer aus enfants doit depas-
ser les cadres d'un parti ou d'utie religion, qu'ilfaut se rnontrer plus
desinteresse, etre guide par une idee plus grande, car parti et
religion ne sont que des manifestations particuheres de la civilisation
Ce qui fait le fotids [sic] de la civilisation, c 'est I'esprit cnil, ou
mieux, ce sont les habitudes de civilite, faites - repetons-le encore -
de dignite personnelle, de respect de la xaleur et de l'apport d'autrui,
de participation au progres de la collectivite par une production de

plus en plus probe, utile et belle »'
A part la reference directe ä la notion de production, nous ne pouvons

nous empecher de souhgner combien ces termes sont proches de ceux que
1'on retrouve dans les objectifs de l'enseignement public genevois

22 Bulletin. n° 15 Janvier 1918
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d'aujourd'hui respect d'autrui, participation, esput civil, la modermte de ce
langage pedagogique est ä souligner

Ni putiitions, ni recompenses
« On saisira casement que dans une pareille ecole il n 'y a pas de

magistei La corvee disaplmaire chsparait en giande partie, car les

elexes considerent xite 1'instituteur comme un aine complaisant qui a

plus d'experience qu eux On est un peu entte ouvrier quahfie et

appientis Les leqons ex-cathedra ont dispam pour faire place,
comme je I'ai deja note, ä la vie qu'on twuve dans un atelier, labor a-
tone musee ou bibliotheque L'ordre s \ organise autrement que pat
le pensum Et l'ordie s'organise d'autant mieux qu'il se constitue
avec le temps un bloc d'eleves soliclaires, defendant les mteiets de la
classe dont I'influence absorbe les elements antisociaux »~3

Ces propos de Jean Wintsch ne sont pas sans relation avec certains
debats actuels sur les methodes d'enseignement ou la complementarite entre
instruction et education, entre savoirs et developpement personnel Le refus
de classer, de designer les meilleurs, est justifie par la conscience sociale
non, il n'est pas coupable celui qui ne progresse pas parce qu'il souffle de la
pauvrete de son milieu Quant ä la question de la discipline, elle fait l'objet
de beaucoup de developpements theonques, sans doute pour repondre aux
objections et aux denonciations dont l'ecole fait l'objet dans ce domaine
Dans le tout premier numero du Bulletin, Theodore Matthey, mstituteur, s'est
par exemple demande comment faire naitre l'amoui du travail

« Une discipline reelle, hbrement consentie par les enfants ne peut
s'etabhr que par le travail intense des ecohers, et pour qu'ils
aiment leur travail, ilfaut qu'ils > soient Interesses
Nous cherchons done ä chaque moment, mats specialement dans
notre premiere leqon du matin, ä frapper vivement I'imagination,
I'intelligence et en somme tous les sens de nos enfants Point n'est
besoin pour cela de leur rac outer I'histoire de Barbe-Bleue, m de

leur exposer d'exceptionnelles cunosite's, il sujfit de faire appel ä
leur merveilleux instinct d'observation ou a la fraicheur de leur
memoue deux facultes qu'ils ont toujours ä lew disposition plus
riches et en meme temps moins emoussees que les nötres »

De toute evidence, l'autodisciphne n'est envisageable que dans le cadre
de piatiques pedagogiques particuheres, ce qui nous mene tout droit ä la question

de savoir comment mobiliser les potentialites de Tenfant, comment le
rendre actif et acteur de sa formation, une question qui est bien presente dans
les debats d'aujourd'hui Mais elle n'est possible que si les energies de l'enfant
sont canalisees, l'absence de toute structuie menant ä la formation d'un mdivi-
dualisme bourgeois peu acceptable II est d'ailleurs sigmficatif de voir un tel
debat se developper dans le journal ä partir de decembre 1916, ä la suite d'une
fete pedagogique au cours de laquelle cette question a ete largement discutee24

23 Bulletin, n° 15, janvier 1918

24 Voir les numeros de decembre 1916 janvier te\ner et mars 1917
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On peut lire en particuher que si l'on veut «faire des etres sociables et non des

individuallstes», alors ll faut que «la liberte' du travail ä l'e'cole [soit] toute
relative, toute passagere, toute occasionnelle »f A quoi Rochat repond tout de

meme que les eleves sont davantage menaces par l'abus de contrainte que par
l'abus de liberte. et qu'il faut de toute mamere disposer de beaucoup de temps
pour pouvoir profiter de la liberte

Appel constant ä l'energie propre de l'enfant
«L'instituteur de l'Ecole Fetrer ainsi que les maitres au.xihaires
ont pour principe de constamment faire appel a la bonne volonte,
ä l'energie, ä l'attention, ä la recheiche, ä l'observation meines de

l'enfant. Nous ne donnons pas de resultcits tout faits. Nous ne pre-
sentons jamais wie science parfcute, mise au point par les devan-
ciers et devant etre ingurgitee teile quelle. Nous faisons si possible
tout trouvei.
Sans doute l'ecoher ne peut pas refaire toutes les inventions de
l'humaiute. Aussi sommes-nous souvent obliges de suggerer teile
ou telle observation par une question habüement posee, susceptible

de mettre sur la voie, surtout quand nous avons affaire ä
certains enfants moins clairvoyants, plus inertes De meme, les
enfants qu'on respecte infiniment dans leur travail s'egarent par-
fois, on doit alors canaliser les reponses, les recherches.
On est etonne de voir combien les ecohers deviennent de cette
faqon perspicaces et combien les leqons les Interessent.»26

Est-il necessaire d'insister sur la modermte pedagogique de ces propos?
L'idee d'une mise en activite des eleves, d'une appropriation autonome de
leurs savoirs par le biais d'un tätonnement creatif correspond bien ä une
modalite socio-constructiviste que la pedagogie moderne cherche ä develop-
per dans les classes. Mieux encore, en fevrier 1917, dans une critique severe
de l'Ecole vaudoise, Jean Wmtsch fustige ces maitres qui pretendent posse-
der et imposer des verites definitives Or, «dans toute profession digne de ce
nom, pour tout artisan, artiste, savant, ily a des recherches ä faire; on täton-
ne, on se trompe, on combine, on atneliore, on va d'approximation en

approximation. D 'line verite imprecise ä une verite superieure, on a la joie
de la trouvaille - et qa fait supporter et aimer le travail.» Par ailleurs. pour
l'ammateur de l'Ecole Ferrer, «la vie est recherche, tätonnement; 11 faut
apprendre ä se tirer d'affaire. Les detenteurs de la verite que sont les maitres
tuent chez l'ecolier et les habitudes de recherches et 1'amour du progres.»
De leur cote, les programmes sont beaucoup trop lourds et abstraits, ils n'ont
jamais ete sus. «Les enfants ont appris des mots, out, lis ont repete ces mots,

puis lis les ont oublies, car ces mots ne repondaient ä rien dans lew esprit. »

Pour echapper ä ces ecueils, la pedagogie de l'Ecole Ferrer consiste en
un melange de methodes actives et d'ouvertures sur le monde ouvrier

25 D'apres les termes du gra\eur-ciseleur H Jeanmaire ä la fete pedagogique du
10 decembre 1916

26 Bulletin, n° 1, avril 1913
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concret Elle insiste sur la dimension collective et la collaboration, et eile fait
le pan qu'en abolissant la contrainte, tout le gioupe parviendra ä s'autoregu-
lei dans le cadre de rapports moms conventionnels et plus solidaires

Consultation des parents
L'un des pihers du fonctionnement de l'Ecole Ferret reside dans la

collaboration avec les parents, soit par le biais de reunions ou de visites, soit
dans le cadre des fetes pedagogiques qui constituent de ventables moments
de debat et de propagande Pourtant, le Bulletin fait etat ä plusieurs repnses
des immenses difficultes rencontiees dans ce domaine En mars 1917, Jean
Wintsch fait par exemple remarquei que, du cöte des parents, «nous nous
etwns berces de liUusion que nous pourrions les convoquer, les consulter,
tra\ ailler avec eux pour le bien de leur progeniture Une minor ite seule nous
a compris Les autres, lomme Vimmense foule des parents de tons les eco-
liers, ne s 'Interessent que mediocrement a lews enfants » 11 aurait voulu pou-
voir discuter avec les paients des piogrammes scolatres, mais pas des
methodes pedagogiques qui sont affaire de professionnels Cela n'a toutefois
pas toujours ete possible, y compns parte que l'Ecole Ferrer a souvent dü
recevoir des eleves anormaux ou des enfants dont les parents assumaient mal
la lesponsabilite Ces explications contiennent sans doute une part de vente.
mais il n'en reste pas moins que cette difficulte de collaborer avec les parents
est tout ä fait significative des limites de ce projet pedagogique

Collaboration des gens de metier

«Depuis plusieurs annees, nous utihsons pom I'mitiation ä
certains problemes relatifs ciux poids specifiques line serie de plots de
matteres diverses, mesurant tous exactement 50 cm3, afm qu'on
pmsse faire des comparaisons de pouls sans avoir ä term compte,
cle suite, cles differences de volume
II s 'agit d'un jeu de 30 parallelepipedes parfaiternent calibres, au
dixieme de millimetre pres, de 2 cm de largeur, de 2 cm d'epais-
seitr, de 12,5 cm de longueur que I'ouvrier serrurier Georges
Matthex, de Mötiers-Travers, a limes ä temps perdu
Ce jeu est des plus precieux pour faire une quantite d'observations
simples et fat dement comprises Et il ouvre le chemin ä des
problemes plus compliques que les eleves cles ecoles secondaires ne
resolvent pas toujours avec assurance »21

Cet exemple d'ouvrage pedagogique fabrique par un ouvrier ami de
l'Ecole Ferrer est tout ä fait significatif. et il n'est pas isole28 Mais il ne s'agit-
lä que de realisations partielles par rapport au projet global qui etait celui de la
Societe Ferrer il s'agissait en effet de faire clairement penetrer 1'element
ouvrier au sein de l'ecole ä travers la presence des syndicats, la participation

27 Bulletin n° 1. janvier 1916

28 En juillet 1917 un jeu fabrique par le mecanicien genevois Henri Blanc est presente il
permet, au moyen d un disque et d'une reglette de mesurer exactement la longueur d'un
cercle et de chercher le rapport de la circonference au diametre
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active des parents et une orientation des enseignements tournee vers 1 atelier et
l'activite manuelle (davantage en termes de visites et de demonstrations qu'en
termes de pratiques) Cela dit, les liens avec les syndicats ne semblent pas
avoir ete tres stables, et les difficultes dejä evoquees quant a la participation
des parents ont sans doute limite cette presence ouvneie

Quelques ide'es pratiques, en guise d'illustration,
a propos de l'enseignement de l'histoire

L'enseignement de l'histoire a donne lieu ä d'interessantes reflexions
dans le cadre des experiences libertaires, ä Cempuis cornme ä Lausanne
Pour Gabriel Giroud, par exemple, «st Von repousse, comme a Cempuis, la
base providentiahste et l'enthousiasme patnotique exagere de l'enseignement

ancien, on ne pent exphquet les dimes sans nombte dont on doit fane
le recit que comme des abeiiations de I'espiit humain, ce qui a pom effet de

jetei un trouble funeste dans de jeunes cerveam» L'auteur en avait alors
conclu d'office ä l'impossibilite de transmettre des notions d'histoire seneuse
aux enfants II concevait l'histoire scolaire comme devant d'abord s'ecarter
des habituels discours patnotiques et belhqueux, done avant tout comme une

critique de la gueire Mais ll insistait aussi sur la necessite d'apprendie ä

appreciei ce qui venait de l'etranger et de bien percevoir que l'humanite
n'avait pas encore realise tout ce qu'elle pouvait pour le bonheur de tous Les
causenes avec les eleves qui se developpaient au cours des promenades ou
devant des monuments histonques pouvaient done mener aussi ä evoquer les
revokes contre 1'injustice

Un double et important article du Bulletin de VEcole Ferret evoque de

son cote «l'histoire qui tonvient am enfants»i0 11 insiste sur l'importance des

projections lumineuses et appelle ä se detourner des manuels scolaires, trop
perdus dans les details particuhers de la vie des princes et des faits militaires
«Pour ces taisons, on ramenera l'enseignement de l'histoire ä I'etude des

documents visibles, objets prehistoriques ou anciens monuments celebres,
dans la locahte et aux alentours, d'ou la necessite de fane des excursions et
des visites cle musees» Le cours est organise autoui de seances de projection
thematiques qui reprennent ä chaque fois un rapide survol chronologique Les
themes annonces evoquent 1'alimentation, l'habillement, l'habitation. l'agncul-
ture, l'outillage, le chauffage et l'eclairage, la navigation, l'heure, les

recipients, l'ecnture, l'impnmene, le tissage, l'ameublement, l'orfevrerie, les fetes
et les institutions Ce dernier theme, presente comme n'etant pas plus important

que les autres, concerne ä la fois les corporations, les cooperatives, les

syndicats et la democratic

29 Gabriel Giroud Cempuis Education integrale - Coeducation des sexes d'apres les

documents officiels et les publications de I etablissement Pans, Schleicher Freres, 1900,

page 130

30 Publie dans les n° 19 (mai 1918) et 20 (juin 1918) Ce texte est probablemcnt du a Theodore

Rochat meine si celui ci est deja malade au moment de la publication (son depart pour
cause de maladie est justement annonce dans le n° 19 et ll mourra un an plus tard a I äge de

33 ans seulement)
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Cette vision de l'histoire est evidemment marquee par son temps. «Qu en
reste-t-il 9 Pen de notions datees, certes Mais, en tout cas. une impression de

confiance dans I'humamte d'admiration pom l'effort, de respect pout le

progress» L'idee d'une telle progression hneaire de l'histoire ne resiste plus ä ce

que Ton connalt aujourd'hui des desastres du XX' siecle et Ton peut evidemment

s'interroger sur ce que l'auteur d'un tel texte publie en 1918 percevait alors
de la dimension dramatique de la penode qu'il vivait Mais cette vision positi-
viste porte davantage sur les sciences et les techniques que sur la diplomatic ou
la politique La legon sur l'outillage qui est presentee est tres detaillee. eile est

precisement basee sur cette idee du progres qui «reviendia un pen comme tin
leitmotiv a toute occasion - de fagon ä donnet si possible aux enfants de la

confiance dans la vie cle la vaillance dans le travail Images tres simples, tres
pailantes. qui ecartent tant soit peu ce scepticisme navrant qu'on sent chez tant
de jeunes gens qui ne croient ä rien. avant d'avou tien fait rien essave, rien
mi» Un tel choix thematique porte ä pnvilegier le monde ouvner et ses realites
quotidiennes dans la vision du monde suggeree aux enfants, et cette injonction ä

l'optimisme et ä la confiance en l'avenir doit sans doute etre comprise dans cette

perspective elle porte davantage sur la question sociale et la mamere dont eile

peut etre resolue ä l'avenir que sur la condition ouvrtere presente, elle ne devrait
done pas etre comprise dans le sens normatif qu'elle pourrait induire Par
ailleurs, cette vision de l'histoire. conijue comme «une leconstitution de la
civilisation, aussi vivante que possible», releve d'une perspective tres large exigeant
du temps et la repetition des faits les plus importants par le biais de l'ecnture, du
calcul. du dessin ou encore des visites d'ateliers ou de musees

La description de cette lecon laisse ä voir la dimension originale de

l'enseignement ä l'Ecole Ferrer des themes d'histoire plus proches des

preoccupations quotidiennes du monde ouvner et tournant le dos ä toute forme de

nationahsme, une methode plutot active basee sur des projections lumineuses
A titre de comparaison, les legons d'histoire qui etaient imposees ä la meme

epoque dans le Departement framjais de la Somme comprenaient toujours trois
temps bien distincts la repetition du resume de la lejon precedente, la legon
elle-meme (souvent basee sur un manuel) et la formulation du resume de la

lecon du jour qu'il faudra memonser" Des injonctions formulees par les

concepteurs de programmes ou la hierarchie en appelaient pourtant ä moins de

memorisation et ä davantage de construction de la lefon ä partir d'un materiel
personnel, objectifs qui ne semblent pas avoir ete atteints dans l'enseignement
public de cette region, et qui ne l'etaient probablement pas davantage en Suisse
romande Une etude recente, concernant de plus grands eleves, a d'ailleurs
confirme cette extraordinaire Constance de la le^on d'histoire 12 De ce point de

vue, et sans oublier ses limites dejä soulignees, l'Ecole Ferrer semble done

avoir pu faire un certain chemin dans une direction mnovante

31 Brigitte Dancel. Enseigner I hisloire a I'e'cole pnmaire de la III Repubhque, Parts

Presses universitanes de France, 1996

32 Evelyne Hery, Un siecle de leqons d'histoire L hisloire enseignee au hcee 1870-1970,
Rennes. Presses universitäres de Rennes 1999
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Quelques constats, en guise de conclusion,
sur l'actualite des preoccupations des acteurs de l'Ecole Ferrer

L'histoire sert bien sür ä etablir des comparaisons, mais eile ne doit pas
aboutir ä des visions teleologiques en ramenant tout le passe au present Mise
en activite des eleves, autonomie dans la construction de leurs savons, tra-
vaux de groupe permettant de mieux resoudre des problemes, voilä qui n'est
pas sans nous rappeler nos debats et nos options pedagogiques d'aujouid'hui
Quant aux devoirs ä domicile, quant ä la participation des parents ä la vie de

l'ecole, ne s'agit-il pas de questions toujours ouvertes et debattues dans les
salles des maitres ou parmi ceux qui delendent un meilleu' enseignement
public7 Tout au long de ce parcours dans les textes du Bulletin de l'Ecole
Ferrer, nous avons retrouve beaucoup de nos pieoccupations actuelles et ll
serait tentant d'insistei sui cette modernite apparente de la pedagogie hbertai-
re Par certains aspects, eile est incontestable, et des objectifs pedagogiques
consideres isolement 1'illustreraient partaitement Mais eile est neanmoins
incomplete et ll nous faut nous mefier de considerations trop anachroniques

Jean Wintsch, dans 1'avant-dermeie edition du Bulletin11, nous donne
d'ailleurs une occasion de mieux faire la part de ce qui est compaiable et de ce

qui ne 1'est pas En etfet, dans un compte rendu cutique d'un livre d'Adolphe
Fernere, Transfoimons l'ecole, ll se demarque des idees exprimees dans cet
essai sur deux questions essentielles, l'ecole unique14 et l'autonomie des eco-
liers Sur le principe de l'ecole unique, il expnme des reserves parce qu'il ne
veut pas qu'ä 10 ou 12 ans, les plus doues soient systematiquement dinges sur
les classes de latin II faut selon lui des doues dans tous les domaines, y com-
pns dans le domaine manuel II s'agirait aussi de reformer les examens pour
mieux savoir percevoir les dons de ceux qui ont des capacites d'observation ou
d'actixite manuelle Mais surtout, on ne devrait pas abaisser le niveau du
monde ouvner en le pnvant de ses meilleurs elements « Tous les intelligents
n'ont pas besoin de faire des etudes umversitaires On a besom d'intelligence
dans tous les domaines de Vactivite humaine, dans la menuiserie autant que
dans la medecme » Quant ä l'autonomie des ecoliers, il rappelle qu'ä l'Ecole
Ferrer, les activites libres et collectives se developpaient dans le champ du
travail, et non pas dans celui «de cette sorte de domaine politique dont on veut
surcharger la classe» S'expnmant «en vieux proudhomen», Wintsch ne veut
pas de «self-government», pour lui. la classe est un lieu de travail, mais ce
n'est pas une micro-societe

Ces divergences sont evidemment de nature politique, elles decoulent
de l'onentation libertaire de Jean Wintsch A ses yeux, la classe ouvnere doit
sTnscnre dans une democratic sociale permettant aux producteurs d'exercer
le pouvoir, elle ne saurait se soumettre ä la democratic bourgeoise et ä ses

ntuels de participation Quant ä l'ecole, elle doit permettre ä la classe ouvne-

33 Bulletin, n° 28, mars 1921

34 Le principe de l'ecole unique consiste ä accueillir tous les eleves d'une volee dans un

meme bätiment, une ecole unique peut comprendre des filieres separees, mais le principe
d'unicite tend plutöt ä renforcer ce qu'il y a de commun a tous les parcours scolaires
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re de mieux se forger une identite et une capacite de resistance economique.
mais eile ne peut que reproduire les categories sociales. L'idee de la demo-
cratisation des etudes n'est done pas encore ä l'ordre du jour, le monde
universitäre n'etant guere ä la portee du monde ouvner15 On peut voir la le
resultat d'une certaine ngidite ideologique et souligner que l'objectif de la
democratisation des etudes surgira bientot de milieux plus reformistes

Le projet des protagonistes de l'Ecole Ferrer n'est done pas vraiment
assimilable ä cette «ecole du Sujet» que le sociologue Alain Touraine appelle
de ses vceux36 pour la penode contemporaine Et e'est finalement malgre
cette ngidite doctnnane de Wintsch et de ses camarades, et d'une maniere
souvent partielle ou incomplete, que Ton peut tout de meme retrouvet bien
des echos de nos preoccupations pedagogiques d'aujourd'hui dans les debats
internes de l'Ecole Ferrer

35 On peut cependant rappeler ici, pour s'en etonner, que Wintsch et sa femme etaient
medecins. et que quelques enfants de l'Ecole Ferrer, dont les parents etaient des mtellec-
tuels. ont apparemment poursum des etudes

36 Constatant un etat de demodernisation de la societe contemporaine - consecutif ä la
separation/dissociation de l'economie et de la culture, des echanges et des identites -. Alain
Touraine a defini ainsi les trois prmcipes d une ecole du Sujet une hberte du Sujet et un

respect de l'mdividu une reconnaissance de l'Autre par une education qui reconnaisse la

diversite histonque et culturelle, une correction de I'megalite des chances Alain Touraine,
Pourrons-nous vivre ensemble 7 Egaux et differents. Pans. Fayard. 1997. pages 40, 329-331
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