
CJSAEIRCMA. 7,1 (May/mat 1993) 81

PERSPECTIVES

APPROCHE ANDRAGOGIQUE EN FRANCE AU 19e SIECLE

Jean-Marie Label) e
Universit6 Louis Pasteur, Strasbourg

Re'sume'

Dans la mouvance de la Revolution, I'apparition et le developpement de I'education
des adultes sont lies a des logiques sociales auxquelles correspondent des logiques
individuelles. Les institutions, telles que les cours d'aduUes, repondent a des
logiques d'extension, de socialisation et de rentabilisation de la formation. Par
ailleurs, le succes de ce mouvement d'education tient au fait que les adultes vivent
leur rapport avec le savoir selon des logiques de reparation, de perfectionnement
et de promotion. Une etude de cos sur le rapport entre le travail et la formation
dans les cours d'adultes illustre ces phenomenes. Quelques textes Umoignent deja
d'une pensee specifiquement andragogique. 11 est possible d'y voir, avant la lettre,
I'amorce d'une problematique de la reciprocity Educative selon laquelle Veducateur
se decouvre lui-m&me eduqu6 par ceux auxquels U s'adresse.

Abstract

The inspiration of the French Revolution saw the appearance and development of
adult education. This is directly related to social dynamics which correspond to
individual dynamics. The dynamics of extension, socialisation, and profitability
are answered by institutions of the day such as adult education classes. This adult
education movement is successful because of the adult relation to learning which
is seen as a dynamic of repair, perfection and promotion. A case study of the
connection between work and adult training illustrates these phenomena. There are
already texts giving evidence of a specifically adult education thought process.
Educative reciprocity, whereby the educator finds himself educated by his students,
may have been mentioned.

Introduction
Pour mieux en souligner 1'esprit, cette 6tude pourrait s'intituler «L'andragogie

francaise au futur anterieur», car elle se propose d'interroger le passe' de
Education des adultes comme prgfiguration du present que nous connaissons et
de 1'avenir que nous avons encore a imaginer. Je crois que les faits accomplis hier
ont sufHsamment de relief pour transporter notre reflexion vers un horizon encore
a atteindre. fivitant de vouloir a tout prix trouver dans le passg les formes
modernes de 1'andragogie, nous nous mettrons plutdt a l'6coute des preoccupations
anciennes, que 1'ignorance seule peut nous faire croire r£centes. Notre vigilance
s'exercera sur 1'ante'riorite' de notre questionnement andragogique actuel en
rep6rant, dans les faits et dans la pens6e, comment se pre'sentait I'education des
adultes au siecle pre"ce"dent.
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L'andragogie designant & la fois une pratique et sa theorisation, je pr6sente en
premier lieu, de maniere synthetique, des experiences d'education aux adultes
en faisant apparaitre leurs logiques. J'examine ensuite, sous forme d'6tude de
cas, ce qu'il en etait du rapport entre 1'emploi et la formation dans les cours
d'adultes, pour aborder nnalement la pensee andragogique sous Tangle de la
reciprocity educative. II est a noter toutefois que le terme andragogie ne se
rencontre pas en France au 19e siecle, meme si c'est a cette meme epoque qu'il
fut cree en Allemagne. II en est de m§me pour les termes formation et formateur.

I - Des cles pour acceder a Intelligence du passe
Bien des formes d'education aux adultes sont anterieures a 1789 dans nombre

de pays europeens, dont la France. Cependant, la pratique andragogique s'est
rdellement developpee dans la mouvance de la Revolution, a partir, notamment,
du fameux rapport Condorcet du 20 avril 1792.

PlutSt que de brosser une fresque historique pour suivre pas a pas les
developpements de 1'education des adultes au 19e siecle, en retracant
1'enchainement des evenements - ce qui tiendrait de la gageure - il m'a semble
preferable d'identifier quelques logiques qui selon moi president a 1'eclosion des
phenomenes que Phistoire nous a I6gu6s et dont la connaissance, du meme coup,
constitue autant de cles pour ouvrir les portes de leur comprehension. Je me
limite a les presenter successivement, mais il est evident que dans les faits ces
logiques s'entrecroisent dans une combinatoire aussi r6elle hier qu'aujourd'hui.

1. Des logiques sociales
Au premier rang de ces logiques, apparaissent les logiques sociales avec leurs

composantes ideologiques et politiques. La philosophic de 1'education atteste,
depuis Socrate, que 1'education est permanente ou qu'elle n'est pas. Si, au cours
des epoques, les interventions et institutions educatives ont principalement
concerne les jeunes, on se rend vite compte en parcourant Fhistoire que
1'education des adultes est contemporaine de 1'education tout court. Mais ce qui
n'etait encore que balbutiements va pour ainsi dire exploser au fur et a mesure
de la generalisation, puis de 1'obligation de la scolarite. Ainsi la creation des
«cours d'adultes*, du Conservatoire des Arts et Metiers, des Associations
polytechniques, puis des universites populaires, repond d'abord a une logique
^'extension. II s'agit d'une «seconde instruction*, selon les propres termes de
Condorcet (Poujol, 1981, 127), «d'autant plus necessaire que celle de 1'enfance a
6t6 resserr^e dans des homes plus etroites».

Ce faisant, 1'education des adultes, comme celle des jeunes, obelt a une logique
de socialisation, manifestee dans deux courants fondamentaux et
fondamentalement opposes. Le premier s'inscrit dans la lignee des utopies
socialistes revolutionnaires. II consiste a faire de 1'education le moyen d'elever
les citoyens dans la conscience de leur liberte, de leurs droits et de leurs
responsabilites. II s'agit d'une logique ^Legalisation des chances. Quelque
cinquante ans apres Talleyrand et Condorcet, ProudTion (Domnanget, 1970,269)
clamera:
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«l'instruction de ITiomme doit §tre, comme autrefois le progres dans la piete,
tellement concue et combined qu'elle dure a peu pres toute la vie. Cela est
vrai de tous les sujets et des classes ouvrieres encore plus que des savants
de profession. Le progres dans 1'instruction, comme le progres dans la vertu,
est de toutes les conditions et de tous les ages: c'est la premiere garantie de
notre dignite et de notre felicite».

Ce courant, bien sur, se heurte au conservatisme des mentalites, et souvent
du pouvoir: «l'instruction», pour le ministre "Victor Duruy dans son discours du
27 mai 1866, «est la meilleure garantie de 1'ordre public*. II s'agit done de
maintenir le clivage social. Loin d'etre subversive, 1'instruction doit §tre un
instrument de regulation et de contr6le social. C'est la logique de separation des
classes qui preVaut ici. Thiers, en 1849 (Cabanis, 1977, 21), est a cet 6gard tres
categorique:

«l'enseignement primaire ne doit pas fitre forc6ment et necessairement a la
portee de tous; j'irai meme jusqu'a dire que 1'instruction est, suivant moi, un
commencement d'aisance et que 1'aisance n'est pas r6serv6e a tous. L'enfant
qui a suivi 1'ecole, trop souvent ne veut plus tenir sa charrue*.

II reste que 1'education des adultes, comme celle des jeunes, est un puissant
facteur de progres economique. Son organisation nationale s'inscrit dans une
logique de rentabilisation. L'industrialisation naissante a besoin d'agents
qualifies pour assurer, avec son expansion, «la prosperity nationale*. Le ministre
Duruy (Leon, 1982,109) considerant «les 800 000 adultes qui se sont 6lev6s d'un
ou plusieurs degrgs dans l'6chelon du savoir», dedarera en 1867: «Calculez,
d'apres cela, de combien s'est accrue, en quelque sorte, la puissance de
production de la France puisque desormais les progres de Pindustrie seront
proportionnels aux progres de 1'instruction g6n6rale». L'adulte aussi y trouve son
compte et les presets se feiicitent « que les jeunes gens quittent le chemin du
cabaret pour prendre celui de la Caisse d'fipargne!* (Boiraud, 1982, 38).

2. Des logiques individuelles
Ceci nous amene a envisager 1'interet que les adultes trouvent dans lew

instruction et a d6gager des logiques individuelles qui, pour une part, expliquent
le succes des entreprises d'6ducation.

A s'en tenir au texte fondateur de 1792, comme aux multiples t&noignages du
passe, la logique individuelle predominante est celle de la reparation ou de la
compensation d'un manque. L'instruction a fait d£faut pendant la jeunesse,
1'education de I'adulte comblera cette lacune en lui permettant d'acc6der aux
connaissances n£cessaires a la vie quotidienne, personnelle et professionnelle.
C'est la logique de la deuxieme chance. Ainsi cette femme, dont parle le cure de
Vanves (L6on, 1983, 59),

«qui fait le commerce de marchand brocanteur et qui se plaignait au mois
de Janvier dernier, de ne savoir ni lire, ni ecrire. Le commissaire de police
lui conseille de suivre, malgre ses 52 ans, le cours d'adultes tenu par
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1'institutrice publique de cette commune. A la fin de mars, cette femme,
tremblante de joie et les larmes aux yeux, apporte au magistrat la premiere
lettre qu'elle Icrivait a ses enfants qui demeurent en province. Elle sait lire,
6crire, compter*.

II va de soi que cette Education, pour compensatrice qu'elle soit a Fadresse des
plus de'munis, a pour tous valeur de conservation et de perfectionnement des
connaissances. Le texte suivant (Journal des Instituteurs, 1866,560) resume tres
explicitement toutes ces logiques individuelles:

«Ces classes sont, en effet, de deux sortes: les unes ont pour objet de
supplier a l'6cole du jour, en fournissant aux adultes les premieres
connaissances que recoivent tous les eleves dans les classes du jour, mais
que diffe'rentes circonstances peuvent les avoir empeche's d'acqulrir, ou ne
leur avoir permis d'acque"rir que d'une maniere incomplete et tout a fait
insuffisante; dans les autres, on se propose de fournir aux adultes un
compliment d'instruction en leur donnant les diffe'rentes connaissances dont
ils peuvent avoir besoin dans les positions diverses ou ils se trouvent
place's*.

Par 1'actualisation du savoir, est assure'e en derniere analyse, la promotion que
1'adulte recherche dans sa vie privle et sociale. Peut-gtre est-ce la quliier comme
aujourd'hui, se retrouvaient de connivence, dans une combinatoire dont chaque
adulte a le secret, les de'sirs de la personne et les impe'ratifs de la socie'te'.

n - Travailler et apprendre dans les cours d'adultes
Pour nous reprlsenter concretement les questions que pose pour un adulte la

poursuite des e*tudes, ou leur reprise, alors qu'il exerce a plein temps une activity
professionnelle, il m'a sembll pertinent de ne me rlflrer qu'£ une seule situation
du passe*, limite'e done, mais significative et de 1'analyser avec plus d'attention.
Concentrons notre regard sur les «cours d'adultes*, a deux moments bien precis
du 19e siecle: 1866 et 1896. Pourquoi ces cours et pourquoi ces dates? A cela
deux raisons.

La premiere s'impose du fait que 1'institution des cours d'adultes, sur un
modele venu d'Angleterre, est pour ainsi dire le systeme national de Education
des adultes au 19e siecle, depuis 1820 a Paris pour les hommes et 1822 pour les
femmes. II y eut certes d'autres institutions, mais elles ne furent pas aussi
populaires, pas aussi largement implante'es sur le territoire et, en consequence,
ne drainerent pas un public aussi important. En effet, apres une p&riode de
lancement, ces cours d'adultes sont en plein essor dans les armies 60: 1866
constitue meme leur apogle avec 800 000 adultes, dont parlait Duruy plus haut,
ce qui, rapporte" a la population de l'e"poque, 34,7 millions (Caron, 1985, 288),
repre'sente pres de 2,14% des Francais en formation. Quant a 1'annle 1896, elle
marque la tres nette reprise de cette institution apres le dlclin qu'elle avait subi
dans les annles 70 £ 80. Enfin, et ce deuxieme motif de mon choix n'est pas des
moindres, chacune de ces deux annles a fait 1'objet a Pe"poque d'une analyse dont
nous avons conservl les textes: pour 1866, il s'agit d'une Itude parue la meme
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ann6e dans le Journal des Instituteurs des Scales Normales Primaires, des
classes d'adultes et des salles d'Asile, et, pour 1896, du rapport qu'Edouard Petit,
professeur au Lyc6e Janson de Sailly a Paris, adressa le 11 aout au «Ministre de
rinstruction Publique, des Beaux-Arts et des Cultes». Examinons les faits en
laissant parler des textes encore trop peu connus.

1. L'apprentissage articule au travail
La formation doit Stre reT6re"e aux situations professionnelles des formes, telle

est I'exigence fondamentale 6nonc6e dans les textes. La proble'matique de la
relation de I'apprentissage aux besoins ne date pas d'aujourd'hui, comme en
t£moigne cet extrait du Journal du 25 novembre 1866:

«Ce sont surtout les besoins des eleves, besoins indiqugs par la position du
plus grand nombre, qu'il faut consulter dans le choix des sujets auxquels
doivent se rapporter en g6n6ral les problemes que Ton donne dans les
classes d'adultes. II n'y a rien de pr6cis a dire d'avance a cet egard. On
rappelle seulement que les problemes ne doivent pas etre les memes dans
les communes rurales, ou Ton a affaire a une population essentiellement
agricole, et dans les villes, ou les classes d'adultes sont principalement
frequenters par des ouvriers attaches aux diffgrentes industries. Encore
convient-il, dans chaque locality, de se pr6occuper de 1'espece d'industrie ou
du genre de culture qui preVaut dans le pays. Plus notre enseignement aura
ce caractere special, plus il crottra en inte're't pour les eleves*.

A ce texte r6pond en 6cho celui de 1896 (Petit, 1896, 4602):

«Les society's d'instruction populaire visent a re"pandre un savoir facilement
utilisable qui permette a leurs pupilles de s'elever, de se perfectionner dans
leur profession*.

Cette exigence entraine une revolution didactique qui consiste a partir, non
des livres, mais des inte>ess6s eux-mgmes (Petit, 1896, 4603):

«En regie ge"n6rale, les cours ne sont plus la repetition de la classe du jour.
Us ne s'enferment plus dans la classique et etroite trilogie: lire, 6crire
compter. [...] Partout, j'ai pu constater qu'on innovait, qu'on faisait effort
pour que tout tournat a I'utilit6 des auditeurs. C'est un enseignement tree
difficile & donner. Les livres n'en fournissent pas les elements. II faut tout
tirer de soi. II faut le d£sir, la volonte" de bien faire, le «don de soi». II faut
prgparer le travail. Ou il y a eu essai d'une p6dagogie toute nouvelle, qu'il
a fallu inventer de toutes pieces, c'est quand, parallelement a la revision,
on s'est attach^ §l donner aux jeunes gens les connaissances dont ils avaient
besoin, soit pour se d6brouiller en matiere administrative, soit pour se
perfectionner dans leur travail de chaque jour. Dans un tres grand nombre
d'e"coles des auditeurs ont £te* consult^s. A la premiere prise de contact on
leur a demanded «Que d^sirez-vous faire? Que jugez-vous indispensable
d'apprendre?* Une rapide entente s'est gtablie entre les professeurs et les
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eleves. Les matieres r6clamees par les int£ress6s ont ete developpees, au
grand profit de to us; et la besogne a ete vivement et utilement enlev6e».

Cela veut dire qu'apprendre dans le travail et pour travailler n'a de ve"ritables
chances de succes que si 1'apprentissage est r^ellement contemporain du travail,
non par un simple rapport de simultaneity mais par une relation de contiguity
culturelle. La formation, ici, est articule'e a 1'emploi. Cette exigence fait partie
integrante de 1'education des adultes, car «nos ouvriers ont de plus en plus
besoin d'intelligence pour @tre en etat de diriger les machines* (Journal, 1866,
625), mais pour y faire droit, les modalites sont deja dichotomiques. Apprendre
et travailler sont des activite's qui s'exercent successivement dans des lieux
separes: les cours d'adultes sont dispenses le soir ou le dimanche a 1'ecole, le
travail s'effectue dans 1'industrie ou a la ferme.

2. L'apprentissage comme demarche individuelle

Une telle relation entre la formation et 1'emploi entraine une seconde exigence
qui, elle, est plus didactique encore: 1'individualisation de 1'apprentissage
(Journal, 1866, 600).

«La plus grande difficult^ des classes d'adultes, c'est que dans une foule de
circonstances, 1'enseignement devrait presque avoir un caractere individuel;
c'est pour cela que bien souvent les adultes preferent des lepons
particulieres aux classes ou ils sont toujours re"unis plusieurs ensemble...
chacun d'eux voudrait presque avoir une lecon sp£ciale, appropriee a ce
qu'il sait».

La regie d'or de 1'apprentissage des adultes peut des lors s'6noncer ainsi
(Journal, 1866, 573):

«Dans les ecoles, les enfants partent tous du meme point, 1'on sait
parfaitement ce qu'on doit leur apprendre... Avec les adultes rien de
semblable...: a ceux qui ont deja quelque instruction, ce qu'on peut leur
apprendre depend de ce qu'ils savent*.

Et nous nous surprenons £ imaginer les formateurs de ce temps aux prises
avec le difficile probleme que nous appelons aujourd'hui la reconnaissance et
revaluation des acquis, etape indispensable d'un parcours individualist.

3. Une societe educative
Mais pour individualist qu'il soit, 1'apprentissage n'en requiert pas moins la

mobilisation collective des «formateurs»; la formation, en effet, ne se r^duit pas
a un colloque singulier entre 1'adulte et son pr^cepteur, mais s'effectue par le
concours des colleetivite"s locales. Cette participation de tous les acteurs dans
une veritable communaute educative n'est pas le moindre phenomene de ces
cours d'adultes.

ficoutons encore ce que disent les textes de 1896, plus explicites a ce sujet que
ceux de 1866 (Petit, 4601, 4609).
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«Les oeuvres d'education sont obtenues par le concours de tous et sont pour
tous, et les bienfaiteurs et lea obliges, mieux qu'une ecole mutuelle de
vulgarisation, une ecole de solidarity. C'aura 6t6 un beau et r6confortant
spectacle que cet entrain et cette «jolie vaillance» de tous: simples
particuliers, fonctionnaires de tous ordres, pour propager des connaissances
utiles a tous et pour effacer des inegalites. C'est le debut d'un mouvement
tout & fait nouveau, qui aura sa porte'e comme il a sa noblesse et sa beaute.
II fera honneur a notre temps [...]

La renovation des cours d'adultes devrait amener enfin 1'union des trois
ordres d'enseignement. Les barrieres dress6es par la routine tombent:
docteurs, agr^g^s, licencing, brevetes s'entraident pour aider autrui.
L'esprit de corps qui s'enfermait en des categories s'elargit & toute
1'universite, & toute 1'armee enseignante, de quelque specialite qu'elle se
reclame*.

Nous sommes a la charniere du 19e et du 20e siecle, p6riode de creation des
universites populaires, dont le but etait de favoriser le brassage de toutes les
competences et de toutes les classes sociales dans un souci d'education
reciproque.

Mais pourquoi tant de competences mobilises pour la formation des adultes
en cours d'emploi?
4. La formation du citoyen

En definitive, apprendre en travaillant, c'est se former aux mille et une
facettes de la citoyennete.

La mission de Protagoras a traverse les siecles. Rappelons-nous le dialogue
entre Socrate et le Sophiste (Protagoras, 318e-319a):

«Protagoras - S'il vient aupres de moi, il n'apprendra rien d'autre que ce qu'il
vient pour apprendre. Or, 1'objet de mon enseignement, c'est le bon conseil
touchant les affaires qui le concernent proprement: savoir comment
administrer au mieux les affaires de sa maison a lui, et, pour ce qui est des
affaires de 1'fitat, savoir comment y avoir le plus de puissance, et par 1'action,
et par la parole.
Socrate - [...] est-ce effectivement de 1'art d'administrer les cites que tu paries,
et dis-tu que tu te fais fort de former des hommes qui soient de bons citoyens?

Protagoras - C'est cela precisement, Socrate, qui est en effet le programme de
la profession que je professe».

Ce souci, reactive notamment par Talleyrand et Condorcet, s'affirme avec
nettete chez les formateurs des cours d'adultes (Journal, 1866, 642):

«Nos classes d'adultes n'ont pas seulement 1'instruction pour objet, elles ont
aussi un but moral, un cdte economique et social. C'est meme par la qu'elles
se recommandent a toute notre attention. Que de notions utiles, que d'avis,
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de conseils a donner, sur la conduite a tenir et les devoirs a remplir dans
les differentes circonstances de la vie, sur la societe et son organisation, sur
les lois et les reglements a observer, sur notre administration et notre
legislation en un mot! Que de pre'juge's et d'erreurs a combattre dans tout
ce qui tient aux rapports des citoyens entre eux, a ceux des administre's de
I'fitat, des maltres et des ouvriers, des producteurs et des consommateurs,
a 1'emploi des machines, a la liberty du commerce et des transactions, aux
impots, aux travaux publics, enfin a tout ce qui interesse I'homme vivant
en societe!*
De la vient que le «champ du perfectionnement est vaste et sans limite» et

que 1'instituteur ne puisse repondre aux besoins de formation sans le concours
de toutes les forces de la cite". Get instituteur d'hier ne rejoint-il pas
prophetiquement les educateurs d'adultes que nous sommes aujourd'hui,
preoccupes de federer toutes les ressources locales dans une communaute
Educative?
HI - La pensee andragogique

Au fil des textes cites precedemment, Ton voit se dessiner une pensee dont
nos predecesseurs n'auraient pas eu a rougir en face des andragogues que nous
essayons d'etre. J'ai cite au passage certains principes fort actuels et ne les
reprends pas ici, laissant le lecteur cheminer avec ces sources.

Mais pre"occupe" par la question de la reciprocity educative en education des
adultes, je fais appel a quelques situations me permettant d'avancer que, si
cette probiematique n'existe pas au 19e siecle dans sa litteralite, bien des
elements me font soupponner que certains educateurs d'adultes d'hier avaient
pressenti que 1'educateur se decouvre lui-mgme eduque par ceux auxquels il
s'adresse. Les observations suivantes permettront de le verifier. Sans evoquer
les multiples aspects de la retiprocite, je m'attache a en souligner deux qui sont
essentiels en education d'adultes.

1. La reciprocite d'adaptation
La pratique andragogique r6vele 1'existence de ce que j'appelle une reciprocite

^'adaptation de 1'educateur aux adultes d'une part et des adultes entre eux.
Aprfes avoir critique 1'education ou 1'eleve est passif et preconise une pedagogic
de groupe, un praticien et theoricien des «mouvement d'apres l'6cole» (Turmann,
1901, 277), souligne:

«en discutant ensemble des questions qui touchent aux interets des uns et
des autres, ils apprennent a mieux connattre lews besoins reciproques, ils
apprecient plus justement leurs situations respectives; le jugement de
chacun y gagne en maturite».

La decouverte faite par les educateurs d'adultes de tenir compte des besoins des
adultes implique que le modele sous-jacent auquel ils se referent implicitement
est celui d'une reciprocite selon laquelle la position de 1'adulte dans son besoin
d'apprendre definit celle de 1'educateur dans son devoir d'enseigner. Est-il
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principe plus andragogique que celui-la? Cette adaptation re"ciproque rend
compte du plaisir que les uns et les autres e*prouvent et partagent dans la
situation d'apprentissage, «plaisir des deux parts, que ce jeu!» note un guide de
1'educateur populaire de 1900 (Poujol, 1983, 74).

2. La reciprocite par reversibilite des roles
La seconde forme selon laquelle il me faut insister en raison de son

importance est celle de la reciprocity par reversibility des rdles selon laquelle
dans «l'instruction mutuelle, «chacun apprend a autrui ce qu'il sait» (Turmann,
1901, 180). Ce qui est vise ici, c'est le partage du savoir comme le suggere le
Ministre en 1895 (Buisson, 1911, 11): «l'6cole est le rendez-vous ou Ton se
retrouve a tout age pour etudier, pour lire, pour s'instruire, pour e"changer des
id6es, eleves et maitres, apprentis et ecoliers instituteur et peres de famille*
(24). Ceci merite que Ton s'y attarde.

En 1866, la Societe academique de Saint-Quentin met au concours la question
de I'enseignement mutuel. A partir des contributions des laureats, un rapport
est r6dige par un des membres de cette Societe afin de presenter «les avantages
du mode d'enseignement mutuel dans les 6coles primaires nombreuses, au triple
point de vue moral, intellectuel et 6conomique». Le Journal des Instituteurs
rend compte de cette «remarquable brochure*. C'est la (Journal des Instituteurs)
que nous trouvons ce temoignage de premier ordre sur la retiprocite:

«Le mode mutuel est celui qui attribue aux eleves la plus grande part
possible dans I'enseignement. [...] En obeissant et en commandant
alternativement, 1'eleve envisage 1'endroit et 1'envers de la discipline, et en
apprecie mieux la necessite. La reciprocity des services rendus, la mutuality
des secours pre'te's, 1'empdchent de s'enorgueillir de son importance*.

Les Etudes d'histoire de 1'education nous ont familiarises avec ce mode
d'enseignement venu d'Angleterre que nous connaissons bien de"sormais lorsqu'il
s'applique aux enfants, comme c'est le cas ici. Son interet redouble pour notre
propos lorsqu'on se souvient que ce sont les memes instituteurs qui ont enseigne
aux enfants et aux adultes, en transposant le plus souvent des uns aux autres
leur maniere d'enseigner. C'est ainsi que des 1828 a Paris (Mayeur, 1981, 263)
la Societ6 pour 1'Instruction eiementaire «inaugure pour les ouvriers
I'enseignement sur le mode mutuel*. Les e"coles primaires dont parle ce texte
prefigurent done pour nous legitimement les adultes-apprenants et enseignants
appeles a d^couvrir la reciprocity dans I'enseignement. En quels termes ici cette
notion est-elle commentee apres avoir ete formellement nommee?

L'explication est essentiellement fournie par deux expressions:
alternativement et mutualite. L'adverbe renvoie aux positionnements differents
que 1'eleve occupe tour a tour dans ce mode d'enseignement. Lorsqu'il est eleve,
il ob6it et voit Yendroit de la situation; lorsqu'il est moniteur, il commande et
en percoit 1'envers. La reciprocite se caracterise, a ce stade, par la reversibilite
des places tenues et, consequemment, des fonctions exercees. II est vrai que le
mode d'enseignement mutuel consistait a choisir les meilleurs eleves pour les
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mettre a certains moments en position de moniteur ou de repetiteur aupres
d'eleves plus jeunes ou d'un niveau intellectuel inferieur. Le mouvement
alternatif sur lequel repose la reversibility est done tout a la fois physique et
social: le changement de rdles repose sur une permutation de place et de statut.
La reciprocity s'inscrit dans la situation educative en tant que cette derniere est
instituee et disciplinee par un reglement observable. Cette caracteristique
institutionnelle exclut la confusion des rdles et fonde au contraire leur
differentiation. Elle exclut egalement leur simultaneity et regie leur
accomplissement successif. Grace a elle, les deux faces de la situation sont
percues, qui echappent autrement a un unique regard. Le dedoublement
necessaire a la perception des deux cot£s, irreductibles et indissociables, de la
situation est obtenu par la seule inversion des positions occupees par les acteurs
incarnant, 1'un apres 1'autre, deux personnages differents.

Ainsi le changement reciproque de positions permet-il d'acceder a la prise de
conscience des «services rendus» dans Tun et 1'autre cas. En tant qu'eleve,
I'apprenant mesure ce que lui apporte 1'enseignant et il est mieux a mgme
d'apprecier la portee de 1'adaptation educative lorsque d'eieve il devient lui-
meme moniteur. Le texte demeure dans la dialectique de 1'endroit et de 1'envers
qui composent la situation educative. Mais peut-on aller plus loin en
envisageant cette reciprocite comme un veritable retour de 1'eleve comme tel
vers le Moniteur? Si seduisante que soit cette interpretation, elle ne parait pas
autorisee ici, car le texte repose fondamentalement sur la notion de reversibilite
d^gagee precedemment. Ce sens obvie de 1'adverbe confere sa signification au
substantif mutualite employe pour eclairer 1'idee de reciprocite.

La mutuality est des lors du cote des resultats de Faction plutot que du cote
du mouvement lui-meme. La reciprocite est une resultante, comme le confirme
le rapport symetrique entre «services rendus» et «secours prgt6s». Autrement
dit, les protagonistes sont en mesure d'evaluer apres coup le benefice decoulant
de 1'inversion de leurs rdles. Sans doute est-ce pour cette raison qu'ils sont
contraints a plus de modestie en ce qui concerne 1'exercice de leurs
responsabilites. Ayant experimente ce qu'il en coute d'apprendre et d'enseigner,
ils goutent aussi les bienfaits singuliers de leurs activites, eu egard aux limites
memes de leurs taches respectives. II n'y a d'apport mutuel que dans le respect
des positions differentes et bilaterales, quoique reversibles.

Ainsi explicitee, la pratique de 1'education des adultes revele qu'elle s'inscrit
dans une pens6e dont la reciprocite est loin d'etre absente. Certes, la reflexion
sur ce point n'est encore ici ni 6labor6e ni exhaustive. II nous appartient
aujourdTiui d'aller plus loin (Labelle, 1990, 453-457). Mais les deux aspects
soulignes ici suffisent a en montrer 1'interet. L'enseignement mutuel aux
adultes conduisait tout droit a une certaine conception de la reciprocite. II est
revelateur a cet egard que le marquis Cosimo Ridolfi, savant et homme politique
italien (Enciclopedia, 1949, 284), ait cree a Florence en 1834 une ecole
d'agronomie fonctionnant selon le mode mutuel qu'il appela «ecole d'instruction
reciproque*.
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Conclusion
En reliant, pour conclure, les diffe'rents elements de cette approche du 19e

siecle, il apparalt que la logique fondamentale de 1'education des adultes peut
etre interpretee comme etant celle de la reciprocity Educative. Ce concept, en
effet, qui edaire la relation d'instruction permet de comprendre egalement, par
transposition, les combinatoires sociales et individuelles. Les logiques d'extension
et de reparation, comme les logiques de rentabilisation et de perfectionnement,
s'articulent, dans les situations, aussi bien de travail que d'apprentissage, autour
de deux poles, la Societe et la Personne. En exercant alternativement leur
influence 1'un sur 1'autre, Tun d'eux peut exercer une pression telle que 1'autre
s'efface, en 1'occurrence 1'individu sous le poids de la commande sociale, ou qu'il
se transforme, a savoir la Societe sous Pimpulsion de la Personne. En
consequence, leur rapport d'equilibre est affaire de mouvement retiproque reguie
par contrat engageant tous les partenaires des deux poles en presence (Labelle,
1990,91). La resolution, originaire et ultime, du conflit reside en la reconciliation
mutuelle des interets qui s'opere radicalement dans 1'eiaboration du projet
andragogique. Dans ce creuset, «ecole de solidarite», selon 1'expression d'un texte
cite plus haut, se repondent reciproquement besoins et interventions d'education.
N'est-ce pas dans cette mutualite que les personnes et les institutions peuvent
concourir a leur promotion respective et accomplir aujourd'hui le voeu final de
Condorcet (Poujol, 1981, 132): «consentir a n'Stre qu'un homme et un citoyen*?
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