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Daniele Tosato-Rigo

EDUCATION

Introcluction

ET SOCIETE

L'approche historienne de la thematique educative, ä la croisee de plusieurs disciplines,

a ses particularites. Elle ne vise pas l'etude des doctrines pedagogiqu.es ou des institu-

tions educatives, ä proprement parier, ni celle de la didactique, ä laquelle il y a pres de

quatre siecles Comenius donnait ses lettres d'orElle se distingue tout autant du champ

des sciences de l'education. C'est l'essorde l'histoire sociale, dans les annees 1960, qui

marque son profond renouvellement. L'histoire sociale de l'education, puisque c'est

d'elle qu'il s'agit, a ete signalee comme nouveau champ de la recherche parmi les

Premiers parjohn E. Talbott, qui en a releve les avancees dans les divers pays europeens2.

Entre-temps la production historiographique concernee a pris une ampleurqui defie

toute tentative de survol, et l'histoire de l'education s'est autonomisee dans le champ de

la recherche3. Les orientations de depart, enrichies par l'histoire culturelle, subsistent,

quoi qu'il en soit: celles d'inscrire l'education dans ses rapports multiples avec le deve-

loppement economique, les rapports politiques et les realites sociales sur l'axe du

temps. C'est la perspective globale dans laquelle s'inscrit ce numero thematique
«Education et societe»4.

Elaboration de ce volume, alimente par des recherches realisees ou encore en cours

dans des hautes ecoles vaudoises et ä l'Universite de Lausanne (Faculte des lettres,
Faculte des sciences sociales et politiques) a donne lieu ä deux fructueuses rencontres

entre ses contributeurs, historiens, sociologues et historiens de l'education. Nous tenons

ä les remerciervivement de leur engagement dans cette entreprise editoriale.

1 «Didactique) signifie: art d'enseigner. C'est ce que depuis peu, certains hommes eminents, pris de pitie

pour les ecoliers condamnes comme Sisyphe ä rouler sans succes le rocher du savoir. ont entrepris d'ex-

plorer differemment, avec plus ou moins de succes.»(Jean Arnos Comenius, La grande didactique ou l'art
universelde toutenseignerä tous (1632), traduction de Marie-Franqoise Bosquet-Frigout, Dominique Saget,

Bernard Jolibert, Paris: Klincksieck, 1992, p. 29).

2 John E. Talbott, «The History of Education», Daedalus, N° 100, hiver 1971, pp. 133-150. II signalait en par-
ticulier les travaux pionniers de Lawrence Stone pour l'Angleterre et de Franqois de Dainville pour la

France.

Revue historique vaudoise, tome 117, 2009, pp. 9-13
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Interdisciplinaire, ce volume offre une perspective de longue duree. De la periode

savoyarde, oü il analyse les traces des structures educatives conservees dans les

sources, jusqu'ä l'introduction recente de l'informatique ä l'ecole, c'est plus de huit

siecles qu'il prend en consideration. On comprendra aisement qu'il n'ait aucune pre-

tention ä l'exhaustivite. N'entendant pas davantage introduire une quelconque conti-

nuite narrative entre le Moyen Äge et nos jours, il privilegie les eclairages, et donc plutöt

des etudes de cas, susceptibles de reveler des aspects du rapport entre education et

societe en territoire vaudois.

Le lien etroit unissant les deux termes saute aux yeux. Nombre de questions qui sont

aujourd'hui debattues dans l'espace public suffisent ä l'illustrer: qu'il s'agisse du Statut

des enseignants, des objectifs de la formation (scolaire, professionnelle ou acade-

mique) ou de la delinquance juvenile, pour ne citerque quelques exemples. Ces debats

sont en eux-memes revelateurs des representations du social que cristallise l'education.

Peu de domaines touchent peut-etre autant ä la societe que l'education, qui transmet

des valeurs, selectionne et distingue tout en etant une voie d'integration, voire d'ascen-

sion sociale. Et de nouvelles structures educatives renvoient toujours, en definitive, ä

des projets de societe et aux acteurs qui les imposent ä un moment donne. Ainsi, pour
n'en donnerque quelques illustrations tirees des pages qui suivent, c'est une nouvelle

3 (Note de la p. 9.) Cf. Pierre Caspard, «La Recherche en histoire de l'education: resultats d'une enquete»,

Histoire de l'education, N° 2-3, avril 1979, pp. 5-17, et, sous la direction du meme auteur, Guide international

de la recherche en histoire de l'education International Guide forResearch in the History ofEducation,

Paris: Institut national de recherche pedagogique, Berne: P. Lang, 19952, ouvrage converti (2003) en base

de donnees en ligne: http://www.inrp.fr/she/guide/index.htm; Pierre Caspard, «L'histoire de l'education

aujourd'hui», postface ä 1'Histoire generale de l'education et de l'enseignement en France, Paris:

Nouvelle Librairie de France, t. IV, 1982, pp. 665-676 (Reecl. Paris: Perrin, 2004, pp. 769-781); Marie-

Madeleine Compere, L'histoire de l'education en Europe. Essai comparatif sur la fagon dont eile s 'ecrit,

Paris: Institut national de recherche pedagogique, Berne; Berlin [etc.]: P. Lang, 1995; Antonio Novoa, «La

nouvelle histoire americaine de l'education», Histoire de l'education, N° 73, janvier 1997, pp. 3-48; Charles

Magnin, «L'histoire de l'education en Suisse: esquisse d'un bilan et quelques perspectives d'avenir»,
Annali di storia dell'educazione, N° 12, 2005, pp. 309-315; Vincent Alamercery, «L'historiographie fran-

paise de l'education. Essai de cartographie de ses objets et de ses auteurs. Histoire de l'education»,
Histoire de l'education, N° 117, janvier-mars, 2008, pp. 97-116. Notons que cette revue publie annuelle-

ment une tres utile Bibliographie (l'histoire de l'education frangaise, integree ä une base de donnees qui
recense de la maniere la plus exhaustive possible entre 1200 et 1400 ouvrages, contributions ä un ouvrage

collectif, articles de revues, theses, etc., paraissant en France et dans le monde:

http://www.inrp.fr/she/bhef/
4 (Note de la p. 9.) Dans une perspective similaire, cf. le N° 3,2002 de la revue d'histoire Traverse: Les divi-

sions du monde de la formation. Geteilte (Aus-)Bildungswelt, dirige parMuriel Surdez, Thomas David,

Thomas Hildbrand et Thomas Ch. Müller, avec comptes rendus thematiques.
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conception du röle de l'Eglise medievale - davantage axee sur l'encadrement des

lai'ques et surune population urbaine en pleine croissance - qui provoque la creation

d'un prototype d'ecole secondaire. L'Academie de Lausanne est issue de la volonte du

nouveau souverain bernois de former un pastorat loeal susceptible de propagerla nou-

velle toi ä laquelle seule une faible partie du clerge autochtone s'etait ralliee. Le contröle

du corps, instaure en milieu scolaire, et qui s'etendra rapidement ä la sphere familiale,
est indissociable, quant ä lui, du contexte hygieniste voire eugenique qui conditionne
des ia seconde moitie du XlXe siede les exigences educatives et sanitaires. Sans multi-

plier les exemples, notons que des propositions de tous ordres viennent aussi aisement

s'inscrire dans un discours educatif. Si les medecins specialistes de la scoliose v pro-
filent leurs competences, avant eux, les philosophes l'ont amplement utilise poury deve-

lopperdes considerations ä caractere politique que la censure les empechait d'exposer
ouvertement. Ainsi dans l'article «College» qu'il a redige pour VEncyclopedie (1753),

D'Alembert prepare son lecteur ä un large debat d'interet public, non sans prendre les

precautions d'usage:
«11 est un autre objet bien plus important dont nous voulons ici nous occuper: c'est

celui de I'education qu'on ydonne ä la jeunesse. [...] La matiere dontjevais parier inte-

resse le gouvernement & la religion, & merite bien qu'on en parle avec liberte, sans que
cela puisse offenser personne: apres cette precaution j'entre en matiere».

Le volume presente ici s'inspire d'une definition large de I'education, heritee des

Lumieres qui lui attribue trois objets: «1° la sante & la bonne «Information du corps;
2° ce qui regarde la droiture & Instruction de l'esprit; 3° les mceurs, c'est-ä-dire la

conduite de la vie, & les qualites sociales»5. II entend poser quelques jalons d'une

reflexion sur la triple mission des institutions et des acteurs de I'education - celle des

enfants comme celle des adultes -, tenant compte du contexte social qui les environne.

Une triple mission bien sur formulee en de tout autres termes avant le XVIII1' siede

au Moyen Äge et au debut de l'epoque moderne - oü la dimension religieuse predo-

mine, mais aussi plus tard et jusqu'ä nos jours, ä l'issue d'une differenciation accrue

entre sphere publique et sphere privee, comme d'une demande grandissante en savoirs

plus specialises, voire technologiques tels que l'informatique. Une mission interpretee
differemment aussi ä une meine epoque par les divers protagonistes de debats contra-

dictoires qui n'ont cesse d'accompagner la mise en place et la reforme des structures
educatives.

5 Encyclopedie ou Dictionnaire raisonne des Sciences, des Arts et des Metiers [.V, Paris, 1755, article
«Education» (Dumarsais), p. 397.
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Davantage que sur les institutions, l'accent est mis sur les acteurs, qui font les ins-

titutions et nous donnent ä comprendre les enjeux auxquels ils sont confrontes.

L'Intervention des autorites politiques dans le domaine educatif remonte au MoyenÄge,

lorsque les conseils de bourgs s'attachent les Services de maitres d'ecole ou par le biais

de la cour de Savoie qui veille ä faire instruire princes savoyards et nobles vaudois. Elle

demontre qu'au XIIIe siecle dejä, l'Eglise n'avait plus le monopole de l'enseignement.
Plus massive sous le regime bernois avec la Reforme, qui dans sa Variante zwinglienne
subordonne l'Eglise ä l'Etat, eile garde un poids decisif jusqu'ä aujourd'hui, analysable

notamment dans les debats de 1976 autour de l'introduction d'une formation gymnasiale

pour les enseignants. Mais nombre d'autres agents incontournables du paysage

educatif vaudois sont mis en avant tout au long de ce numero: les pasteurs, succedant au

clerge catholique, et dont l'influence est loin de disparaitre avec la revolution; les ins-

titutrices privees, integrees dans le cadre familial; les responsables d'etablissements

educatifs; les communes, maillon sensible de l'articulation entre legislation et pratiques

locales; les milieux economiques qui organisent la formation d'apprenti, sans oublier

les associations professionnelles - Celles des enseignants tout particulierement - ni
les medecins scolaires.

Ces acteurs ont laisse des traces dans les archives, souvent moins disertes sur les

«eduques». On relevera ä cet egard la grande diversite des sources convoquees ici:
comptes, proces-verbaux, rapports d'activite, textes legislatifs, dossiers et journaux per-
sonnels, correspondances, discours, traites, pamphlets, presse ecrite, enquetes et temoi-

gnages, films livrent tourä tourleurs informations, parle biais de diverses approches

methodologiques tenant compte des specificites de cette documentation. Elles offrent,

autant que la possibilite de reflechir sur les medias eux-memes, des syntheses speci-

fiques et de nombreuses pistes de recherches ulterieures.

La perspective de longue duree, comme on pourra le constater, fait apparattre le

rebondissement ou la permanence d'un certain nombre de problematiques.
La tension entre action educative et normative, voire repressive, en est une. Elle est

au cceur du dispositif qui forme une jeune fille de bonne famille teile que Cecile

Constant. Presente dans les reflexions de responsables d'etablissements correctionnels,
eile revient regulierement, bien avant, par exemple dans celles des pasteurs vaudois,

agents de la justice ecclesiastique qui voudraient laisser au bras seculier amendes et

autres punitions, pour n'oeuvrer qu'ä la reeducation par l'amendement personnel des

contrevenants.

Autre fil rouge: la question de la restructuration d'un Systeme scolaire en fonction
de nouvelles exigences economiques. Elle est dictee au XLXe siecle par le processus
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d'industrialisation. Le souci de preparerde futurs acteurs economiques competents

conduit alors ä la formation, des l'ecole primaire, des enfants aux travaux manuels et

pratiques, ä I'emergence de nouvelles filieres secondaires tel l'enseignement secon-

daire professionnel et industriel, ainsi qu'ä la longue reorganisation de l'apprentissage.

Mais l'utilitarisme social, il faut le relever, est dejä au coeur du projet educatif des

Lumieres. On peutle lire dans l'article «Education» de YEncycIopeclie osconomique, axe

sur celle «des enfants en general, & en particulierde ceux des paysans»: «accoutumez

vos enfants ä executer leurs petits ouvrages avec exactitude & proprete. II faut leur faire

aimer leurvocation & leurs travaux champetres, afin de les fixer dans leur etat»0.

Enfin, on relevera pour conclure que ce qui s'apparente, d'une certaine maniere, ä

des utopies pedagogiques traverse egalement les siecles. Celle qui derive de l'huma-

nisme porte une attention soutenue au comportement de l'etudiant (vita) et ä son eru-

dition (doctrina). Celle de la periode revolutionnaire, heritee des Lumieres et d'une

forme de foi dans la perfectibilite humaine, veut former un nouvel etre humain dans le

cadre d'une societe tout entiere pedagogique. Celle des promoteurs de l'ecole active des

annees 1920, s'appuyant sur le postulat d'une «biosociabilite» enfantine, voit dans

l'enfant au developpement non entrave le germe du nouvel humain. Quant ä la derniere

en date, serait-ce, ä notre epoque de foi dans la technologie, celle de E«humain

connecte», adapte parsa formation, des son plus jeune äge, ä la «societe de l'information

et du savoir»?

Si ce volume peut mettre en lumiere cjuelques aspects meconnus du riche passe
educatif vaudois, susciterla discussion et contribuer, en y integrantune reflexion historique

et donc necessairement critique, aux debats d'aujourd'hui, il aura rempli ses objectifs.

6 Fortune-Barthelemy de Fei ice, Encyclopedie ceconomique, ou Systeme general d'ceconomie rustique, conte-

nant les meilleures pratiques pourfertiliserles terres etc., Yverdon, 1770-1771, 16 vol., vol. VI, p. 470.



1 Les differents types d'education.
Aristote, Politique, Ethique et Economie, XVe siecle, Paris, BnF,

departements des Manuscrits, Franpais 22500, f. 248.
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