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INTRODUCTION

Avant de se pencher sur la réalité de la participation dans les établisse-
ments du second degré, il convient de définir ce qu;est Ie second degré pour
en cormprendre les^fonctions propres. Si récemmént encore le secoid degré
n'avait pour seule fonction que dè préparer à I'entrée dans le supérieur u"ne
minorité privilégiée, cette particulaiité- a désormais vécu pour fâire place à
un second degré de masse qui, dans certaines de ses filièrei, débouche ,sur la
vie active. Cette mutation qui va dans le sens d'une complexité des fonctions
sociales-, explique la diversification croissante des secter]rs du second degré
à laquelle la V" République naissante clut faire face au plus vite. Les ,strirc-
tures de l'ancien secondaire sont donc l'effet d'une histôire qu,il est impor-
t11t $e connaître pour saisir I'organigramme détaillé de c" que le colloque
dâmiens a qualifié de o creusei de notre enseignement >. Les différentes
réformes qui vont intervenir dans le second. degre s'articulent autour de
thèmes constants à l'intérieur desquels les appr?ciations d,espace (nature
des établissement's) et de temps (durée des cyôles; subiront dès variations
nombreuse's.

c'est d'abord Ia réforme Berthoin de 1959 qui innove, en prolongeant
j!!q,r'a seize ans l'âge de la scolarité obligatoire lordonnance du l.' jaîvier
1959) et en instituant quatre grands 

"yâ"s 
coirespondant à différentes

periodes d'âge ,scolaire (décret du l.' janvier 1959) : àe 6 à 11 ans le cycle
élémentaire; de 13 à 15 ans le premier cycle ; cle 15 à 18 ans le second .yË1" ;
le 4€ cycle étant le cyole ,supérieur. ces êycles ne sont pas uniques mais :sub-
divisés en trois voies dont la spécificité réside en,la finàlité forinatrice qu'on
assigne à chacune d'elles ; la voie de l'enseignement terminal, chargéè de
préparer une insertion rapide dans le circuit ècono,mique, diffusant uie for-
mation de base orientée vers des obijectifs pratiquesf accueillant la gros,se
majorité des enfants et les gardant juïqu'à I'issue àe É scolarité obligàtoire.
C'est de cette voie que sortiront pour I'essentiel la majorité des jeuÀes tra-
vailleurs sans qualification. 'La seconde voie, celle de lenseignemênt profes-
sionnel, aura potlr tâche de fo'rmer des travailleurs qualifiéJ ou hauiement
qualifiés, selon qu'ils en ,snivront I'enseignement court ou l'enseignement
long, différenciables à leur dur'ée de formation et à leur nirveau terminal.

- (1) Cet article reproduit l'essentiel d'un mémoire
D.E,S. de Droit Publiè, à I'Université d'Amiens devant
Professeurs Chevallier (Président) et Sfez.

soutenu, dans le cadre du
un jury composé de MM. les
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La troisième voie, celle de l'enseignement général, alimentera le secteur ter-
tiaire à tous les échelons de sa hiérarchie, Ce l'employé de bureau, jusqu'au
haut fonctionnaire (pour ce dernier en passant par I'enseignement supérieur)
selo,n les filières collrtes ou longues qui y :seront suivies. Voulant s'allier
la magie des termes pour consacrer ,sa réfo'rme Monsieur Berthoin fit bapti-
ser " lycées > tous les établissements d'enseignement long, et " collègès o
tous ceux d'enseignement court. Ainsi peut-on trouver dans les deux ,types
d'établissements, un enseignement général, et un enseignement professionnel.

La prétention de la réforme Berthoin était de permettre une meilleure
orientation des élèves, de façon à faire entrer clans I'enseignement lo,ng tous
ceux qui étaient aptes à le suivre. Malgré tont le second. degré continuait à
n'être que faiblement scolarisé. La moitié des élèves continuâit à fréquenter
l'école communale qui possédait ses classes, cle fin d'études, tant parèe que
les instituteurs cherchaient à conserver les bons élèves, qu'à caùse
d"t. parents çIui préféraient voir leurs enfants fréquenter le même
cadre scolaire jusqu'au bout, hostiles à tout changement d'établissement
(passage au lycée) et aux difficultés de toute nature que cela pouvait occa-
9io'nner (géographique, inquiétude linancière, rentabilisation écônornique de
I'enfant dans sa famille). L'insuffisance de brassage sco,laire faisait ddnc du
primaire un élément de freinage à I'entrée clans le ,second degré, tandis que
les programmes des deux enseignements n'étaient pas adaptés pour la coor-
dination (un élève issu d'un c.E.G. par exemple, ne pouvait entrer dans un
lycée classique oùr ,le latin était en cours depuis trois ans pour les élèves de
la même génération). Il était donc indispensable d'unifrer le primaire et de
lui faire perdre son rôle de frein à l'accès du second degré, de développer
davantage le cycle d'observation et d'instituer, conformément à la mise en
place d'une carte scolaire pédagogique épousant ,l'urbanisation du corp,s
social, des établissements d'un nouvean t5rpe capables de répondre à ces
exigences multiples.

Toutes ces ré'formes furent l'obijet du plan Fouchet de 1.962 à 1967, et
marquèrent I'institution scolaire du T degré, lui donnant son visage actuel.
Comme l'explique Monsieur Minot (1) * le seul moyen de supprimer les fo,ssés
qui divisent I'enseignement et qui se r:évèlent à I'expérience comme d'infran-
chissables obstacles à l'orientation des élèves est cle rapprocher les voies
qu'ils peuvent emprunter r. Tandis que le cycle élémentaire sera unifié en
une sorte de ., 116ns commun o le décret du 3 aoùt L963 et I'arrêté du 7
février 1964 allongent de deux ans le cycle d'observation, instituant dans les
faits une autono,mie orientatrice du premier cycle 'du second degré, de la
6u à la 3'. D'après leur,s aptitudes reconnues à I'issue du rC.M.2 (stade terminal
clu primaire) les éIèves seront alors orientés ver.s I'une des trois fi'lières du
premier cycle du second degré ; pour les moins d,oués dans les deux années
du cycle de transition, d.ont I'objectif sera de permettre la réintégration
dans .les filières ( normales , suivies, en cas d'échec de cet objectif, de deux
années d'enseignement en classes terminales, dites < pratiques >, trnais non
professionnelles. Quant aux autres élèves ils peuvent choisir dans, les classes
d'enseignement général entre I'enseignement moderne (court ou long) et
l'enseignement classique (toujours long).

Ce n'est qurà l'entrée dans le 2" cycle du second degré qu'apparaissent
les amorces d'enseignements o,trltionnels diffusés dans cinq types cle sections

(1) J. Minot : ( L'entreprise éducation nationale r, Armand Colin, collection U.
Paris, 1970. P. 113.
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(decre.t du.10 juin 1965) dirigeant chacune vers un type de baccalauréat:
A : littéraire ; B :-_ écono,mique ; C : math.l*utiq""i" èt science pfry"iq,r" ;D : ,science naturelle et E : sciences et techniques industrielles. Dans les
lycées - techniques la réforme instanre une voie ionduisant au baccalauréat
de technicien (B.T.N.) et une autre au brevet de technicien (8.T.).

Mais I'essentiel de la r'éforme Fouchet, va porter sur la traduction struc-
turelle, au niveau des types d'établissements, dès moclifications ai"si ôpeiéLs.
Des établissement's polyvalents seront en effet créés, Ies collèges d'enieigne-
ment secondaire (c.E.s.), qui devront être les moteurs du cÉangement]Le
C.E-.S. comportera en effef à lui seul les trois voies existantes dî prà-i".
cycle du ,second degré: enseignement général classique, moderne iong-et
court, terminal. A chacune de ces voies, âu:sêirr du mdre établissement,"cor_
respondront un personnel enseignant et du's méthocles pédagogiq"", ipéti-
fiques. Instituteurs et méthodei o actives ,, o,u <( non ài."""ti"î, " po"l- f"
couloir de transition, professeur.s de co,llèges d,enseignement général ou
licenciés pour le couloir moderne court aveé maîtres folyvalents" (fiàniais,
mathématiques, histoire et géographie) comme dans ies c.EG., certifiés et
éventuellement agrégés pour les couloirs classique et moderne to,ng, avÀà-les
méthodes de spécialisation des enseignants par 

-matière, 
en vigueui dans les

lycées. Le plan Fouchet voulait ainsi atteindre trois objectifsf tout d;abord
l'accueil de to,us les enfants dans le secon-d degré, faisant du C,E.S. l'établis-
sement détenant le monopole du terme scolaire obligatoire (16 ans) ; ensuite
une meilleure orientation des enfants, les couloiis de ce premier cycle
n'étant théoriquement pas cloisonnés et permettant un meiûrur b,rasjage
vers le second cycle; enfin la mise en place au sein clu même établissemeàt
d'équipes pédagogiques faites de profeiseurs aux statuts, pédagogie et for-
mation différents, permettant ainsi contacts et action pe-aagogiques fruc-
tueux dans la diverrsité, sous le signe de l'unité. Le C.E.S. aevenaii là panacée
{-an_s le plan Fouchet, pour ne pas dire dans la ve République en 

^matière

diéducation. Le c.E.s. devait en effet, dans l'esprit de sès .râte,r"r, réaliser
une véritable démocratisation; il devenait < l'instrument technique de la
démocratisation > qu'il fallait implanter et développer sur tout le territoire.
cette implantation fut calquée sur la carte démographique du pays. Il est
en principe obligatoirement implanté pour {.rne population d'enviion 10.000
habitants dans un rayon d'une quinzaine de kilomèties. Il l'est alors soit par
création pure, soit par transformation d'un C.E.G. Sa polyvalence permet
ainsi à tous les enfants d'avoir des chances d'accéder à ùn enseigiement
long. Mais la carte scolaire elle-même et les contraintes financières intro-
duisent des exceptions à I'implantation du c.E.s. rc'est tout d'abord le
sacrifi.ce des régio'ns rurales, faiblement péuplées ; il est en effet décid.é que
les régions englobant une population de 4.000 à 6.000 habitants seront suhi-
sâmment sco'larisées par un collège d'enseignement général (c.E.G.). D'autre
part dans les villes relativement importantes où existent déjà un lycée et
un C.E.G., o'n considère que toutes les possibilités d'orientation sont offertes
et qu'il n'est pas indispensable dans I'immédiat d'implanter un établissement
polyvalent. Viennent ensuite toutes les résistances à cette ( démocratisation
institutionnelle " des :structures d'établissements. Elles sont surtout le fait
des lycées qui possèdent des classes de premier cycle du second degré, et qui
ne veulent pas ,se les voir retirer. C'est notamment le cas pour ,Paris où les
familles, le plus souvent classes moyennes ou bourgeoises, tiennent à ce que
leurs enfants entrent en 6" du lycée Guynemer par exemple, plutôt que dans
un C.,E.S. du même nom. Beaucoup, de lycees conservent donc leurs clas,ses
de premier cycle du second degré ou, bien souvent enco,re, acceptent éven-
tuellement de les voir transformées en un C.E.S. annexé au lycêe, ce qui ne
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change pas grand chose dans la vie de l'établissement, si ce n'est qu,au
niveau de quelques structures, administratives formetrles (nomination ?'un
Directeur de c.E.s. mais Proviseur continuant à coiffer I'ensemble lycée-
c.E.s.).

Les établissements du second degré sont donc très variés et surtout de
composition multiple à raison de l'évolution même de ce système éducatif.
Il est important, lorsgu'on se penche sur le second degré, de bien avoir à
I'esprit la grille de toutes les possibilités et variances génératrices de spéci-
ficités. La physionomie du T degré est actuellement stationnaire, il est donc
possible de réaliser un inventaire rapide de ses établissements (1).

Le collège d'enseignement général (C.E.G.), le plus souvent implanté en
milieu rural (mais il l'est aussi dans les villes) dispense un enseignement
général de type moderne court ou long. Il est aussi fréquemment doté de
classes de transition. II garde les enfants de la 6" à la 3". L'enseignement y
est donné par des professeurs d'enseignement général, dont Ia plupart sont
d'anciens instituteurs. A I'issue de la 3", les élèves peuvent être orientés vers
l'enseignement long, moderne ou technique, ou vers I'enseignement court des
c.E.T.

Le collège d'enseignement secondaire (C.E.S.) établissement polyvalent,
amené à détenir le monopole du premier cycle; possède 'les classes du C.E.G.
plus un couloir d.'enseignement classique. Ses 6" sûnt respectivement la 6"
classique, la 6" Ml (moderne long), la 6' Mz (moderne court) et la 6" de tran-
sition. Il conduit ses élèves jusqu'à la 3". Dans les sections classiques I'ensei-
gnement est assuré par des professeurs de lycée (agrégés ou capétiens), dans
les sections modernes par des professeurs d'enseignement général des col-
lèges, tandis que I'enseignement des classes pratiques et de transition est
confié à des instituteurs qui ont en principe, mais rarement en réalité, reçu
une formation spécialisée. L'affectation des élèves dans les sections du C.E.S.
s'effectue à I'issue du CMz (cours moyen 2' année), classe terminale de l'en-
seignement primaire.

I-e Lycée classique et moderne a vocation à dispenser un enseignement de
deuxième cycle du second degré. Il peut aussi posséder un premier cycle qui,
dans ce cas ne possédera que des classes d'enseignement général (classique
et moderne long). Dans sa fonction de second cycle, il prépare aux divers
baccalauréats avec option fixe au niveau de la première, la seconde permet-
tant brassage et réorientation. Les classes primaires des lycées (de la
onzième à la septième) ont été supprimées. Quant à leurs classes de premier
cycle elles sont théoriquement amenées à disparaître.

Le collège dlenseignement technique est partie intégrante du 2' cycle du
second degrè, et dispense un enseignement court: soit qu'il prépare au C.A.P.
(certificat d'aptitude professionnelle) en trois ans (prenant d'ailleurs Ia plu-
part des enfants au niveau de la 4' d'enseignement terminal pratique mais
ayant dépassé 16 ans.) ou au B.E.P. (brevet d'études professionnelles) en
deux ans (prenant alors les enfants au niveau de la 3" titulaires ou non du
B.E.P.C. généralement dans les C.E.G.), ou qu'il prépare encore au certifi.cat
d'études professionnel.les en 1 an (C.E.P.), diplôme qui sanctionne une for-
mation professionnelle éIémentaire est délivré au seul vu des résultats de
l'année. L'affectation à cet enseignement se fait dans le cas d'élèves qui
sortent très agés d'une classe de fin d'études du primaire, ou d'une

(1) Voir tableaux annexes I et II.
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sixième de transition de c.E.s. Le c.E.T. possède aussi des classes prépro-
fessionnelles destinées aux enfants les moins doués n,ayant pas été admis
dans les autres sections tout en restant encore soumis à la scolarité obli-
gatoire.

_Le lycée technique (auquel est sotrvent annexé un crE.T.) p,répare, soit
au baccalauréat de technicien, permettant I'accès à l'enseign"É"nt î""fr"iqu"
supérieur (brevet de technicien supérieur ou institut supériéur Ae tecfrnoià-!Ë;
soit au brevet de technicien débôuchant directerreïlt :Sûr la vie utti"Ë,-iàit
encore au baccalauréat B (économique et social). Il n,accueille les élèu",
qu'au,second cycle du second degré.

Il est à noter que les sections des lycées techniques sont multiples, cor-
rospondant à des spécialisations très piécises, et qu'ils se su,bdiviient'eux-
mêmes en lycées techniques industriels-. et Iycées teôhniques commerciaux.

On voit donc que les établisseme.nts seco,ndaires sont nombr.eux et variés,
et c'est au sein de cette grande diversité qu'a été introduite la participation
p-Jr Monsieur Edgar Faure, à la rentrée 1969. il est donc inatpensable
d'avoir à I'esprit cette complexité de structures et de fonctions deJ établis.
sements pour par'venir à comprendre ,la participation dans son contexte réel.

L'évolution structurelle de l'enseignement du ,second. degré n'est cepen-
dant pas ,suffisante pour le prendre en compte dans sa totafitZ, encore -àirr.
pour saisir les motivations du phénomène de participation qui va s'y trouver
introduit. Il est en effet nécessaire de se pencher iur l,asiect qualitatif de
cet enseignement, en quelque sorte sur sa santé. cet examen débouche sur
les problèmes de I'enseignement français, eux-mêmes en étroite relation avec
les pro'blèmes de la société française dans son ensemble. Il est possible de
raisonner du général au particulier, pour finalement ,se limiter au seul exa-
men du second degré', à condition qu'il soit implicitement entendu que les
blocages à ce niveau trouvent leurs racines et produisent leuns effeti dans
un cadre plus global, un peu à la manière d'un sous-système.

Dans_ cette optique, il est utile de faire un inventaire des blocages du
second degré po'ur ;Se permettre ultérieurement de vérifier si la paiticipa-
tion a voulu y répondre et de quelle façon elle l'a éventuellem,ent fait sur ies
plans théorique et pratique.

Il est possible de regrouper ces blocages en trois niveaux, d'ailleur:s
très entremêlés entre eux et constituant un processus cumulatif de phéno-
mènes complexes et interférants ; le niveau des personnels enseignants du
second degr'é, celui de la nature de l'enseignement distribué et de ses modes
de diffusion, enfin celui des structur€s de l'action éducative.

Il n'y a pas plus d'un demi siècle, l'enseignant était encore un notable en
milieu rural, et un bourgeois dans les villes. Aujourd'hui son image de marque
est dégradée. Le savoir dans l'ensemble de la société s'est tilevé, l'enseignànt
n'en détient p'lus le monopole. A l'époque de communications de masse est
née véritablement ce qu'on peut appeler l'" opinion publique >, .,rnonstr€
boulimique de toutes les démagogies alternantes. Il fallait une pâture à I'opi-
nion publique pour expliquer la crise de l'école : le corps enseignant fut le
bouc émissaire. Le o français moyen,, toujours un peu jalour et secrète-
ment frustré de son infériorité culturelle face au maître, ne demandait qu'à
sauter sur I'occasion pour faire de celui-ci le responsable de tous les mâux
de ltécoùe. Il est évident qu'il ne peut y avoir que conflit entre générations
contemporaines d'une société en mutations rapides : il se trouve que dans
ce conflit; les enseignants qui doivent être du côté du changement, ne sau-
raient répondre aux 'modèles éducatifs qu'ont vécus ,les parents lors de 'leur
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passage dans l'école ; c'est une autre source d'incompréhension entre I'opi-
nion publique et les enseignants. S'il existe des vieux professeurs qui èe
contentent de répéter les mêmes cho,ses tous les ans, depuis longtemps déjà,
sans se soucier de faire évoluer ni contenu, ni méthode, c'est qu'ils n'ont
pas trop de problèmes, ou du moins ils n'en ont plus car ils ont fui leurs
responsabilités; ils ont psychologiquement démissionné de leur rôle d'édu-
catzurs dans I'attente de la retraite. Ils savent que l'âge d'or des enseignants
est révolu, et que ce ne sont pas les esclandres ponctuelles de Monsieur
Bayet, Président de la société des agrégés, qui le feront ressusciter. Par
contre les enseignants qui croient à leur rôle éducatif et surtout ceux des
jeunes qui ne renoncent pas à lutter, savent bien qu'ils ont à supporter le
poids de toutes les tensions qui se dévelcppent entre l'école et le système
social, qu'ils en sont en quelque sorte le lieu géométrique. De plus, ce sont
ceux-là même, sensibles qu'ils .sont aux besoins drévolution et de change-
ment, qui éprouvent Ie plus la nécessité de la réadap,tation constante, du
recyclage permanent, qu'il soit ou non institutionnalisé. Ces difficultés vont
de pair avec une baisse relative mais sensible, par rapport aux autres
groupes sociaux, de leur pouvoir d'achat (1), ce qui,correspond à Ia baisse
générale du prestige de la profession. L'enseignant se sent donc en butte à
toutes les attaques, isolé qu'il est du cofps social. Ceci explique que pour
beaucoup la participation des parents inaugurée en 1968 a été regardée quoi
qu'avec quelques craintes, assez favorablement, car il semblait qu'elle per-
mettrait aux parents de se rendre conpte réellement du problème de l'école
et du T degré, ce qui les amènerait d'une part à en apprécier toute la portée,
do,nc à couper'court aux vues simplistes antérieures qui servaient d'aliment
aux attaques contre le corps enseignant, d'autre part à participer au traite-
ment de ces problèmes, à en ,prendre ainsi la responsabilité.

Le monde enseignant souffre surtont de son propre cloisonnement interne.
Il convient de décrire ce cloisonnement, issu directement des systèmes de for-
mation initiale des maîtres. Le personnel enseignant est en effet comparti-
menté fortement tolrt au long d'une hiérarchie très allongée. ,Ces cloisonne-
ments sont autant des nids de conservatismes catégoriels et toute réforme
pédagogique est grosse d'nn échec, si elle ne se préoccupe aussi de réaliser
I'unification du corps enseignant. Il suffit de présenter les catégories par
chrono'logie indiciaire pour se faire une idée de ce problème qui mine le
second degré. Au sommet de la pyramide, superbe et souverain, c'est l'agrégé
(1).'L'agrégation constitue en effet la voie royale. Après trois années de
licence, une année de maîtrise, vient I'année c1'agrégatio,n. Un étudiant doit
donc faire cinq années d'étrlcles après le baccalauréat pour obtenir l'agréga-
tion qui est un conCours très sélectif. Viennent ensuite le bi.ad,missible à
l'agrégation, qui est un demi-agrégé, le certifié qui, après sa licence a passé
le concours clu CAPES et du CAPET (certificat d'aptitude à I'enseignement
secondaire ou technique) ; I'adjoint d'enseignement (A.E.) qui est licen-
cié avec quelqu'ancienneté; le professeur du C.E.T. titulaire o'u stagiaire ;
le professzur d'enseignement général de collège (P.E.G.C.); le m,aître titu-
laire du C.A.E.T. ou C.A.E.P. (certificat d'enseignement terminal ou pratique) ;
l'instituteur titulaire ou remplaçant ; enfin le maître-auxiliaire qui est titu-
laire d'un ou plusieurs certificats de licence ou même souvent d'une licence
complète, mais à qui il manque le CAPES. S'ajoute dans I'enseignement
technique la distinction entre le pr.ofesseur technique chef d'atelier, le pro-

(1) Cf. tableau annexe no 3.
(1) L'agrégé d'enseignement du second degré.
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fesseur technique adjoint titulaire (p.T.A.) et le p.T.A. stagiaire. Il ne faut
pas omettre les enseignants d'éducation phy,sique qui sont éux-mêmes subdi
visés en six catégories. cette hiérarchiè, 

-qui 
n'implique pas de relations

d'autorité d'un étage à I'autre, serait sans cojrséquences-,si elle n'était I'occa-
sion d'autant de particularis,mes dont la juxtapoiition est très sensible dans
le cadre spatial de l'établissement du seéo,nd degré. on comprend dans ces
conditions combien il est difficile de constituer l'équipe éducative ar s€ir
de l'unité polyvalente qu'est le c.E.s., tout comme esi lôurd le poids psycho.
logique qu'engendrera cette diversité enseignante sur la dynamiql" a",
conseils d'administration, organes moteuns dà la participation. De ndrnbreux
observateurs estiment qu'il serait par exemple p^ossible d'instituer le tronc
commun dans la première année du premier ci'cte du second. degré si la
société -enseignante n-'était pas compariimentée àe façon aussi rigide ; I'exis-
tence des couloirs classique, moderne et pratique dtr c.E.s., aeô*.i"" â"
toute justification pédagogique n'aurait ainsi d,âutre origine'que- léite divi-
sion des enseignants, chaque corps d.'enseignants disposant de son couloirpo'ur y protéger sa suprématie (les professeurs agÉgés et certifiés prati-
quant leur ,métier en classique et M r àe la même ràçoi que les profesÊeurs
de lycée) et ses habitudes pédagogiques. ces compartiments qïi souvent
deviennent des castes, ne sont pas sans entraîner mépris et jalou'sie des uns
aux autres, l'institution même favorisant cet état de choses lorsque les dis-parités viennent se co,nfirmer dans les horaires de service, un ,p.,E.ô.c. devant
24 he'res, un certifié 18 heures, et un agrégé 16 heures. ces disparités ne
sont pas spécifiques à la France mais il suffit d,établir un .appori entre ,le
plus_haut et le plus bas traitement de professeur pour constater que c,est
en France qu'on trouve l'éventail le plus large (2,72), suivie des Etats-unis
(1,93), de l'Allemagne (1,77), de la Grande-B-retàgne'(r,67), de la Belgique
(1,45) et de la Suède (1,45).

Les difficultés du système éducatifs, isolant Jes enseignants de l'op,inion
et le,s lui livrant en pâture, ont aussi pour effet de transfoser à l'écoË une
autre crise du système ,social : celle de I'autorité. Les enfânts, ouverts à leur
envrronnement quotidien, qui ont désacralisé l'autorité parentale, en font
autant de celle du maître qui se voit confronté à cette nouvelle difficulté.
Les familles ont pour Ia plupart abandonné le combat avec leurs enfants sur
c.e ql?n et compté sur l'école pour les remplacer. ce phénomène touche par-
ticulièrement le second degré car, à la difiérence du monde étudiant pË.ç,
par les parents comme un monde de liberté, le lycée est considéré cômme
un u-nivers pédagogique soumis à la discipline, l'orâre et I'encadrement alors
que la psychologie des lycéens ies plus àvancés n'est pas radicalernent dif-
férente de celle des étudiants débutànts. L'autorité n'eit pas I'autoritarisme
et le temps n'est plus des châtiments corporels ou des menaces d'exclusion
avant l'âge de 16 ans. Beaucoup de jeunes professeurs éprouvent de très
graves difficultés dès leur début de carrière, car ,s'il est relativement aisé
d'obtenir une certaine discipline en 5" classique d'un lycée parisien, ce n'est
pas le cas dans un c.E.T. de Roubaix ou dâns une quelconque classe pra-
tique; là où les élèves sont sans illusions sur leur avénir, où l'école est ïne
obligation mal supportée, rien ne les pousse au respect de I'enseignement dis-
pensé, tout comme à celtri du maître.

La volonté de " faire participer 
" les élèves du second degré correspond

en fait à leur demander de renverser leurs relations avec lés enseigriants,
de les transformer en dualité, non plus d'opposition, mais de collabôration
à l'action éducative.

Les problèmes qui constituent blocages au niveau des enseignants du
second degré sont encore abondants. Tels I'absence de formation initiale et
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permanente, I'activité oppressive et ,sclérosante de I'inspection générale, mais
ce ne sont pas là des questions auxquelles la participation dâns l'établisse-
ment du second degré peut vouloir répondre; il n'èst donc pas indispen-
sable de s'en préoccuper ici.

Il est néanmoins une occasion de reprendre ces problèmes sous un jour
différent et plus général : celui qui consiste à se pencher sur la pédag-ogie
dans son ensemble, laquelle s'insère dans I'examen du niveau aeô nnàtii=gs
de llenseignement du second degré et des modes de diffusion de la connais-
sance.

_ L'enseignement français, et strrtout celui du second d,egré, est aoadé-
mique, encyclopédique, humaniste, formel et sélectif. Le fait même qu'il
soit sélectif entraîne une distinction à I'intérieur du second degré luimême
entre les enseignements nobles (classique et moderne long) et les filières
Toil! nobles et plus utilitaires exemptées par pragmatisme âes critères qua-
litatifs d'académisme et d'encyclopédismè (eÀseignements courts et téch-
niques). Il n'est pas douteux que ces distinctions recoupent les distinctions
générales qu'engendre la division sociale du travail danJ une société forte-
ment industrialisée et d'économie libérale. Ces divisions éducatives morcellent
le second degré et, Ia tendance étant au regroupement des unités d'enseigne-
ment par catégories d'enseignement, la participation mise en place dans Ie
second degré ne sera pas unique et monoforme mais tendra dans les faits à
faire germer plusieurs genres de participation : une participation dans I'en-
seignement technique, une participation dans I'enseignement général court,
une participation dans la polyvalence clu C.E.S.

Pour l'enseignement du second degré, comme pour I'enseignement en
général, il s'agit aussi de forrner un homme social construit arbitrairement
autour d'un modèle humaniste, d'une image idéale dissociée de la réalité
concrète. C'est à ce niveau que l'enseignement traditjonnel exprime son idéa-
lisme, sa foi en I'individu en tant qlle tel. Tout est orienté vers l'épanouisse-
ment individuel, ce qui n'a pas grand sens, si I'on ne prend garde au cadre
social qui conditionne fortement l'évolution de la personnalité. Dans ce sys-
tème de sélection élitiste de par sa philosophie, la machine enseignante est
génératrices de hiérarchies qui vont se cristalliser dans la vie sociale : elle est
donc par essence inégalitaire et tend à y normaliser cette inégalité en une
fausse conception de la justice qui pourrait s'exprimer toute entière en la
maxime o à chacun selon sa valeur ". La valeur dont il s'agit puise ses racines
profondes dans le bain culturel dominant. L'école se croit donc égalitaire;
elle I'est à sa façon en ce sens que quiconque peut prendre le départ pour
la course à la réussite scolaire et universitaire. Elle se refuse à admettre que
les partants sont déjà conditionnés par leur milieu familial, économique,
social, et que le parcours scolaire est tout aussi diversifié dans les embuches
en fonction de ces déterminantes environnantes : ces faux raisonnements
trouvent leurs lienes de force dans les grands thèmes que sont la gratuité, la
laïcité, la neutralité. Telle est l'école traditionnelle qui, dans sa fonction
sélective, se dote d'atouts techniques multiples assurant la domination de
l'ésotérisme culturel. Il n'est qu'à citer parmi tout léventail de ces moyens
I'enseignement du latin qui, à lui seul réalise pour le fond la forrnation de
l'élève à la culture latino-chrétienne, temple des valeurs humanistes domi-
nantes et qui, pour la forme habitue son jeune esprit à se plier avec finesse
et intelligence à des règles strictes, rigides et interférentes, qui toutes fonc-
tionnent dans le oadre d'un seul système dont I'objet essentiel est d'engen-
drer le goût de l'ordre et de 'la mesure. La bataille du latin dans ,les écoles
n'est d'ailleurs pas d'aujourd'hui, témoin Monseigneur Dupanloup, qui, à l'is-
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sue du siècle dernier, jetait à la gauche de l'assemblée que o les classes diri-
geantes resteront toujours les classes dirigeantes, en âépit de vos efforts
parce qu'elles savent le latin >.

Mais de nouvelles finalités ont fait leur apparition dans l'école qui
< démocratisée " doit former d'autres enfants que êux des bourgeois, et sir-
tout les orienter vers autre chose, notamment la vie professionnelle. pour
beaucoup d'élèves, I'enseignement du second clegré à iui seul constitue la
plateforme vers la vie active. L'homme idéal des-siècles passés a dû laisser
la place à un homme social, réel, soumis à l'évolution technologique. Non seu-
lement il va falloir former cet homme moderne en fonctiotiaè ,on siècle
mais il se trouve en outre que ce siècle est celui de la mobilité, du 

"t 
urr!Ëment fulgurant et que les individus au cours de leur existence seront amenésà. changer plusieurs fois de résidence, cle spécialité ou même de métier. Il

l'?Fit donc aujourd'hui,d'adapter I'individu à la ;iri;a[té du changement,telle est la nouvelle finalité du système éducatif q"i ill a éÉ purement etsimplement plaquée par des poliiiques volontarisi"., ,ur* que ce systèmelui-même soit doté de moyens néôessaires à la réalisation de ce nouvelobjectif. Tout désormais dâns l'école est désormais imprégné a,, airroiceentre les fins que lbn se propose, et les éréments r"r Ë.q""t-, on se repose
!9ur y parvenir. Il ne_ s'agit plus d'acquérir des connaisiances, pu. Àè-"d'apprendre à apprendre, maii d'apprendre à devenir. Il seraiî 

"é."r.âlr"pou-r y parvenir de développer une pédagogie de l'animation restituant àItenfant sa personnalité, et lui donnant tous moyens rle s'exprimer, d,intro-
duire une dynamique des relations sociales et des communications dans
I'espace éducatif vécu (la pa_rticipation voudra répondre à cette préoccupa-
tion) de revoir le contenu des ônseignements et d'y développei tes diici-plines non strictement intellectuelles comme l'éducaiion artiôtique, l'éduca-
tion. corporelle et physique, la technologie, celle-ci devant être abordée sous
un jour moins abstrait et plus en prise avec le monde extérieur. L'enseigne-
llent français, et notamment celui du second cl.egré, es,t resté désespérénient
figé face aux nécessités de sa mutation, tandis qrî'il'r" trouvait concurrencer
dans le même temps par I'u école parallèle n, jest-à-dire l'énorme influence
des. média,.et particulièr'ement de lâ tetévision. Jacques Fournier (l) recense
trois fonctions essentielles de l'éducation : culturôlle, sociale, éèonomique.
La première qui consiste à transmettre un héritage, n'est réservée q,r,ârr*
"héritiers, qui ne sont plus qu'une minorité dans fécole (z), ta secondè, qui
se doit de différencier et intégrer les individus dans le système sociai, 

-ne

parvient plus à masquer son inégaritarisme génétique derrière le majque
douillet de " la neutralité,r, quzrni à la dernièie, ellé est soumise aux alàs
d'une économie de marché et de conjoncture et ne parvient le plus souvent
à rien d'autre qu'à déboucher sur le ôhômage.

En définitive, les finalités de l'enseignement du second degré ayant évo-
lué, ses acteurs essentiels que sont les ehseignants et les enseilnés se voient
situés dans des rapports nouveaux impliquani une révision des modes d'incul-
cation de la connaissance scolaire sans que le moule de cette inculcation ait

- _. (l) C_f. Jacques Fournier : < la politique française de l'éducation o, éditions de
Minuit. Paris. 1971. p. 11.

- (?) Cf...Bourdieu et Passeron. <Les héritiers o. Editions de minuit. Paris, 1964.
Les inégalités devant la culture ne sont nulle part aussi marquees que 

- 
aâni le

d.or.r.raine où, en.l'absence d'un enseignement orgânisé, les compoTtemeritJ cuiiureis
oDerssent aux determinismes sociaux plus qu'à la logique des gofits et des engolre-
ments individuels. P. 32.
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évolué parallèlement. Une participation que I'on voudra capable de répondre
aux blocages constitués par ce phénomène clevra se voir dotée de iroyens
d'action sur la pédagogie, tant dans ses finalités que dans ses méthôdes.
Autrement dit, dans chaque établissement du second degré la participation
devrait pouvoir provoquer une évolution profonde, poui ne pàs dirè une
révolution, des modes de l'action pédagogique el,!e-même.

Les structures du second degré constituent aussi un facteur de blocage.
Les causes ,en sont à la fois d'ordre administratif, technique et fonctionnil.
Il manque à l'établissement une unité fonctionnelle, une sorte d'âme qui per-
mette,la conjonction vers un même objectif des différentes fonctions qui
n'ont jusqu'à présent d'autre but que leur propre existence; le bibliothécaire
commande et prête des ouvrages, sans connaître, sinon par hasard, les
besoins des enseignants et des élèves ; le médecin scolaire pèse ,les adoles-
cents et contrôle les poumons sans, savoir que tel enfant est connu des pro-
fesseurs pour son comportement ultra nerveux; l'intendant achète des pro-
jecteurs sans savoir au juste si les magnétophones ne sont pas plus néces-
saires ; le conseiller d'orientation sanctionne sans nuances une falsification
de signature parentale, ignorant totalement que le père est un violent déjà
condamné pour coup's et blessures, circonstance connue par contre de I'as-
sistance sociale dans le secret cle ses dossiers, informée qu'elle es,t des
u cas sociaux ', ; le Censeur bâtit son emploi dLl temps tout en méconnaissant
de multiples paramètres de choix, tels la nécessité pour un professeur de
suivre en faculté des cours d'agrégation ou le fait qu'un enseignant de philo-
sophie ait le désagrément de se troLrver régulièrement devant une classe
surexitée par une précédente séance d'éducation physique; par-dessus tout
le proviseur commande, sachant théoriquement tout, mais ignorant le plus
souvent l'essentiel, maniant Ia note cle service, l'audience d'élèves, la récep-
tion des parents, la convocation de professeurs, s'efforçant au mieux, et au
plus vite de colmater les brèches, de rattraper Ies erreurs, d'impulser ,les
actions. Moitié pédagogue, moitié adirrinistrateur, il est un ho'mme seul ;
il commande sans gouverner, il reçoit aussi les notes et circulaires rectorales
dont il se doit d'être I'exécutant attentif.

L'établissement du second degré n'est souvent qu'un ensemble de per-
sonnels et de services qui ne sont pas véritablement coordonnés. La parti-
cipation, dans la mesure où elle peut instaurer l'unité d'action éducative
au sein de I'unité spatiale d'enseignement, est à même de réaliser une dyna-
mique nouvelle et cohérente de fonctions qui, non reliées les unes aux
autres, auraient tendance à s'ignorer tout en se connaissant, à se contrarier
tout en se côtoyant.

De plus la structure actuelle est inapte à satisfaire une pédagogie de
soutien ; il s'agit en effet désormais d'intégrer la totalité du travail scolaire
dans l'espace scolaire, c'est-à-dire de supprimer tout travail des élèves chez
eux. Cette intégration du travail scolaire permettrait de combattre mieux
les disparités socio-culturelles dont les familles sont le creuset. Cette inté-
gration ne peut trouver sa réalisation que dans le mise en place d'un impor-
tant réseau diffusant I'information, qu'il s'agisse de moyens modernes de
communication (télévision en circuit fermé, magnétoscopes, caméra, etc.) ou
de la documentation traditionnelle. Pour les premiers, les moyens de l'établis-
sement scolaire sont encore l'électrophone ou I'appareil à diapositives, avec
toutes les tracasseries administratives et matérielles dont leur utilisation
s'assortit. Pour ce qui est de la documentation, les bibliothèques scolaires
sont dérisoirement désuètes, manquant de crédits, de personnel formé à la
pédagogie du conseil documentaire (le poste de documentaliste servant le
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plus souvent à caser un maître-auxiliaire dont le contrat n'a pas été renou-
velé), dotées de locaux exigus ne permettant pas l'accueil de plus de 2oto
de l'effectif d'élèves, ne possédant aucune annexe telles que ôalle de lec_
ture ou de travail. comment dans ces conditions favoriser ,le goût de la
recherche et de la créativité chez les enfants et ad.olescents," 

"o--"trts'étonner de ne rencontrer chez les élèves du second degré que passivité
morose, attente de simples consommations de lectures ofiligatôireJ, bacho-
tages pour les examens. Comment vouloir aussi t< faire participer > les
élèves si on ne leur fournit pas les moyens structurels de iorge. i.,r. p"r-
sonnalité dans le sens d'une prise de conscience de responsabiltés à aisu-
mer ?

Outre la documentation, le soutien à l'élève doit aussi porter sur les
éléments extra-scolaires qui sont sotrvent causes cle retard. Les services
médicaux, sociaux, et psychologiques des établissements existent théorique-
ment à cet effet. Pour les premiers, au lieu de constituer des éléments de
soutien médicaux aux enfants qui en ont besoin, ils se contentent, très dis-
tants qu'ils sont d'ailleurs à l'égard de l'établissement lui-même, de pro-
céder à une vague entreprise de prophylaxie communautaire. Les assistaites
sociales surchargées de travail sont très vite transformées en secrétaires
médicales et il leur est impossible d'accomplir Ie métier réel. Quant au ser-
vice. de psychologie scolaire ils en restent au stad.e des bonnes intentions,
victimes qu'ils sont de la pénurie financière française en rnatière d'enseigne-
ment  (1 ) .

L'autre élément ,d'inadaprt,ation de l'établissement du second degré,
celui du pouvoir de décision de I'unité éclucative, n'est pas de moindre
importance. L'établiss.ement scolaire constitue toujours un niveau d'exécu-
tion pédagogique, et il n'y a pas loin entre I'inspecteur d.'académie rendant
visite au lycée, et I'inspecteur militaire venant contrôler l'intendance. L'éta-
blissement actuel devrait disposer d'une certaine liberté pédagogique d.ans
Lrne autonomie non moins certaine. Cette revendication est nettement affir-
mée tant par le colloque d'Amiens (2) en 1968, que dans Ie rapport de la
commission Joxe dite < des sages " de 1972 (1). L'un et l 'autre insisteront sur
la nécessité cle cette autonomie, mais aussi d'une délimitation quantitative
de I'unité drenseignement au sein de laquelle elle s'exercerait (respective-
ment six cents et huit cents élèves). L'autonomie devrait surtout être finan-
cière, par la libre utilisation d'un fonds de réserve représentant une portion
suffisante du budget, aussi par la possibilité de modifier'la répartition entre
chapitres budgétaires. C'est cette autonomie financière qui conditionne la
liberté pédagogique, laquelle, accroissant I'importance animatrice du chef
d'établissement, va s'articuler autour d'une communauté éducative impli-
quant nécessairement la participation des diverses catégories à la marche
de l'établissement. Toute I'ambiguïté de la participation consistera d'ailleurs
à mettre en place l'amorce de cette communauté éclucative sans accorder à
l'établissement I'autonomie parallèle.

Mais à ce stade de l'analyse iI convient de se pencher plus particulière-

(1) Cf. tableau n" 4.
(2) A.E.E.i{.S. ( pour une école nouvelle > forrnation des maîtres et recherches en

édr-rcation, actes du colloque d'Amiens, 1958. Dunod. Paris, 1969.
(1) Le 14 octobre M. Olivier Guicbard constitue une . commission d'études

sur la fonction enseignante dans le second degré ". La commission rendra son
rapport en juin 1972.
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ment sur la notion même de participation pour voir tout ce qu'elle peut être
et se permettre d'en conclure ultérieurement ce qu'elle n'est pas. Les impli-
cations de la notion de participation, pour le système social en général et
Ies établissements du second degré en particulier sont diverses selon les
objectifs qu'on leur assigne.

La participation peut être une conception politique et philosophique,
sorte de troisième voie entre I'anarchie dénuée de toute organisation sociale
et le système oppressif d'un totalitarisme quelconque. Telle est générale-
ment la place quron lui assigne sur le plan de la doctrine politique dans la
mesure où on veut lui donner un rang idéologique officiel; tel est l'aspect
de son fondement.

Quoiqu'il en soit, son exercice même peut se trouver organisé sur diffé-
rents modes pratiques. Elle peut être participation-consultation. Dans, ce cas
les participants ne sont pas des décideurs, mais de simples donneurs de
conseils. Reste à savoir alors, selon les contextes, si les conseils sont suivis
ou n'en restent qu'au stade formel, auquel cas la participation de ce type
sera donc, elle aussi formelle-

ElIe peut être ensuite participation-partage auquel cas les participants
sont partiellement décideurs. Dans un tel cas, la prise de décision se trouve
réglée par un système de majorité de voix, simple, absolue ou autrement
qualifiée. Mais ce système met en place un rapport dualiste entre un organe
décideur principal, souvent à intervention prépondérante, et des organes
décideurs secondaires qui sont les < participants o, Le mode d'intervention
du premier rendra alors le plus souvent la forme technique du pouvoir de
véto.

Par contre la participation peut être participation-décision. Dans ce cas
les participants sont alors de r'éritables décideurs. Néanmoins ce système s,e
verra le plus souvent tempéré par Llne tutelle quelconque.

Quels que soient ses modes concrets d'exercice, Ia participation peut
être pensée différemment sur le plan de son utilisation sociale. Tantôt elle
constituera une technique d'association sous la forme d'une participation-
concertation. Tantôt elle sera considérée comme une technique d'équilibre ou
de critique de pouvoir, devenant aussi un moyen de sa limitation, une parti
cipation-contestation.

læs définitions théoriques du phénomène de participation sont donc
abondantes. C'est à l'étude concrète qu'il appartiendra d'appliquer l'une
d'elles, selon l'objet qu'elle se proposera d'analyser car les objets se font
de plus en plus nombreux dans la société française contemporaine.

L'analyse de la participation dans les établissements du second degré
doit se scinder en trois temps ; une présentation des éléments constitutifs
de participation dans les établissements (I) subdivisés eux-mêmes en élê
ments humains et juridiques sera suivie d'une analyse de I'exercice effectif
de la participation dans ces établissements (II) donnant lieu à une pratique
et des perceptions. I1 s'avèrera ainsi possible en dernier lieu de procéder à
la critique du phénomène de participation dans les établissements et d'en
apprécier la portée (I I I ) .
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I

LES ,ELE;MENT$ CONSTITUTTFS DE PARTtCtpATtON
;DANS LES ETABLISSEMENTS DU SECOND DEGRË

Deux aspects sont à envisager sous cet angle, inséparables et complé-
mentaires quoique totalement dissemblables : leJ acteurJ de la participat-ion
et les structures de la participation.

_ - Les premiers se mouvant dans le cadre des secondes, il apparaît donc
l^ogique de présenter d'abord ces dernières, d'autant plus qu'ellËs sont spéci-
fiques et exclusives du phénomène de participation,- alors que les actêurs,
s'ils sont éléments de la participation le sont àussi de l'ensôignement dans
son ensemble. Leur approche intervenant donc après cel,le du cadre juri-
{iq"9 de la participation sera liée directement au phénomène qui intérêsse
I'analyse.

A) LES STRUCTURES DE PARTICIPATION DANS LES ETABLISSEMENTS
DU SECOND DEGRE.

1) Les structures anciennes.

Le décr:et du 10 mars et I'arrêté du 2 mai 1945 instituaient dans l'établis-
sement un conseil d'administration. Ce conseil accueilli à l'époque avec indif-
férence, regroupait aux côtés du chef d'établissement, I'Iirtendant, le sur-
veillant général, des représentants élus du corps professoral, ainsi que des
personnalités locales, tels Conseillers généraux ou municip,aux. Les éIèctions
de professeurs au conseil avaient lieu, sinon dans I'indihérence, du moins
sans passion. La liste des candidatures s'improvisait presque au dernier
moment, hors de tout contexte idéologique ou politique, rarement sur appar-
tenance syndicale. Les enseignants votaient en fait sur des critères personnels
et techniques tels que le rayonnement des candidats, leur expérience de
l'établissement, leur maturité. Plus que d'élection il s'agissait alorJ de simple
désignation, I'enjeu étant en fait assez mince.

Le Conseil d'administration, qui ne se réunissait rarement qu'en séance
plénière, mais surtout en son émanation appelée o conseil intérieur rr, n'avait
que des pouvoirs très limités. En aucun cas iI ne remettait en cause le pou-
voir du chef d'établissement. Au lieu d'organe de décision, il n'était qu'or-
gane d'information et d'échanges et ne constituait qu'une sorte de formàlité.
Les discussions ne tournaient en fait qu'autour des questions matérielles :
prix du chauffage, de la demi-pension, entretien des bâtiments, etc... Si le
chef d'étab'lissement procédait à un rapport annuel de l'activité pédagogique,
des effectifs, des sections à ouvrir, des résultats d'examens, le conseil n'in-
tervenait pas dans le domaine intellectuel, moral et pédagogique qui restait
à la discrétion de celui-là. Le chef d'établissement pouvait néanmoins soulever
des problèmes pédagogiques,, sans qu'il se sente après coup lié en aucune
façon par les avis des membres du conseil intérieur. Une des propositions
du colloque d'Amiens constitua d'ailleurs à permettre au conseil Ia discus-
sion facultative des questions sans incidence financière avec conséquences
décisionnelles, et de prévoir I0 o/o de réserves budgétaires pour qu'il puisse
financer d'éventuelles décisions pédagogiques. Curieusement, ainsi que I'ex-
primait un vieux professeur, le conseil < sortait les enseignants de leurs pré-
occupations habituelles essentiellement pédagogiques ".
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Les conseils de classe fonctionnaient à peu près comme ils le font
actuellement, eux aussi sans passion, ignorant les heurts dont certains seront
le théâtre ap,rès 1968 entre enseignants et parents d'élèves.

Le conseil intérieur, qui fonctionnait cornme conseil de discipline, lorsque
les circonstances I'exigeaient, était une assemblée très légère et facile à
manier, le quorum requis pour qu'il fonctionnat n'excédant pas huit
membres..

Il existait aussi des conseils verticaux dits n conseils d'enseignement >,
associant tous les professeurs d'une même discipline et d'un même cycle,
sous la présidence du chef d'établissement. Sa vocation en principe pédago-
gique, se limitait en fait le plus souvent, dans la pratique, à la répartition
des classes entre professeurs, le choix cles manuels scolaires pour I'année
suivante, le niveau moyen des élèves, sans que I'on aborde véritablement
méthodes et contenus.

Pour ce qui était de I'animation socio-culturelle, Ies établissements du
second degré clisposaient de foyers coopératifs articulés en clubs départe-
mentaux au sein de I'office central de la coopération à l'école (O.C.C.E.),
association reconnue d'utilité publique. Ces foyers ne fonctionnaient guère,
sauf en certains établissements par le fait dr-r dévouement de quelques pro'
fesseurs,.

2) Le renouvellement des structures.

Indissociables du climat psychologique ambiant, les refontes structu-
relles apparurent plus importantes qu'elles ne furent en réalité. Elles vont en
fait poitèr en ellès te poids des événements qui les engendrèrent : au lieu
de réaliser le consensus unificateur dont la participation devait être le
moule, elles vont faire entrer dans I'école les divisions idéologiqrres dont le
système social venait d'être le théâtre violent, cristallisant ainsi les scissions
câtégorielles et surtout syndicales. Il convient d'examiner dans le détail ces
nouvelles structures de participation.

a) Le Conseil d'administratio'n.
Il est mis en place par le décret du 8 novembre 1968, lui-même précisé

par une circulaire du 19 novembre.
Le texte fi.xe la composition du conseil sur un mode présumé triparti:

administration, enseignattts, usagers. Ainsi en seront membres pour un

sixième : I'administraiion, les paients d'élèves, les élèves, les personnalités

extérieures et cooptées par |e conseil, et pour deux sixièmes le personnel

dont deux tiers d'ênseignants, le dernier tiérs étant à ventiler entre surveil-

lants, personnel de sec-rétariat, d'Intendance et d'entretien). Le décret fixe

donc' ,fes catégories composantes de l'établissement d'une façon précise,

tandis qu'il inlroduit au èonseil éIèves et parents (certains de ces derniers

siégeaie^nt dans les anciens conseils, sans que ce soit une règle absolue), ce
qui constitue l'essentiel de la nouveauté.

Les délibérations du C.A. (conseil cl'administration) sont ( exécutoires
de plein droit si, dans les vingt jours qui suivent celui où elles ont été com-
muiiquées à I'autorité de tutelle, celle-ci n'en a pas provoqué la modifi.cation,
suspendu provisoirernent I'exécution ou prononcé I'annulation. Ce délai
est porté à trois mois, pour I'approbation cles délibérations relatives au
budget et au compte fi.nancier de l'établissement rr. Les décisions des C.A.
sont clonc soumises à la tutelle des services rectoraux, ce qui constitue une
limite importante à l'autonomie et entraînera de nombreux désanchante-



Participation dans les établissements du second degré

ments. Le C.A. doit se réunir chaque trimes,tre au minimum et se trouve
théoriquement présidé par l'inspecteur d'académie ou son représentant.

Ses attributions sont vastes. Le texte précise qu'il exerce < ses fonctions
dans tous ,les domaines qui intéressent la vie pédagogique, morale et finan-
cière et matérielle de I'établissement ainsi que son rayonnement. A ce titre,
il fixe dans le respect des dispositions de la càrte scolaire et des autres dispo-
sitions réglementaires, les règles générales relatives au recrutement des
élèves. Il établit le règlement intérieur de l'établissement >.

n Il délibère sur les améliorations qu'il y a lieu cl'apporter au fonctionne-
ment matériel des services, compte tenu des crédits budgétaires attribués à
l'établissement, ainsi que sur I'utilisation des fonds dé réserve, d.ans la
limite 'de 10 o/o du budget de fonctionnement en matériel de l,exercice
écoulé. o

< Il peut susciter la création d'une association socio-éducative et en auto-
riser le fonctionnement à I'intérieur de l'établissement, il en contrôle et
faci'lite les activités. Il vote le budget de lfétablissement et arrête le compte
Iinancier. >

" Il peut donner son avis ou émettre des vcetrx sur tous les problèmes
intéressant I'organisation pédagogique et la vie de l'établissemént. Il est
tenu informé à chacune de ses séances, par le chef d'établissement, de l'évo-
lution de la vie de l'établissement> (décret du 16 septembre 1969).

Il est nécessaire de procéder à une succinte analyse du texte car il est
fort ambigii. L'important réside en la plénitude d'attribution dont il se voit
doté. Ainsi a-t-il à peu près tout pouvoir d'évocation, ce qui signifie que
malgré l'opposition du chef d'établissement, de multiples quêstions peuvènt
y être soulevées. Dans l'ancien système par contre, ce dernier avait toute
latitude d'évocation en conseil intérieur, si bien qu'ii taisait systématique-
ment les problèmes qui eussent pu le géner. Cette cornpétence d'évocation a
son intérêt car elle permet la pub,lication de problèmes que certaines, caté-
gories pourraient avoir intérêt à dissimuler, à l'encontre même de la bonne
marche de l'établissement. Une question néanmoins se trouve exclue de sa
compétence : le statut et la carrière des personnels, quels qu'ils soient.

Plénitude d'attribution ne signifie pas néanmoins pouvoir de décision.
A travers tous les termes ambigus (établit, délibère, peut susciter, fixe) il
convient de dissocier son pouvoir de décision exécutoire et ce qui ressort
de la simple évocation.

Il prend en fait des décisions exécutoires en ce qui concerne la gestion
et les améliora.tions du service. Cette compétence touche aux problèmes de
sécurité, d'emploi de dotation de petit équipement, de I'entretien des bâti-
ments, du renouvellement de mobilier et de I'affectation de crédits d'ensei-
gnement (crédits Barangé). Ainsi ces décisions sont-elles essentiellement
de gestion.

Il vote le budget, ou plutôt l'entérine, car il n,e peut modifier le montant
de l'enveloppe budgétaire attribuée à l'établissement, et il n'a pas non plus
la possibilité de toucher à la répartition par chapitres. Il faut ajouter à son
pouvoir décisionnel le vote du règlement intérieur, la création et la tutelle
Ltu foyer socio-éducatif.

Son pouvoir d'évocation (sous forme d'avis) est plus large et surtout
plus pédagogique. Le décret, poursuivant son énumération, prévoit que Ie
conseil ., donne son avis sur l'organisation pédagogique et morale de lëta-
blissement, et en particulier en ce qui concerne :

- Les créations ou suppressions de sections ou d'options ;
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- Les demandes de dotation en personnel d'enseignement, de surveil-
lance, de secrétariat, de service;

- Les lignes directrices de I'emploi du temps des élèves et des profes
:.elrls, ainsi que les projets cl'expériences pédagogiques organis,ées dàns la
limite des crédits de fonctionnement et d'heurJs 

^suppléirentaires 
mis à

cet effet à la disposition de l'établissemenr;
- L'information du personnel, des parents et des élèves ;- L'organisation des æuvres sociales ;- Le reclassement d'élèves obligés de quitter l'établissement en cours

de scolarité;
- Les activités peri et postscolaires;

également sur la vie matérielle de l'établissement, en particulier en ce qui
concerne :

- Les programmes de construction et d'équipement d'ensemble;
- La vie des éIèves à l'intérieur de l,établissement;
- Les problèmes relatifs aux transports scolaires.
Les conseils d'administration ont donc un large pouvoir d'évocation en

matière pédagogique, mais ils en useront peu dans 1a pratique soit parce
qu'ils estiment insuffisante la nature du pouvoir qu'ili détiennent èn la
matière, soit tout simplement par passivité, se contentant de réagir aux
problèmes conjoncturels, se lançant très rarement clans l'initiative de la
concertation pédagogique.

Les modes d'élection des catégories sont divers. Le personnel d'ensei-
gnement est élu au scrutin de liste et à la représentation proportionnelle,
ce qui permet la constitution des listes syndica-tes. Les persànnèls adminis-
tratifs de service et de surveillance le sdnt au scrutin uninominal à deux
tours. Quant aux élèves, c'est à deux degrés qu'ils désignent leurs représen-
tants ;.chaque classe élit deux délégués, lènsembie des d?tégués de l,étâblisse-
ment étant < le conseil des élèves responsables u qui procède à l'élection des
représentants d'élèves. I-e conseil des éIèves respbnùbtes constitue la base
réelle .des représentants au conseil d'administruiion, et c'est devant lui que
ceux-ci rendent éventuellement compte de leur mandat. Autrement dit, la
grosse masse des élèves ne participe pas directement aux activités de ses
délégués, ce qui ne peut qu'accroître Àon désintérêt éventuel à I'éeard des
conseils d'administration. , 

"

L'élection des personnes cooptées s'effectue uninominalement et à deux
tours par le conseil. Chaque tendance syndicale tout comme I'administration,
étant portée à pr"ésenter sa personnalité extérieure; celle-ci, si elle ne se
tlouve élue que de justesse, risque de se voir contestée par une grosse mino-
rité du conseil, Le Ministère a clonc apporté en 1970 une modification à leur
élection: ils leur faut désormais obtenir deux tiers de suffrages exprimés
pour être élus. Ainsi de nombreux établissements n'ont-ils pas 

-de 
mémbres

cooptés dans leur conseil.

b) La Commission pernc.anente.
Instituée également par I'arrêté du 8 novembre 1968, elle ,est une éma-

nation du conseil d'administration. Elue par lui, elle comprend. dix-sept
membres répartis entre I'administration (quatre membres) cinq enseignants
élus à la représentation prcportionnelle, quatre représentants d.es parents
d'élèves à la proportionnelle, et quatr:e é.Ièr'es au scrutin uninominal.

La commission permanente se réunit en moyenne une fois par mois, ou
moins selon le cas. certaines questions, qui lui sont renvoyées, par le
conseil pour complément d'information, sont débattues par elle. Il arrive
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aussi que le conseil lui délègue en permanence certains types de problèmes.
Plus légère à manier, elle est un organe de travail plus efficâce que le
conseil qui garde en tout cas son entière souveraineté èt ne saurait êire lié
par elle: il ne peut donc y avoir conflit entre conseil et commission perma-
nente. Elle tient lieu en quelque sorte d'ancien conseil intérieur. Son rôle
est important lorsqu'elle devient conseil de discipline.

c) Le Conseil de disclpline.
Institué naturellement par les mêmes textes que la commission perma-

nente, il est composé des membres de celle-ci, sous la présidencê, tout
comme elle, du chef d'établissement. Peuvent éventuellement être invités à
s'y joindre, à titre consultatif, l'assistante sociale, le conseiller d'orientation,
deux professeurs de la classe de l'élève, désignés par le chef d'établissement
ainsi que les deux délégués élèves de cette même classe. Le conseil doit oblii
gatoirement convoquer I'élève traduit et toute personne choisie par lui en
accord avec ses parents dans le cadre de l'établissement.

Les sanctions du conseil sont, dans l'ordre d'importance : l'avertisse-
ment inscrit au dossier, l'exclusion temporaire, et I'exclusion définitive, celle-ci
étant soumise à l'accord du Recteur. Il s'agit donc bien ici d'autorisation
préalable. Les décisions sont prises par vote secret. Un décret du 30 avril
1970 a prévu des possibilités d'appel des décisions du conseil de discipline,
les appelants pouvant être : l'élève en cause, sa famille, le chef d'établisse-
ment ou I'inspecteur d'académie. Le niveau d'appel est constitué par le Rec-
teur qui décide après avis d'une commission comprenant deux chefs d'établis-
sement, deux professeurs, denx parents d'élèves. Il arrive souvent que I'ap-
pel provienne de l'inspecteur d'académie, non pour accroître la sanction,
mais pour la diminuer car les conseils sont parfois curieusement plus
répressifs que ne le serait I 'administration elle-même.

d\ Le Conscil de classe.
Prévu dans le décret du 8 novembre 1968, il est institué dans chaque

classe. Il se décompose en membres, de droit et membres élus. Les premiérs
sont respectivement le chef d'établissement, qui le préside, les enseignants
de Ia classe, le conseiller d'éducation, le médecin scolaire et I'assistante
sociale. Les élus sont d'une part les ,deux élèves délégués de classe, d'autre
part deux représentants des parents d'élèves de la classe, choisis par le chef
d'établissement sur des listes présentées par les associations de parents, en
proportion de leur importance respective au C.A.

Le conseil de classe examine les questions pédagogiques intéressant la
vie de la classe et la situation scolaire de chaque élève. La présence des
parents et des élèves au conseil de classe a soulevé de vives controverses,
celle-ci étant contestée par un certain nombre d'enseignants. Le point de
contestation le plus fort concerne la présence de ces catégories lors des exa-
mens de cas individuels d'élèves. Cette éventualité de conflit n'avait pas été
prévue dans les textes de 1968, et le Ministère sut habilement éviter d'avoir à
trancher en transférant, par le décret du 16 aotrt 1969, la charge de la déci-
sion aux conseils dâdministration. C'est là un cas de décentralisation franche,
rnais qui a plutôt pour conséquence, tout en rendant service à l'administra-
tion centrale, de faire peser un peu plus sur les conseils le poids des divi-
sions. Dans leur grande majorité néanmoins, les C.A. votèrent pour la
participation intégrale des élèves et parents au conseil de classe et cela
n'empêcha pas le ministère d'intervenir par voie de circulaires ; celle du 23
août 1969 déclare qu'il appartient aux chefs d'établissements d'écarter éven-
tuellement élèves et parents, lorsque des ., éléments de dossiers d'élèves
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risqueraient s'ils venaient à être divulgués, de nuire aux élèves et à leurs
familles >. La situation juridique est donc très ambiguë car voici deux
textes, de niveau juridique différent, qui se contreclisent allègrement, l.'un
opérant, pour le même objet, délégation de pouvoir au chef d'établissement.
La logique voudrait que la circulaire, explicative du décret, n'en soit pas
sa négation. Une autre circulaire, du 27 avril 1970, conseille au C.A. d,exclure
parents et élèves quand il s'agit de cas individuels portant sur I'admission
en classe supérieure, ou les avis au baccalauréat. Quant à la circulaire du
16 septembte 1970, elle vient contredire totalement la portée du décret du
-16 a9r1t- 1969 ; elle prévoit en effet que seuls les membrés de droit prennent
I,es décisions dans les conseils de fin d'année, que les membres élùs soienr
présents otl non. Ainsi l'autorité centrale a-t-ellô habilement confié aux C.A.
le soin de décider de 1a participation des élèves et des parents au conseil de
classe, se réservant la possibilité de déterminer up.èr coup le caractère
actif ou passif de cette participation.

e) Le foyer socio-éducatif.
La circulaire du 19 décembre 7968 institue le foyer des élèves, en rempla-

cement de Ia coopérative. Le foyer est sous le conirôle du c.A. et de ra ôF.
mais, association, il possède son comité directeur d,une quinzaine de
membres, au sein duquel doivent obligatoirement fi.gurer trois aclultes au
moins.

Le foyer a été conçu comme un cceur de participation et d,initiation à
fa vie civique: il doit en effet, précise la circulaire n'êtr:e confié totalement
à l'initiative des élèves u et " les activités du foyer ne ,se limitent pas à
l'organisation de loisirs : elles cloivent tendre à modifier les relationi de,
maîtres et des élèves en renforçant l'esprit de coopération ,dans la classe et
dans l'établissement r,. Les décisions les plus imporiantes du foyer socio-édu_
catif sont soumises à I'agrément de la commissiôn permanente, iandis que le
chef d'établissement peut suspendre les décisiotri d,r comité directeur en
attendant la déoision de la commission permanente. Une circulaire clu
28 avril 1970 traitant de I'information politiqle d.ans les établissements u pré-
voit que 'les élèves peuvent recevoir 

-une 
fbrmation relative aux questions

d'actualités >, information qui doit être cliffusée .. par I'intermédiairô de I'as-
sociation socio-éducative de l'établissement r.

f) Madifications essentielles apportées aux C.A. et C.p.
Iæs conseils d'administration dans les établissements importants étaient

des assemblées trop lourdes, quasiment ingouvernables, pouvant comporter
plus de cent membres. c'est essentiellemènt ce défauf qu'ont cherché à
pallier le décret et la circulaire du 16 septembre 1969.Il s'agissait de trouver
le moyen d'alléger la représentation. pour ce faire, lei établissements
seront subdivisés en trois catégories selon leurs effectifs: jusqu'à 600 élèves;
entre 601 et 1,200; au-delà de 1200 élèves. La distribution de'la représenta-
tion, alors qu'elle était prévue au pourcentages (par sixièmes) dans les
textes de 1968 (ce qui rendait I'importance des conseils proportionnels à
la taille des établissements,), sera déterminée pour les établissements infé-
rieurs à 600 élèves en nombres préétablis (ex : 5 membres du personnel
enseignant : I pour le per:sonnel administratif, 1 pour le personnel de surveil-
lance etc...). Les chiffres ainsi déterminés correspondront aux anciennes
proportions, mais il ne sera ajouté que 6 membres déterminés pour les éta-
blissements de 601 à 1200 élèves, et douze membres pour ceux en possé-
dant plus cle 1200. Ains,i la représentation, diminuant en proportion de I'im-
portance des établis'sements, permettrat-elle d'obtenir des conseils d'adminis-
tration moins pléthoriques.
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Le décret et l'arrêté du 8 octobre 197I viennent pour leur part modifler
la représentation à la commission permanente. Alors qu'elle pouvait comlxlr-
ter 17 membres, celle-ci se trouve ramenée à 14, les représentations suppri-
mées étant respectivement des sièges d'ense'ignants, de parents et d'élàves,
I'administration conservant I'intégralité de sa représentation. Par les mêmes
textes, sont introduites la possibilité de déposer des listes incomplètes pour
les électio'ns des représentants de parents 'd'élèves, et la substitution, pour
les élections 'd'enseignants, du plus fort reste à la plus forte moyenne ce
qui, dans la pratique devrait avoir pour effet de favoriser les syndicats les
plus faibles (tel le S.N.A.L.C.) et même, par la possibilité offerte aux ensei-
gnants de présenter des listes ne comportant que deux titulaires et un sup-
p,léant, les mini-syndicats (tel que la C.N.G.A.)

B) LES ACTEURS DE LA PARTICIPATION DANS LES ETABI-ISSEMENTS
DU SECOND DEGRE.

Il est à présent possible de présenter les acteurs du second degré;
administration, enseignants, parents et élèves, dont les divisions et apparte-
nances internes, les positions sy,ndicales, les stratégies et les résistances
auront différents mobiles. L'historique des multiples déterminantes syndi
ca'les et catégorielles expliqueront en partie la façon dont les uns et ,les
autres accueilleront la participation dans l'établissement scolaire.

1) L'administration

Ce paragraphe n'aura d'autre prétention que de se pencher sur les
degrés administratifs du niveau académique, et notamment ceux qui, liés
à la problématique globale du second degré, sont aussi plus concernés par
la participation dans les établissements. Ainsi excluerons-nou,s de l'analyse
les activités de contrôle pédagogique et le personnel qui l'anime. Dans I'aca-
démie les recteurs font appliquer la politique nationale, aidés en cela des
inspecteurs d'académie. Il serait fastidieux et peu utile de reprendre I'his-
toire de ces administrateurs ; iI suffit de connaître leur rôle aujourd'hui
pour en apprécier la portée. Le recteur d'académie est un peu comme un
Préfet, personnage considérable et vulnérable à la fois. Considérable parce
que la V" République,'logique avec elle-même, a procédé à une forte déco'n-
centration de pouvoirs entre les mains des recteurs qui se voient ainsi placés
à la tête de lourdes responsabilités. Ils sont ainsi l'ceil du ministre dans
l'académie, sa volonté aussi. Les décrets de 1968, qui ont réalisé une décon-
centration générale des services extérieurs des m,inistères ,sur les préfets de
région ont fait une exception en ce qui concerne les recteurs qui conservent
leurs prérogatives. Le recteur sera do'nc le premier à supporter localement
les imperfeétions du système scolaire, à en assumer Ia charge, à subir aussi
éventuellement le contrecoup .des maladresses ministérielles.

Tout comme les préfets, les recteurs sont vulnérables. Eux aussi sont
soumis au pouvoir diicrétionnaire du ministre. Un recteur en place est un
recteur qui doit réussir c'est-à-dire que, depuis 1968 particulièrement, son
académie doit commencer par être ,calme, sans co,nflits majeur:s risquant de
dégénérer, et tout l'art du lecteur devra consister à éviter les conflits,
leJ apaiser lorsqu'ils surgissent, en tout état de cause tout faire pour conju-
rer I'agitation éventuelle, ,mais le faire habilement. La mutation viendra cou-
ronnei la réussite en ce domaine et les mouvements de recteurs seront des
occasions de promotion ou de régression, mais c'est là semble-t-il le lot
de tous les hauts fonctionnaires, de l'éducation nationale comme d'ailleurs.
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L'administrateur de haut grade se doit de pratiquer la prudence mais cette
contrainte est contradictoire avec les nécessités d'évolution de I'institution
scolaire elle-même qui a besoin du changement. La trop grande prudence
est contraire au changement, elle est à l'opposé source de conservatitme; on
voit mal dans cette ,situation quelle peut être I'effectivité de Ia déco,ncentra.
tion opérée entre les mains des recteurs, laquelle ne peut donc être qu,élé-
ment d'accroissement de conformité aux décisions centrales mais certaine-
ment pas dlnitiative, ce dont a tant besoin l'éducation nationale.

un décret du 16 janvier 1962, modifié par un décret du 11 avril 1962,
puis complété par un arrêté ministériel du 26 juin 1962 autorise les recteurs
à procéder à des délégations de signature (et non de pouvoirs) entre les
mains des inspecteurs d'académie (aussi des secrétaires généraux d'acadé-
mie) à titre permanent. Les recteurs passablement débordés, ne disposant que
de services restreints eu égar:d à leurs tâches, ont utilisé cette possibilité.
Les circulaires ministérielles des 17 et 20 avril 1970 les invitenf d'ailleurs
à déléguer largement leur signature aux inspecteurs d'académie.

L'inspecteur d'académie exerce ses fonctions dans le cadre départe-
mental au sein duquel il représente le recteur et assume en quelque sorte
ses attributions. L'inspecteur académique fut longtemps dans ce cadre dépar-
temental placé sous I'autorité préfectorale, ce qui ne manquait pas d'occa-
sionner des conflits de compétence. Cette situation tient notamment au fait
que l'inspecteur d'académie est surtout compétent en matière d'enseigne-
ment primaire, alors que ce type d'enseignement, longtemps considéré
comme affaire communale, appelait par voie cle conséquence la compétence
de I'autorité de tutelle des collectivités locales. La loi de finances du 23
février 1963, disposant que les frais de construction ou reco'nstruction et de
fonctionnement des services départementaux de l'éducation nationale
seraient à la charge de I'Etat permit de soustraire lÏnspection académique
aux budgets départementalrx et communaux et donc à l'autorité préfectorale.
L'inspecteur d'académie n'en reste pas moins le collaborateur immédiat et
subordonné du Préfet. Son rôle est plus faible dans le second degré que
dans l'enseignement primaire : il en inspecte néanmoins tous les établisse-
ments, contrôle leur buget, note leur personnel et leur pédagogie, et surr
tout depuis 1969, préside leur conseil d'administration. L'inspecteur d'aca-
démie ait plutôt flgure de personnage efracê (quoique puissant) vis-à-vis des
établissements, d'une part parce que ses fonctions multiples sont surtout
d'ordre technique, et d'atrtre part parce qu'il n'exerce ses attributions que
par délégation, n'engageant pas sa responsabilité propre mais celle du rec-
teur, même lorsqu'il intervient en matière pédagogique: il passe dans ce
cas pour un exécutant à double degré de déconcentration. Véritablement
I'insiecteur d'acaclémie n'apparaît pis au cæur de la crise de l'éco,le et ll
faiblesse apparente de son rôle administratif est en contradiction avec
l'étendue juridique cle ses prérogatives.

2) Les syndicats d'enselgnants (1).

Pour traiter des syndicats d'enseignants, il est indispensable de faire
une place particulière à la F.E.N. (fédération de I'éducation nationale) qui
prend une position prépondérante dans le syndicalisme enseignant. Ce syn-
dicalisme, tant par sa nature etrê seS structures, occupe une situation originale
qui en fait un élément charnière. Il constitue ce qu'on peut appeler un syn-

(1) Cf. tableau n* 5 et 6.
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dicalisme de masse. C'est vers 1905 qu'apparaissent les amicales d'ensei-
gnants, associations regroupant 85.000 adhérents. Puis un courant syndica-
liste révolutionnaire se développe qui, voulant s'affirmer solidaire de la
classe ouvrière prend la forme syndicale et adhère à la bourse du travail.
La répression se développe, le syndicalisme des instituteurs tout comme
celui de l'ensemble des fonctionnaires, étant déclaré illégal par la jurispnr-
dence. En 1919 la < fédération des Amicales u, majoritaire, adhère a ia c.b.r.
réformiste de Léon Jouhaux pour devenir le S.N.I. (syndicat national des
instituteurs), syndicat prem,ier né de la future F.E.N.

a) Les syndicats de la F.E.N.
La F.E.N. qui regroupe environ 500.000 adhérents se situe à la troi

s.ième place du sy,ndicalis,me français, (ra c.G.T. ayant env,iron 2 millions
d'adhérents et la C.F.D.T. 800.000). c'est une fédéiation de quarante-deux
syndicats nationaux touchant toutes les catégories de personirel de l'édu-
cation nationale : personnel de direction des lycées, dès c.E.s. et c.EG.,
professeurs titulaires, auxiliaires ou stagiaires des enseignements classique,
moderne et technique, également agents de service, personnels d'admi-nis-
tration, etc. (aussi enseignants de I'enseignement supérieur avec le S.N.E.
sup). La F.E.N. présente la particularité d'avoir échappé à ra scission c.G.T.-
C.G.T.-F.O. et reste donc unitaire, à de très rares exceptions près. Mais cette
unité a un revers qui n'est autre que la constitution des tendances. Le syndi-
calisme de la F.E.N. est donc un syndicalisme de tendances qui se disputent
la direction fédérale. On distingue cinq tendances :

La première, baptisée u indépendance et démocratie >, anciennement
appelée < autonome " détient la direction mais se trouve en perte de vitesse.
cette tendance a choisi dans le passé de n'adhérer ni à la c.G.T. ni à la c.G.T.-
F.O., d'oir son appellation d'autonome. Très proche de la S.F.I.O., elle s'est
toujours montrée réformiste. Pour elle, le syndicalisme enseignant est un
moyen de pression. Son idéologie est démocratique et larque, jusqu'à 1959
elle représente environ 70 0/o des adhérents de la F.E.N. Sa descente s'amorce
à partir de 1965 et surtout de 1968. u Indépendance et démocratie,' n'a pas
actuellement de stratégie globale, ce qui lui est une source de faiblesse. Elle
continue néanmoins à conserver une certaine force notamment de par I'im-
portance du S.N.I. qui constitue son fief.

La seconde tendance, u Unité et Action > talonne de près la première.
Très proche du parti communiste elle s'est longtemps comportée comme
une sorte de représentante de la C.G.T. au sein de la F.E.N. Elle regroupe
une majonité de militants communistes, des 'socialistes plus à gauche que
ne l'a étê la S.F.I.O., des chrétiens progressistes déconfessionnalises. Ses
méthodes sont devenues extrêmement bureaucratiques tandis que sa tac-
tique épousait le mode des revendications quantitatives. Elle est la tendance
des grèves rituelles, des plateformes revendicatives, et articule les finalites
de son action sur un changement de régime politique. Elle est fortement
organisée et structurée, apparaît capable d'être suivie par ses troupes donc
de présenter toutes les garanties de I'ordre dans l'action. Les événements
de mai 1968 I'ont néanmoins fait apparaître comme très proche du parti
communiste, ce qui a fait fuir nombre de ses adhérents, non par réformisme
mais plutôt par gauchisme.

I-a troisième tendance, .< L'école émancipée >, présente comme les précê
dentes une spécificité politique. Elle est la descendante du courant syndi-
caliste révolutionnaire. Elle regroupera vite des anar:cho-syndicalistes gt
différents courants trotskistes. Sa démarche est celle de la lutte contre le
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système capitaliste animée du mythe de la grève générale. ses militants
sont trop minoritaires.pour inquiéter les autres tendances, d.'autant plus
qu'elle s'est vue allégée en 1968 des trotskistes de I'O.C.I. (organisaiion
communiste internationale) qui sont allés former une autre tendànce.

Ces trois tendances étaient les seules jusqu'à mai 1968. Il est intéressant
de relater leur audience respective:

1948 1959 1967 1969

Autonomes
Unité et Action
Ecole Emancipée

65 o/o 70 oto

25 o/o 22 o/o

I0 o/o 8 o/o

63 oto

3I o/o

6 o/o

56 o/o

32 o/o

6 o/o

Le tableau fait apparaître qu'en 1969 le total des trois tendances n'at-
teint que 94oto, les 6o/o non apparents étant le fait de deux nouvelles ten-
dances, issues de mai 1968.

La tendance < Front Unique Ouvrier > est celle des trotskistes de I'A.J.S.
(associatio'n des jeunes pour le socialisme), exclus en 1968 de I'Ecole Eman-
cipée. Cette tendance, très minoritaire, verse dans l'ésotérisme doctrinal
et voit son audience très limitée.

La tendance < rénovation syndicale " constitue un amalgame d,ensei-
gnants venant d'horizons divers : aciens étudiants de I'uNEF, de I'uEC, du
PSU ou de la J'EC, dissidents du PCF ou d',. unité et Action " (qui n'augmente
que de r o/o entre 1967 et 1969). cette tendance est marquée par la ciise de
mai dont elle va s'efforcer de tirer la leçon en s'attaquant au contenu de
I'enseignement diffusé, aux méthocles pédagogiques traditionnelles, à l'école
comme < instrument de domination de la bourgeoisie u, au rôle répressif du
système scolaire. Néanmoins, tant à cause de I'hétérogénéité de ,ses membres
que de l'envergure qualitative de ses ambitions, il semble que quatre ans
après mai 1968 la tendance < Rénovation Syndicale " se soit passablement
essoufflée, tout comme le mouve,ment de mai lui-même.

Des cinq tendances, les trois premières a.cceptent la participation dans
les conseils des établissements du second degré; < Front unique ouvrienn,
qtd avait un temps fait participer ses militants les a fait démissionner des
conseils deux ans plus tard. Quant à " Rénovation Syndicale rr, elle a tou-
jours été hostile à la participation, synonyme pour elle de u récupération o.

Ce n'est qu'à I'issue de I'inventaire des tendances qu'il est possible de
présenter les principaux syndicats du second degré de la F.E.N.

f ) Le S.N.I. (syndicat nationa,l des instituteurs).

Il est le plus puissant dans la F.E.N. (390.000 syndiqués) ce qui explique
que sa tendance dominante (Indépendance et démocratie) détienne la direc-
tion de la fédération. Il est essentiellement réformiste et baigne très étroite-
ment dans I'idéologie traditionnelle des instituteurs s'articulant autour de
la laicité, de l'école démocratique et de la promotio,n sociale. Il intéresse
le second degré pour les personnels instituteurs et P.E.G.C. du premier cycle.
Il est très favorable à la participation et se trouve de loin être le plus conser-
vateur. Cela en fait un facteur de division intéressant pour le ministre qui
n'hésite pas à I'occasion à satisfaire certaines de ses revendications pour
l'inciter à ne pas suivre les mouvements de la F.E.N. (ainsi la grève dè la
F.E.N. lors de la rentrée 197I-1972 dont le S.N.I. s'est désolidarisé). Ses pré-
occupations sont surtout catégorielles et ses thèses sont celle de I'u école
libératrice u. Dans une conférence de Dresse du 30 mai 1972. son secrétaire
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général, Monsieur André ouliac, déclarait (1) que re s.N.I. ne voulait < ni
refuser l'école, (2) ni l'intégrer au :système politique et social mais libérer
l'école par l'école parce qu'elle répond à la réalité, à la volonté de progrès
constants, à I'optimisme que secrètent la confiance en l'homme et le èombat
syndical ". Le S.N.L est le syndicat tranquille et fort de son nombre et il
faudrait que le primaire se trolrve brusqtrement perturbé pour qu'il en accuse
les conséquences, ce qui ne semble pas être re ca1 à l'heuie actueile.

2) Le S.I{.E.S. (Syndicat national de I'enseignement secondaire).
Fort de ses 70.000 membres, il est le plus important des syndicats du

second degré. Spécifique à I'enseignement sècondaiie, il est au céntre de ses
bouleversements. Il est partagé éntre toutes les tendances de la F.E.N. et
sa direction a été prise récemment par ( Unité Action > aux dépens des auto-
nomes. Il sera assez proche du parti commtmiste, tant dans le choix de ses
moments d'actions nationales (grèves en liaison avec la C.G.T. et les partis
po'litiques de gauche) que dans le contenu de ses revendications (voisines du
programme de démocratisation élaboré par le P.C.F.) et da'ns leur nature (sur.
tout quantitative). Ce cousinage lui donne sa couletrr antigouvernementale,
pour sa droite, et antigauchiste pour sa gauche. Il suffit pour s'en rendre
compte d'analyser les motions votées lors de son congrès national d'études
de mars 1972 (3) portant sur ( les établissements du second degré comme
Iieux d'éducation ',. On peut y lire à I'encontre du Gouvernement qu'u afin de
maintenir et d'élever les profits tout en faisant face à la concurrence interna-
tionale, la grande bourgeoisie est contrainte, co,mpte tenu de la révolution des
sciences et des techniques, de former des techniciens plus qualifiés et en plus
grand nombre, dans le même temps de condamner à la déqualification et
au chômage un très grand nombre àe travailleurs >. Vient ensu-ite, en attaque
contre le gauchisme et les tenants de la suppression de l'école en tant qu'elle
constituerait un système répressif, l'affirmation que o l'école institutionnali-
sée, dont la fonction objective est, à travers les contradictions et les limites
imposées par la division en classes antagonistes, la formation de la force de
travail et la transmission du savoir, est nécessaire à la formation de I'homme
social et à l'épanotrissement de chaque perso'nnalité. Vouloir en priver les
travailleurs, c'est en fait vouloir les livrei à une exploitation renfôrcée o. Il
serait néanmoins erroné de ne voir dans les syndiqués du S.N.E.S. que des
militants du P.C.F.; ceux-ci ne constituent qu'une minorité dans le syndicat
mais une majorité dans la tendance " Unité et Ac.tion ) qrli en détient la
direction.

Le S.N.E.S. se bat beaucoup sur ses revendications catégorielles de type
( catalogue > dont la présentation en fait un interlocuteur valable pour le
gouvernement dans I'exercice de sa politique de co'n,certation. Il est favorable
à la participation dans les conseils des établis'sements, mais essentiellement
pour y mener une lutte syndicale. Son audience, en léger piétinement après
mai 1968, est remontée, d'autant plus que son organisation (avec permanents
et semi-permanents) le rend très efficace dans la défense individuelle de ,ses
syndiqués.

(1) Cf. u Le l\{onde " du 31 ntai 1972 "lanational des instituteurs.
(2) Allusions aux thèses de Ivan Ilich sur

laire. Cf. Ivan Ilich o Une société sans école
society, New York, 1971.

(3) " L'université syndicaliste ", n" 16, avril

révolution tranquille > du syndicat

la suppression de l'institution sco-
,. Seuil, Paris, l97l et Deschooling

t972.
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3) Le S.N.E.T.-A.A. (Syndicat national de I'enseigneme,nt technique et
d'apprentissage).

Il constitue une exception à I'unité de la F.E.N. en ce :sens eu'il a subi
la scissio,n CG.T.rC.G.T."F.O. Les partisans de I'adhésio,n à la C.G.T. o,nt quitté
la F.E.N., créant leur propre syndicat, tandis que les autres constituèrent le
S.N.E.T.,A.A. Il est donc logique que ce syndicat soit dirigé par la tendance
autonome.

Ses préoccupations sont spécifiques à l'enseignement technique qui, issu
des anciens centres d'apprentissages, subit des reconversions fréquentes et
d'importants problèmes de statut du personnel. Les cégétistes qui hors de
la F.E.N. co,nstituèrent le S.N.E.T.P.-C.G.T. (syndicat national de I'enseigne-
ment technique et professionnel) possèdent une audience un peu p'lus impor-
tante que le S.N.E.T.-A.A. dans les lycées techniques, mais deux fois plus
forte dans les C.E.T. Ces deux synclicats souffrent encore de la scission et
c'est l'app,el constant, soit à l'unité de la part du syndicat C,G.T., soit du
retour au bercail de celle du syndicat F.E.N. Ils o'nt d'ailleurs tenu leur
congrès national de 1972 le même jour, le 2 a'tril. Au S.N.E.T.,P. on invita le
S.N.E.T.-A.A. à o constituer un mouvement unique, démocratique et comba-
tif > (1) tandis que celui-ci réaffrma u la vocation du S.N.E.T.-4.A. à rassem-
bler ,sous l'égide de la F.E.N., tous les enseignants du second degré o. Les
deux syndicats sont travaillés par les mêmes préoccupations : des problèmes
de revalorisation d'indices de " défonctionnarisation r, de privatisation de
certains ,secteur's de la formation professionnelle (notamment depuis la loi
du 16 juillet 1971 sur la formation professionnelle). On ne trouve pas au sein
de ces syndicats cl'analyse globale de la crise de l'école ce qui ne veut pas
dire qu'ils y sont étrangers car ils la vivent plus que d'autres encore, dans ses
aspects les plns matériels.

b) Les syndicats n'app,artendnt pas à la F.N.E.

Bien que moins importants que la F.E.N. il n'est pas moins intéressant
de se pencher sur les autres syndicats car ils expriment aussi les diversités
du monde enseignant.

1) Le S.G.E.N. (Syndicat général de l'éducatlon nationale).

Le syndicat n'est pas spécifique au ,second degré, il couvre en effet I'en-
semble de l'éducation nationale du primaire au supér'ieur, et abrite toute les
catégories de per:sonnels sor.rs le même toit. Il eit ., général > comme son
nom l'indique. Cette caractéristique en fait un ,syndicat que I'o,n qualifie
souvent de " pédagogique ,, puisque, n'étant pas lui-même cloisonné de I'inté-
rieur, il est mo,ins sensible aux clo,isonnements de l'éducation nationale tan-
dis que la présence €rr son sein de tous les fonctionnaires de I'institution ,sco-
laire lui permet d'avoir une vue globale de l'école. De ce fait il est amené à
défendre moins fermement les catégories que la F;E.N. car il n'est pas un
syndicat catégoriel. Son audience assez faible (environ 10 0/o des enseignants
syndiqrrés) l'empêche souvent d'avo,ir des sections dtétablissement : beaucoup
de ses adhérents (un tiers enviro,n) so,nt isolés dans leur établissement. Le
S.G.E.N. présente une autre particularité qui est d'être confédéré à un syn-
dicat ouvrier: la C.F.D.T. Ainsi non seulement le S.G.IE.N. s'estime-t-il à

(1) Cf. < le Monde >>, 2 et 3 avril 1972.
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même de bien analyser l'école de l'intérieur, mai's aussi de pouvoir en faire
la critique de I'extérieur, aidé en cela par sa présence dans un autre syndi-
cat national coiffant I'ensemble du système social. Un secrétaire académique
du s.G.E.N. membre du bureau national, peut donc affirmer sans ambales
< qu'au S.G.E.N. onréfléchit plus facilemenl sur les problèmes de l'école u[;.
L'affiliation à la C.F.D.T. ne se situe pâs an seul plan national, elle touche
aussi lréchelon local ; dans chaque département la C.F.D.T. posssède une
quinzaine au moins d'<unions interprolessionnelles de baser^(u.I.B.) aux-
quelles,sont associées différentes sections du S.G.E.N. Il est d,'ailleurs intéres-
sant de noter qu'à la C.F.D.T. te S.G.E.N. se retrouve côte à côte avec les
syndicats C.F.D.T. de I'enseignement privé, alors que leurs positions vis-à-
vis du financement de'l'enseignement privé (loi Oe'bié institua}t les contrats
d'association) sont radicalement opposées.

Les adhérents du S.G.E.N. sont idéologiquement très divers. on y trouve
des catholiques issus de la période de cô,nfessionnalisation du iyndicat,
d'autres catholiques plus progressistes et attirés par la C.F.D.T. enfin des
enseignants séduits par l'aspect pédagogique offert depuis longtemps par le
synclicat. Mais depuis mai 1968 le S.G.E.N. sans être en crisè, connaît des
clivages ; Jean-claude Guerin, dans une analvse qu'il en fait dans ,, les
temps mo'dernes' (1) y discerne à juste titre une majorité et une minorité.
La majorité o qui se retrouve à I'aile droite de la G.F.D.T. ,s'écarte progressi-
vement de la fédération et se rapproche du S.N.E.S. dans I'action syndicale ".cette majorité, que l'on ne peut qualifier de ( tendance >, raisonne sur le
principe de neutralité et la bonne marche cle l'école, considérée comme un
service public. Il faut donc dans cette optique travailler à I'amélioration du
service public. La minorité, plus proche de la G.F.D.T. lie la crise de l'éco,le à
celle de la société capitaliste. Pour la première fois en 1972 le S.G.E.N. a vu
deux candidatttres au po,ste de secrétaire général et le secrétaire sortanr,
Charles Piétri, représentant la majorité, n'ayant obtenu que 50 o/o des voix,
a préféré démissio,nner pollr la,isser la place à François Garrique qui a été
élu avec un bureau homogène mais sans orientation fixe. Le 'S.G.E.N. est
déso'rmais menacé par la naissance de tendances, ce qui serait dangereux
pour lui vu sa faible importance numérique. Il faut no,ter en outre qu'il est
partisan de la participation, d'une façon assez nette, mais qu'il lais,se le
choix libre à ses sections d'établissement, ce qui engendre une certaine
anarchie liée aux conjonctures locales.

2) Le S.N.A.L.C. (Syndicat national des lycées et collèges).

Le S.N.A.L;C. existe depu"is 1905 et est afilié à la C.G.C. (confédération
générales des cadres) Très minoritaire, il s'est notoirement accru après mai
1968, en réaction contre les événements et l'évolutio,n de l'éco,le qu'il estime
avoir un caractère trop progressiste à son gré. Dans cét esprit, i l n'est pas
très favorable à la participation et fait du refus de la p,résence des parents
au conseil de classe son cheval de bataille. Il a recruté beau,coup chez les
professeurs timorés effrayés par l'ampleur de la crise de l'école et notam-
ment de I'autorité. Il développe assez bien ses re,latio,ns auprès ,les enseignants
non syndiqués, avec lesquels il constitue souvent des listes d'union pour les
élections professionnelles. Son audience est à peu près celle au s.c.r.N.
c'est un syndicat très conservateur qui a pris au s.N.E.s. et au SG.E.N. ses

(l) Cf. interview.
(1) J.-cl. Guérin < critiqge_ du svndicalisme enseignant >, in revue les remps

nrodernes. Août-septembre 192t. p. 251.
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éléments les plus à droite. Il est pour la sélection, contre les mathématiques
modernes ou la ,rnéthode structurale dans I'enseignement du français, contre
la mixité, favorable à I'o université libérale et à I'ordre moral ,dans l'école o,
même à I'ordre tout co'Llrt, au besoin par intervention policière. Il se pré-
tend ap,olitique mais exprime en réalité une positio,n politique qui regro,upe
pêle-mêle des réformateurs et des extrémistes de droite. MonJierrr ôérara
simon, Président du s.N.A.L.c. affirmait le 5 février 1972 (l) que le < corps
enseignant connaît actuellement une grave crise du morat, due à la déie-
rioration des conditions de travail dans un climat d'agitation latente >. ,Le
s.N.A.L.c. ne s'est développé que dans le second degré, et particulièrement
dans les lycées. Il faut noter que les opinions de ses adhêrents sont fort
variées, certains, sensibles à I'innovation pédagogique, ayant trouvé refuge
au S.N.A.L.C. par peur de la politisation des autres syndicats.

3) La C.N.G.A. (Conféclération générale des groupes autonomes).

- Créée en 1968, en réaction directe contre les événements d.e mai, elle est
foncièrement hostile à l'évolution de I'institution sco'laire, y voyant une ten-
tative de politisation et I'aboutissement d'une mainmise politico-syndicale
totalitaire sur lréducation nationale. La C.N.A.G. croit voir deirière la crise de
l'école I'actio,n occulte de Moscou et Pékin, et il est assez cocasse dans
ces co,nditions qu'elle se d.éclare apolitique; elle est en fait très pro,che du
fascisme, consciemment ou pas, mais il ne faut pas oi"rblier que ié fascisme
le plus dangereux peut être ceiui qui s'ignore. L'audience de ôe syndicat est
très faible, ne dépassant pas I o/o ctes enseignants. Il est peu favorable à la
participation craignant surtout la " politisation et la dégradation de I'ensei-
gnement ), et surtout farouchement hostile à la présence des parents et des
élèves en conseil de classe.

4) Le S.N.C. (Syndicat national des collèges).
Il a été co,nstitué de nombreux anciens syndiqués du S.N.I. et s'est battu

pour obtenir le statut des P.E.G.C. Il est essentiellement catégo'riel et corpo-
ratiste, limité aux C.E.S. et C.E.G. Sa pratique qui rappelle quelque peu
l'ami,calisme du début du siècle lui a fait perdre de nombreux syndiqués,
Iimitant ainsi considérablement son influence.

5) La société des agrégés.

Elle est plus un groupe de pression qu'un syndicat. Jacques Fournier a
raison de dire que n dans le seconcl degré, le poids de la ,société des agrégés
est très largement à l'origine des difficultés ou des échecs rencontrés par
bien des pro,jets de réforme en matière de structure ou de pédagogie comme
en matière de formation des maîtres ,. La société des agrégés qui regroupe
une dizaine de milliers d'entre eux c'e,st-à-dire la presque totalité, est en
effet puissante. Les agrégés constituent théoriquement les o heureux o du
co{p's enseignant : les mieux payés, Ies plus considérés par le corps ,so,cial, il
n'y a p'as pour eux de crise de l'école, et toute remise en cause passerait par
la leur. Ils tendent à vouloir conserver leurs privilèges dans une école qui
leur sied bien et n'ont que faire des recyclages et cle la formation permanente,
eux qui ont tout appris brillamment une fois pour toutes, et qui ont été tout
aussi brillamment sanctionnés de leur talent intellectuel. Ainsi Monsieur
Guy Bayet, dont les déclarations à contre-courant font sensation, exprime-t-il

(1) Cf. u le Monde o des 6 et 7 flévner 1972.
(1) J. Fournier, ouvrage déjà cité. P. l5B.
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bien théoriquement l'essentiel de sa base. Il suffit pour donner le ton de ie
citer lorsque, traitant de la participation, il estime que u dans le second
degré depuis novembre 1968 a été institué un espèce de régirne d'assernblée,
et d'élections perpétuelles dans les établissements d'enseignement, ce qui
contribue à passionner les débats, à politiser les problèmes et à mettre le
service public de l'éducation nationale entre les mains des usagers. Cela
n'existe nulle part ailleurs, et n'est pas convenable (1)". Face à to,utes les
nécessités du changement du système scolaire, et particulièrement du second
degré, la société oppose le conservatisme le plus total, et il est inquiétant de
constater que ce qui est censé constituer l'élite du corps enseignant soit tant
en retrait de l'évolution du système social et de la nécessité du changement
à opérer dans le système scolaire. Par bonheur, la Société des agrégés,
groupe de pres'sion catégoriel n'est pas I'intelligentsia française. La soc,iété
connaît même sa fronde. Au début de janvier L972, trois cents agrégés
proches des C.R.A.P. (cercles de recher:che et d'action pédagogique) signaient
une motion dirigée contre Monsieur Guy Bayet (2) dans laquelle ils affir-
maient notamment ( ne pas se reconnaître dans les prises de position ren-
dues publiques par la presse, de la société des agrégés et de son porte-
parole Monsieur Bayet dont I'opinion en tout état de cause, n'est celle que
d'un certain nombre d'agrégés >. La pétition devait recueillir environ tro,is
mille signatures d'agrégés, soit près du tiers de I'effectif ; de quoi teinter les
propos de Monsieur Bayet d'une ambiguïté quant à leur légitirnité. Déjà le
12 avril 1972, Madame Suzanne ,Cétron, agrégée de lettres faisait paraître à
la presse une note affirma-nt (1) o que le 29 mars 1'972 le rappo'rt d'activités
de la 'société des agrégés présenté pal le b,ureau que préside Mo'nsieur Bayet
a êté adopté par 1 148 mandats >. Que par contre la motion dirigée contre
ce bureau ( avait reçu à ce jorlr près de 1 500 signatul:es ) et qu'elle en dédui-
sait donc que Monsieur Bayet n'était pas représentatif de la majorité des
agrégés. La réaction devait aboutir en juin, le Ministre ayaît fait savoir aux
C.R.A.P. qu'il leur retirait son aide fi.nancière pour leur revue " les cahiers
pédagogiques " (2). Non content de son succès Monsieur Bayet 'se lance alors
à I'attaque de la revue < éducation " (3) fondée en 1945 par Gustave Monod
et Louis Gros, présidée par le professeur Lichnérowitz, membre de l' institut,
professeur au collège de France, qui fut le Président du colloque d'Amiens.

Les 'syndicats de l'éducation nationale so,nt nombreux et il serait fasti-
dieux de les énumérer tous. Il faut savoir néanmoins qu'il existe aussi les
syndicats de personnel de .service (entretien, laboratoires, concierges) de
sêcrétariat d'intenclance et d'éducation (conseillers d'édu,cation)' La F.E.N.
a ses antennes dans chacune de ces catégories professionnelles tandis que,
por.rr certaines d'entre elles, elle se voit durement concurrencée par d'autres
iyndicats nationaux tets F.O. pour les perso,nnels de secrétariat et d'inten'
dance et la C.G.T. pour les agents de service.

3) Les syndicats de parents (4).

Tout comme les autres, le syndicalisme des parents est né de façon empi-

(1) Cf. Juilien: n Les lycéens ces nouveaux hommes o. stock, Paris, 1972. P. 254.

Q) Cf . " Le Monde > du 6 janvier 1972.
(1) Cf. n Le Monde o du 12 avril 1972.
Q) Cf . n L,e Monde o des 7 et 8 juin 1972.
(3) Cf. u Le Monde " du 21 iuin 1972.
(4) Cf. Tableau n'7.
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rique. Ce sont d'abord les associations familiales, du type ( association des
pères de famille o, d'inspiration catholique, qui se. constituent. Elles se consa-
creront longtemps à la défense de I'enseignement privé et lutteront contre
l'école publique considérée comme immorale parce qu'irreligieuse. Ces
associations s'alignent sur lê Vatican gui, des le début du xx€ siècle
condamne la ( neutralité scolaire et l'école publique u. Puis les préoccupa-
tions évoluent, et c'est la bourgeoisie qui, soucieuse de la bonne diffusion de
sa culture, crée en 1910 dans les lycées une ( fédération d'associations de
parents drélèves de I'enseignement public >, ancêtre de l'actuelle Fédération
Armand. Ces asso'ciations sont conservatrices, soucieu'ses de morale et de
traditions. Leur influence se limite aux seuls lycées, à I'école des notables.
De son côté, bien tenue en mains par les instituteurs dont le prestige est
grand dans les campagnes, l'école primaire ne suscite pas le syndicalisme
des parents. Il faudra attendre l'épreuve de la guerre, pour que l'esprit de
la résistance, sur sa gauche soucieux de laïcité et de démocratisation,
engendre en 1947 une ( fédération des conseils de parents d'élèves D, ancêtre
de I'actuelle fédération Cornec et suscitée par le S.N.I. D'abord spécialisée
à I'enseignement, elle fait tache d'huile avec la démocratisation et pénètre
Ie secondaire à I'époque de I'avènement de la scolarité de masse. De par ses
composantes socio-professionnelles, son idéal laïc, démocratique et répu-
blicain, sa pr,oximité avec la F.E.N., elle se situe tout naturellement u à
gauche ,.

Les associations muent alo,rs en < mouvement syndical " ; présentes
dans l'éco,le à titre subsidiaire jusqu'en 1968, elles ,sont consacrées par les
textes à cette date et y font véritablement leur entrée avec la participation.
Monsieur Jean Védrine (1) peut affirmer à juste titre que u l'idée de coges-
tion éclatera dans les jours de mai 1968 sous le nom de " participation >,
offrant à tous une solution presque mythique pour sortir des impasses mul-
tiples >.

a) Ifl f édération Armand (Fédération des associations de parents d'élèves
de l'êcole publique A.P.E.E.P.).

Née dans la bourgeoisie, cette fédération reste en partie la fédération des
catégories sociales les plus aisées. Cette appartenance lui confère une posi-

tion politique assez centriste (bien qu'elle n'ait pal d.e position politique

officielle) Ce qui ne I'empêche pas d'être parfois relativement progressiste

en matiére dé pédagogie. Elle déclare près de 600 000 adhérents, répartis
entre I 300 assoèiationÀ de base et 26 unions régionales. .. Libérale >, eIIe

défend la démocratisation de l'enseignement, estimant que I'école est un

moyen de pallier autant que faire se peut les inégalités liées à I'origine

socio-profeisionnelle. Elle èst favorable à la laïcité, mais dans le sens d'une

neutrâlité à l'égard de toute idéologie ou religion, ce qui n'a ,rien 1 l_"it
avec la laicité militante du comité natio'nal d'action laïque (le C.N.A'L.)

regroupant le,S.N.I., la F.E.N., la ligue de I'enseignement,la fédération Cornec.

Sa- larcité est d'ailleurs fortement tempérée par sa position à l'égard de la

loi Debré du 31 décembre 1959 pour laquelle elle a fait voter. Elle est hos-

tile à la ., nationalisation > de l'enseignement telle qu'elle est préconisée

par sa rivale, la fédératicrr Cornec, et elle s'en justifie en prétendant que

ia nationalisation aboutirait à I'unité totale, alors qu'elle estime nécessaire

la diversité dans la spécialité, préconisant l'enseignement agricole pour le

(1) Jean Védrine:
gnement >, Casterman.

< les parents, l'école >. Collection n enfance, éducation, ensei-
Par is .  1971.  P.  27.
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monde agricole, hors de l'éducation nationale, I'existence d'un enseignement
technique dépendant de I'industrie, celui d'un enseignement commercial
(écoles supérieures du cornmerce) sous l'égide du patronat. La fédération
insiste sur le rôle et la place de la famille dans la société comme dans l'école
et s'inquiète d'en voir la stabilité en régression. Son analvse de la crise de
l'école ne la place pas à contre-courant, témoin Pierre Armand qui attribue
le malaise lycéen (1) " à la démocratisation insuffisante, aux locaux inadap-
tés, à la pédagogie traditionnelle, au sport délaissé, et aux loisirs anar-
chiques ". La fédération a fortement piacé ses espoirs dans la participation
de 1968 ; elle s'y est d'ailleurs lancée avec enthousiasme mais se montre
beattcoup plus sceptique après quatre ans d'expérience, déçue par les résis-
tances d'enseignants et la lourdeur des conseils. Elle reste, quoiqu'il en soit,
favorable à I'ordre dans les lycées et n'hésite pas, lorsque I'agitatio'n menace,
à prendre des positions très o droitières ,,. On I'a longtemps vue associée au
S.N.A.L.C, précisément lors des deux années troubles qui ont suivi mai 1968,
puis elle s'est séparée de ce syndicat sur le problème de Ia présence des
parents dans les conseils de ,classe. Elle a dû progressivement laisser la
p,lace à la fédération Cornec pour le second degré dans lequel elle est passée
au deuxième rang, tandis qu'elle cherche à ,s'assurer une implantation dans
le primaire. Son congrès national de 1972, qui s'est tenu du 11 au 13 mai
à Vichy, lui a été l'occasion de lancer une véritable déclaration de guerre
à sa rivale Co,rnec, son président dénonçant le système de la ,main forcée
dans I'enseignement primaire " (2).Son implantation dans le primaire est
pour elle, condition de'sa survie, les parents qu'elle n'a pas acquis dans cet
enseignement n'allant pas à elle lorsque leurs enfants passent au ,second
degré. Lors de ce congrès, les participants renouvelèrent encore leur foi en
la participatio,n, estimant néanmoins que o la pratique quotidienne de parti-
cipation dans les lycées et les collèges n'est pas aisée o et qu'elle constitue
pour les jeunes un moyen d'éducation incomparable, à co'ndition qu'elle ne
soit pas une parodie r.

Ainsi pour Ia fédération Armand, la réforme de I'éco'le devient-elle len-
tement Ia réforme de la participation elle-même.

'b) La Fédératiom Cornec (fédératiorr des conseils de parents d'é'lèves des
écoles publiques F.C.P.E.P.).

Déclarée en 1947 sous l'égide du S.N.I. et de la ligue de I'enseignement,
elle est la plus grosse fédération, regroupant un million deux cent mille
familles répàrties entre 12 000 conseils locaux dans le premier degré, 2750
dans les lyiées et collèges et 95 conseils départementaux. Elle a plus des
deux tiers de parents élus dans les conseils d'administration des établisse-
ments. Elle est caractérisée par ses relations avec la F.E,N., et surtout par

le fait que l'essentiel de son potentiel fut longtemps constitué d'instituteurs
du s.N.l. ce ,synd.icat de parents ressemblait ainsi plus à un syndicat d'en-
seignants au sein duquel les parents non enseignants étaient très minori-
taiies. C'est pour cette raison qu'il fut en définitive décidé qu9 la double
app'artenance- (Cornec-SNI) serait interdite pour les responsables, ce qui

avait pour effet d'écarter les instituteurs de la direction.

Les enseignants parents restent néanmoins très nombreux au 'sein de

(1) Cf. Jull ien: .. les lycéens, ces noLlveaux hommes o, Stock, Paris, 1972. P.282'

Q\ Cf . o Le Monde " du 16 mai 1972.
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la fédération et ses liens avec Ia F.E.N. ,sont étroits. Tout comme la F.EN.
d'ailleurs, elle connaît des clivages d'origine idéologique. on trouve d'un
côté les parents proches de la C.G.T., de I'autre plus près de F.O., encore
que ce schéma se soit trouvé quelque peu infirmé depui's Ia déconfes'sionna-
lisation de la C.F.D.T. et la < rénovation " du parti so,cialiste à Epinay-sur-
Seine. La fédération Cornec accuse néanmoins diverses influences concur-
rentes, S.N.I., F.E.N. mais aussi la C.G.T. et le parti co,mmuniste, ce qui fait
dire à ses adversaires qu'elle est ( téléguidée par le P.C.F. u.

La fiédération Cornec, traciitionnellement à gauche des gouvernem,ents
de la V. République, ,combat pour les thèmes essentiels qui sont ceux de la
gauche en matière d'éducation. Elle est d'abo,rd I'expres,sion d'une laïcité
qui longtemps ne 'fut autre cho,se que du < laïcisme > mais dont le contenu
a aujourd'hui évolué vers une notion de neutralité de l'école, co,mme ser-
vice national. Elle se bat aussi pour la dérnocratisation de I'enseignement,
apologue en cela du plan Langevin-Wallon. EIle est farouchement opposée
à l'aide à I'enseignement privé et préconise la nationalisation animée d'une
idéo,logie qui n'est pas sans rappeler celle de l'après-guerre, avec une gestion
tripartie comprenant les pouvoirs publics, le personnel et les usagers.

Mais ce qui la distingue plus nettement de la Fédération Armand, qui
ne prend pas de positions politiques, c'est qu'elle n'hésite pas à transposer
son combat syndical sur le plan politique, témoin son congrès national cte
1972 qui s'est tenu du 20 au 22 mai. La fédération ne se contente pas de dire
(1) uun non brutal et sans appel à la po,litique scolaire actuelleu, mais en
outre son ,secrétaire général, Monsieur Louis Desbo,rdes, déclare lors de ce
même congrès " qu'il n'y a pas d'autre moyen pour obtenir ce que nous
voulons que de changer de majorité u. De simple parent d'élève représen-
tant une expression familiale à l'école, le syndiqué militant 'Cornec devient
progressivement un parent d'élève engagé politiquement, un ( parent
d'élève Cornec rr. Maître Cornec lui-même, son Président, affirme, traitant
de l'enseignement confessionnel, que (2) < la question n'est plus tellement
celle d'un enseignement confessio,nnel, mais d'un enseignement de classe ".
Les influences politiques travaillent d'ailleurs la fédération en son sein,
témoin la tendance " liaisons laïques libres o qui s'est constituée début mars
1972 à Paris, accusant le bureau Parisien d'être noyauté par le parti comrnu-
niste.

La tédération Cornec n'est pas hostile à la participation, mais elle reste
assez sceptique quant à ses virtualités, surtolrt après quatre ans de p,ratique.
Elle recommande la présence dans les conseils pour ( lutter et pour avancer,
mais non pour avaliser et jamais pour subir (1) o.

Le danger qui pour sa part la menace ne constitue pas l'extinction mais
'surtout une certaine satellisation par les partis politiques de gauche, ce qui
aurait pour effet tant de l'affaiblir à l'intérieur en lui faisant épouser leurs
divisions, que de limiter son audience à I'extérieur en la politisant trop for-
tement.

c) La fêdération Giraude:au (fédération nationnle des associations de
parents d'élèves de l'ertseignement public).

(1) Cf. o Le Monde " dn 24 rr'ai 1972.

e) Cf. " le Nouvel Observateur ', mai 1972, n" 393.
(1) Cf. le congrès national des 20, 2l et 23 mai 1972.
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Fondée en 1932, ex-fédération Demaret, elle déclare plus de 100 000 adhé-
rents répartis en 151 associations de base. Spécialisée à l'enseignement tech-
nique et professionnel, elle prétend avoir plus de 80 0zo des parents élus dans
les conseils de 234 établissements d'enseignement techniqùe. tr a fédératio,n
Giraudeau, assez liée dans les établissements d'enseignem^ent technique aux
S.N.F.T.-A.A. reproche à la fédération cornec d'être trop politiséà. Bien
qu'elle soit relativement socialisante, elle est assez p"r, maiquée par une
tendance politique. El.le a toujours défendu des positions laiqueis. Sei préoc-
cupations so'nt conditionnées par les problèmes âu secteur teôhnique, nota,ïn-
ment par les problèmes d'insertion des enfants dans Ia vie activè avec une
formation adéquate. Lors, de son congrès de mai lg72 (2) elle a d'ailleurs pré-
conisé la généralisation des o chèquei d'éducation u, syétème de progres,iio,n
par niveau, éliminant les redoublements et faisant bénéficier 

'l'éléve 
s'il

ne termine pas sa formation, de son acquis pour la vie active, acquis qu'il
peut_ d'ailleurs pro'longer par l'éducation permanante articulée eÎle aùssi
9ur-le sy,stème des chèques. outre qu'elle est une fédération < du technique r,
la fédération Giraudeau est aussi une fédération technique, sans à priôri à
l'égard des différents gouvernements, soucieuse d'indépeirdance synd^icale et
politique, assez conservatrice lorsqu'elle estime que l'êcole ne doit pas s,ou-
vrir_sur ,. les querelles d'adultes), en outre très lavorable à la participation
qu'elle considère comme une technique.

d) L'union nationale des associations a,utonomes de parents d'éIèves.
(u.N.A.A.P.E.).

Fondée en juin 1968, en réaction contre les événements de mai, selon
des motivatio'ns semblables à ce,lles de la C.N.G.A. pour les enseignants, I'asso-
ciation autonome n'a que très peu conquis droii cle cité dani le syndica-
li_sqe des parents. Existant dani les 18 académies (sur 23) ere préiend à
85 000 adhérents. Du tryptique . travail, famille, p,atrie o elle exprime les
deux premiers pour sou's-entendre le troisième. Elle estime qu'il es1 < néces-
saire de respecter les droits prioritaires de la famille, danJ un mo'nde qui
peut facilement basculer sous I'influence des forces économiques et pôti-
tiques vers une collectivisation totalitaire (1) r. Monsieur 'Lottman, Président,
critiquant les positions prise.s par le récent congrès ,cornec, déclare que
< I'action de son association basée sur des principes situés à I'opposé d'une
conception totalitarjste de la société a conscience d'avoir une influence poli-
tique >, mais o que cette influence est située à un niveau assez élwé pour
n'avoir jamais le caractère " événementiel > de I'engagement poùitique pré-
cis o. f6ps de son congrès de mai 1972, I'association autonome qui se pro-
po,sait de se pencher sur le thème ,,I'école peut-elle aider à l'épanouisse-
ment de l'enfant ? >, a très bien par l'intermédiaire de son Président-fonda-
teur, Monsieur Hennequet, pris la crise de l'école à I'envers en estimant
que o l'enfant épanoui est celui qui aime son école ) et que u'beaucoup d'en-
fants s'ennuient à l'école tandis qu'une petite minorité se révolte et s'agite ,r.
Autrement dit, si l'école est malade c'est parce que l'enfant s'y ennuie et s'il
s'y ennuie c'est parce quelle est malade. Il faut noter que Ie Ministère avait
donné une ,sorte de caution à cette association par le biais de la présence à
son congrès de Monsieur Pierre Billecoq, secrétaire dtEtat à I'éducation
nationale qui, traitant de la participation affirma llue .. pour que les élèves

(2) Cf . n Le Monde, du 27 mai
(1) Jean Védrine. Ouvrage déjà

1972.
cité. Page 105.
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bénéficient de l'enseignement de leurs maîtres, il ne faut pas seulement
qu'ils I'acceptent, mais qu'ils aillent au-dwant, qu'ils participent u. ,La par-
ticipation contre l'ennui ou I'ennui dans la participation ? seuls les élèves
pourro,nt y répondre.

4) Les élèves et leurs organisations.

a) les élèves.

Mai 1968 avait été, avec celle des étudiants, I'explo'sion du mouvement
lycéen. Le mouvement étudiant avait surpris par sa violence, mais plus
encore Ie mouruement lycéen par ,son existence. Ces enfants et jeunes gens
du second Cegré s'affirmaient soudain comme des acteurs de I'enseignement,
voire même de la société toute entière, alors qu'ils n'avaient jamais été consi
dérés- jusqu'à présent que comme des enfants pour lesquels I'institution
scolaire fonctionnait, mais davantage pour servir les parenis que les enfants
er:x-mêmes. Toujours l'élève avait été pensé comme devant obéir, co,nso,m,mer
des éléments de savoir prédéterminés en dehors cte lui. Les adultes pensaient
à tort que tout raisonnement, toute pensée non dotée d.e structure rationnelle
ne pouvait avoir le privitège de l'expression, celui-ci n,intervenant que lonsque
l'élève n'est précisément plus un ètèu". Cette attitude con,siste à nier toutepsychologie à l'enfant, ou du moins à la calquer sur une échelle de valeurs
tout à fait formelle dont ta finarité pourrait se résumer en la fo,rmule o l,en_fance est un mal qui se soigne chaque jour r. Cela revenait bien à considérer
la jeunesse comme une anô,marie, I-'élève passant à l,école pour précisément
se normaliser.

-Il eut pour cela fallu que les élèves eux-mêmes fissent confi.ance au
modèle qu'on voulait faire d'éux, c'est-à-dire qu'ils fissent confiance à la géné_
ration de leurs parents, et d'abord. à leurs prop.er p,arents. ceh ;éc;s;itait
par là même une acceptation par eux de ta iociete bâti. put les génératio,ns
précédentes. Mais cette société, en sa pleine époque d,efpansion néoindus-
trielle, fait apparaître plus violemment ses contràdictions comme des lézardes
que voient les jeunes, plus enclins qu'ils sont à porter un regard sur le
monce qui les entoure grâce à la puissance des média. La gueÉe d,Algérie
fut un premier traumatisme pour 1a jeunesse ces années 1i60. ,pourtait la
génération précédente elle aussi eut sa guerre, mais tandis que le nationa.
lisme était là (et plus encore lors de la prémière guerre mondiaie) pour lui en
masquer l'horreur, son engagement même danl les hostilités Â'assimilait
à une sorte de croisade co,ntre le nazisme, symbole douloureusement vécu
de I'anti-humanisme et justification icléologiqué. La guerre était alors ressen-
tie comme une guerre juste et légitime contre la birbarie fasciste et la vic-
toire déboucha sur un consensus généreux dont I'esprit de la résistance et
la reco'nstruction des premières années furent les porteur,s. euoi de sem-
blable avec la guerre d'Algérie ? Mais la génération àes lycéens de mai 196g
est encore différente de ceux qui ont connu les événements d'Algérie. Les
jeunes ont l'imp'ression d'être contraints par les générations pr?cédentes
à suivre une voie qu'ils récusent inconsciemhent paice que, p'leini d'espoins,
sans les contraintes qu'ont connues ces dernièrei, ils ôspèrent faire àutre
chose de leur vie. C'est dira-t-on un trait commun de toq.rtès les générations
jeunes, ce qui est vrai, mais il faut préciser que Ia jeune généàtion fran-
çaise née à partir des années 1950-195t est celle de la ôivilisaiion de consom-
mation qui ne ressent pas le besoin de I'effort, ne subit pas la contrainte
d'une mobilisation, est plus à même aussi de constater les inégalités so,ciales,
les injustices, de condamner donc les finalités de la société à laquelle on
veut la moCeler. Ainsi naît lentement le phénomène contestataire, pilier
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de la psychologie de la jeunesse actuelle. La crise sociale pénètre l'école, et
les élèves vivent deux éclatement's : celui de la société et celui de l'école.
Des générations entières d'adultes, qui ressentent confusément leur condam-
nation par les jeunes, ne comprennent 'pas pourquoi il y a condamnation,
et sont desarmés parce qu'on ne les a jamais appris à ;justifrer leur style de
vie. Quand ils s'efforcent de le faire, les parents se rendent compte qu'ils
n'en sont pas capables, car ils n'ont souvent pas choisi ce qu'il vivent, ou
ils ont cru choisir, alors qu'ils ne faisaient que subir les déterminismes poh-
tiques, 'sociaux et écono,miques, le plus souvent avec la fausse bonne cons-
cience du devoir à accomplir dans I'obéissance érigée en vertu sociale,
épaulée de la morale malthusienne du sacriflce. Ainsi naît la crise de l'auto-
rité qui tout naturellement va éclater dans l'école, car c'est elle que les
parents, désarmés qu'ils étaient, ont chargé d'assumer à leur place.

Mai 1968 sera d'autant plus étonnant pour les adultes que les lycéens,
présumés irrationnels, sauront analyser l'ensemble de I'institution scolaire
avec une lucidité fulgurante qui, si elle manqua parfois du rationalisme
ponctuel et mesuré des gens sages, sut parfaitement démystifier les mythes
pédagogiqu,es, dér'oiler les contradictions les plus évidentes de l'école,
Iesquelles, pour les plus politisés, puisent leur source 'dans la structure éco-
nomique et sociale.

Il est néanmoins une précision importante à faire : c'est dans les milieux
les plus avancés culturellement c'est-à-dire les Jycées, que ,se développe [a
contestatio,n. Au fur et à mesure que décroit I'effort culturel, la virtualité
contestataire se réduit. Est-ce à croire que . la culture bourgeoise > est un
phénomène libérateur en fonction de sa quantité de diffusion ? Ce serait
6emble-t-il une erreur. Moins que dans la quantité, la différence de diffusion
de la culture dominante réside en son contenu de présentation. Messieurs
Baudelot et Establet (1) affrment qu'il existe deux fo,rmes d'inculcation de
la culture bourgeoise. La première, destinée au réseau ( primaire profession-
nel > de l'école, constitue un sous-produit appauvri et vulgarisé de la culture
inculquée dans le réseau secondaire-supérieur. Tandis que ,celle-ci .. ten-
dra à reproduire en chaque individu, quelle que soit la place qu'il occupera
dans la division technique du travail un interprète actif de l'idéologie bour-
geoise, à l'opposé le réseau primaire professionnel tendra à fo,rmer des p'ro"
létaires passivement soumis à I'idéo,Iogie dominante r.

Si I'on tient pour plausibles ces analyses, qu'on les dépouille ou non de
leur démarche idéo,logique (par exemple en utilisant les conclusions des
études sociologiques de Bourdieu et Passeron) un élément apparaît détermi-
nant ; on s'aperçoit en effet que les établissements les moins favorisés cul-
turellement, C.E.S. et C.E.G., C.E.T. et lycées techniques, po,ssèdent effecti-
vement les élèves les u plus isoumis " à I'institution, du mo'ins jusqu'en 1968.
Il n'est que les lycées pour véritablement se rebeller 'spontanément, pour
constituer des centres de contestation, or c'est bien dans ces lycées qu'est
diffusée < la culture dominante D et c'est en fait de son contenu même qtre
naît la révolte dans son aspect humaniste. 'Les mo,tivatio,ns de mai 1968 ne
sont donc pas, dans leur grande majorité, signes de rupture d'avec I'idéo'
logie dominante, mais c'est au contraire 'son pur produit, sa 'co,ntradiction
interne que vont ressentir ceux qui là rvivent. C'est à partir de cette idéo-
logie dominante qu'il est possible de comprendre les divisions essentielles

(l) C. Baudelot et R. Establet : o I'école capitaliste en France o, Maspero, Paris,
197t. P. t54.
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du mouvement l5rcéen: les uns, qui ont rompu avec elle et |a contestent
en tant qu'idéologie, au nom d'autres idéologies, constitueront les groupes
et groupuscules politisés. ,Les autres, procédant de motivations humanistes
n'ont pas rompu avec I'i'déologie dominante ,mais continuent à ,s'en nourrir
ce qui -explique que leurs motivatio'ns soient plus confuses, plus affectivel
et .sentimentales, qg:ils n'aient pas de stratég.ie d'action à lbng terme et
qu'ils 'soient incapables cle se muer en organiiations permanentes. Ainsi les
comités. d'action lycéens de 1968 bouillonnant d,imagination à l'époque de
leur naissance, n'ont-ils, prati,quement p,as survécu à l-a dynamiq"" aË, e"e-
nements. La plus g.rande part du mouvement lycéen est-devenire ce qu'on
appeUe n la majorité ,silencieuse u dangereusement quand elle se met en
marche; quand elle Ie fait, c'est au nom des valeurs de l,idéoloeie domi-
nante intronisées, tel le sentiment d'injustice clans l,affaire Guioi qui fit
bouger les lycéens, non parce que Giles Guiot aurait pu faire de Ia poliiique,
mai:s précisément parce que Gilles Guiot ne faisait pàs de ,politique, et qï'il
avait été condamné selon des procédés qui défiaietri toute^u5usiicéu.

Toute la stratégie des groupes politisés consistera donc à dévelonpper
une situation objective de répression, laquelle permettra de provoqueï'la
réaction humaniste de la majorité silencieule.

Malgré leur propension à la soumission, res élèves du technique, lycées
et collèges, ont été peu à peu gagnés à la contestation. Elle n'a pus veri-
tablement atteint c.E.G. et c.E.S. pour la simple raison que l,âge des élèves
y est trop bas, que leur perso'nnalité n'est p,as encore formée. plus longue à
se manifester, plus lourde dans sa mise en marche, la contestation du secteur
tec'hnique est beaucoup plus concrète que celle cles lycées classiques et
modernes. Voués directement et souvent assez tôt à une insertion profes-
sionnelle, les élèves de I'enseignement technique sont amenés à examiner le
style d'insertio'n qu'on leur propo,se ; donc à mettre plus directement en
cause l'organisation sociale elle-même dans sa hiérarchie déterminée par
la division du travail. PIus particulièrement dans le technique court, qui
les destine aux 'fonctions d'ouvriers qualifiés, d'employés ou parfois de
manGuvres, Ies élèves contestent I'institutio,n Fcolaire par la p,assivité,
une passivité de résistance qui est une négation dans le temps, et c'est tout
aussi important; ils prennent conscience qu'ils ont su,bi une ségrégation
dans l'école, qu'ils sont au C.E.T. parce qu'ils étaient des plus mauvais
dans le premier cycle au sein duquèl ils se trouvaient ainsf à l'écart, en
classe pratique, en C.E.G. olr en couloir court de C.E.S. et ils ressentent fort
bien qufà ce stade leur origine sociale leur a notoirement cotrpé les chances de
promotions dont ils n'avaient pas la conscience ni le besoin avant que l'é-
chéance de I'entrée à I'usine ne soit imminente. Nombreux sont les jeunes tra-
vailleurs qui, insérés dans la production regrettent de n'avoir pas < as,sez
travaillé à l'école o. Il se mêle à ,ces regrets un vague sentiment de frustra-
tion sociale qui, s'il est assez flou, n'en est pas moins réel. Les jeunes du C.E.T.
ont l'impression de < n'avoir pas eu le choix o. Dans I'ensemble de l'ensei-
gnement technique, après les tourbillons et les éveils de 1968, c'est la
retombée des enthousiasmes, c'est à nouveau la soumission, mai's une :sou-
missio,n plus résignée et surto'ut désabusée, ,5n1s illusions sur I'avenir et, ce
qui est plus grave, sans espoir. Le peu de ,succès des groupes gauchistes
vendant leur presse révolutionnaire à la porte des CrE.T. en est une mani-
festation car les élèves du technique ont le 'sentiment que mai 1968 n'a été
rien 'd'autres que bavardages im.rtiles et que leur condition n'a rien à
attendre des groupes politisés pour évoluer:. II est tout à fait logique dans
ces conditions que la participation n'intéresse p,as les élèves de I'enseigne-
ment technique, à part des individualités qui ne représentent qu'eux'rnêmes.
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Pour le reste du second cycle, la mo,rosité a suivi les espérances ; la
" société répres'sive ) a repris en mains l'institution et c'est aussi la soumis-
sion sans adhesion, coupée de quelques sursauts conjoncturels et localisés,
agrémentée çà et là de quelques tentatives des groupes organisés. Pour ce
qui est de la participation, les plus vieux, qui avaient cru révolutionn,er
l'école, se sont vu offrir une sorte de parlementarisme, les élus des élèves
l'étant à deux tours, comme les ,sénateurs. Quant aux plus jeunes, ils igno-
rent purement et simplement la participation tant elle les touche peu dans
leurs pr'éoccupations quotidiennes.

b) Les organisations d'é.\èttes.

Avant 1968 certains jeunes scolarisées appartenaient à divers mouve-
ments qui n'avaient pas pour spécificité l'institution ,scolaire: jeunesses
communistes, J.'E.C. jeunesses socialistes, P.S.U. Il a fallu attendre que se
crée un mouvement lycéen pour que s'y greffent des organisations d'élèves
proprement dites.

1) Les C-A.L. (comités d'actions lycéens).
Issus de I'enthous'iasme de mai, les C.A.L. vivront aussi longtemps que

o I'esprit de mai n ; malgré le titre cle leur manifeste < les lycéens gardent
la parole ' (1) ils ne sauraient survivre aux retombées de la créativité révo-
lutionnaire. De fait, en 1972, ils sont ou inexistants dans les établissements,
ou moribonds. Nés spontanément de la crise, ils avaient pourtant été très
actifs et imaginatifs. Dès le début de l'année 1,968, à la suite de divens incj-
dents dans plusieurs lycées parisiens, suivies de tentatives de liaisons o'rga-
nisées entre les établissements, l'idée de comités d'action lycéens fait ,son
chemin. Des ,s'tructures ,sont donc mises en place dès le second trimestre.
Les thèmes de mobilisation sont la sélection, le plan Fouchet, la revendi-
cation de participation des lycéens aux différents conseils des établisse-
ments. C'est entre les 3 et 20 mai qu'ils vont se démultiplier et devenir la
seule structure utilisable du mouvement lycéen, permettant le 19 l'occupa-
tion des ly,cées. A partir de cette date les C.A.L. organisent dans les établisse-
ment's un énorme travail de remise en cause du système 'scolaire, rejoints
d'ailleurs par différents syndicats de parents et d'enseignants. Leur travail
fut considérable au niveau de I'analyse et leurs propositions de rénovation
reioignent en de nombreux points les résolutions du colloque dAmiens, que
ce soit dans la réflexion sur les ,finalités de I'enseignement, la réforme des
structures, de l'organisation des études, du contenu des enseignements, du
contrôle des connaissances, des necessités d'ouverture sur le monde exté-
rieur. Ils ajoutent néanmoins un élément auguel n'avait pas songé le col-
loque : la liberté d'expression dans les établissements.

Sur le pla,n'de l'action, celle-ci ,s'éteinclra avec 'les vacances. A la rentrée,
les C.A.L., toujours présents, animeront les actions lycéennes mais leur
efficacité se limitera désormais à ces actions qui vont, à partir de cette
époque, se faire p,lus rares. Dès 1969, ils subissent en outre une scission qui
ne va pas manquer cle les affaiblir.

2) L'UNCAL (Union des comités d'actions lycéens).

Dès juin 1968, les ,militants de l'nnion des jeunesses communistes, mino'

(1) C.A.L. " les lycéens gardent la parole o, Seuil. Collection < Poli.tique u, Paris,
1968.
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ritaires dans les c.ArL. font scission et constituent I'UNCAL. L'UNCAL va
dès lors s'évertuer à combattre les groupes gauchistes et le gauchisme des
C.A.L. Sa méthode consistera à tenter de promouvoir un syndicalisme lycéen,
de type corporatiste, assis sur une so,l,ide organisation bureaucratisée.-Ainsi,
comme l'uNE'F renouveau dans I'enseignement supérieur, comme la c.G.T.
dans le syndicalisme national, les UNCAL vont-ils apparaître corrrme des
éléments d'ordre dans les établissements, cherchant à contrôIer toutes les
agitations, tous les mouvements de façon à les limiter pour éviter le débor-
dement sur la gauche du P.C.F. combattant à la fois les C.A.L. et les gau-
chistes, to,ut comme la C.G.T. le fait de la C.F.D.T. et des maoïstes. Les
UNTCAL constituent en 1,972 l'o,rganisation la plus puissante du mouvement
lycéen et la plus structurée, présente, partout où elle le peut, dans les
conseils d'établissements. Néanmo,ins, il lui est difficile, malgré tous ses
effort.s, de contrôler les mollvements spontanés importants, tels que ceux
qu'occasionna I'affaire Guiot ou la < confidentielle, circulaire Guichard. A
Ia suite de cette dernière I'UNCÀL tint d'ailleurs son quatrième congrès natio
nal (1), ce qui fut I'occasion pour Alain Bras, secrétaire général, de réaffir-
mer que les directives consistaient à o être présents quand les lycéens se
mobilisent, et à tout faire pour les ramener sur les mots d'ordre de l'UN-
CAL ". Le congrès fustigea o les tentatives des divers groupes gauchistes
pour dévoyer le mouvement lycéen , ainsi que n les p,rovocations de gesticu-
lateurs professionnels et les mots d'ordre aventuristes ". Puis les congres-
sistes insistèrent sur la nécessité de mener ( une participatio,n offensive
pour défendre de façon efficace les intérêts des élèves o. Les UNCAL ont
nettement supplanté les C.A.L. en quatre ans, mais ils le doivent surtout au
calme qui est retombé sur le second degré.

3) Les groupes gauchist'es.

Ils sont peu nombreux chez les lycéens et se limitent à deux organisa-
tions essentielles. Esotériques, extrêmement politisé's, ils n'ont que peu de
prise .sur la " maijorité silencieuse )) car, tout comme les UNCAL, ils n'ap-
paraissent pas à leur manière ,suffisamment spontanéistes pour attirer.

L'A.J.S. r(alliance des jeunes pour le ,socialisme), trotskiste de I'OCI, avait
accepté la participation pour utiliser les conseils comme tribunes où diffu-
ser ses thèses telles que la démocratisation, les libertés, la no,n-orientation.
Elle opéra ensuite un retour et fit démissionner ses militants des structures
de participation.

Pour sa part la ligue communiste rejette toute idée de particip'ation,
refusant de u gérer la pénurie o. Elle ne préconise que des relations avec
la Fédéralion Cornec là oùr elle peut espérer i'influencer. Cette o,rganisation
éd,ite la fevue ( rouge > et travaille à la politisation des lycéens, sans grand
succès d'ailleurs. Il faut néanmoins constater qu'elle a accru ses effectifs
depuis 1970.

Existait enco,re le P.C.M.L.F. (parti communiste marxiste léniniste fran-
çais) rassemblant les o pro,Chino,is u. Cette organisation a pratiquement
abandonné le seco'nd degré pour se limiter à I'enseignement supérieur, son
influence s'étant avérée nulle dans les ly,cées.

Certaines organisations gauchistes, regroupées dans le u secours rouge >
en début d'année 1970, ont tenté de relancer I'agitation à leur compte mais
sans succès.

(1) Cf. u Le Monde u, 25 décembre 1971.
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II est important de noter que, quelle que soit I'effectivité des divers grou-
pements de lycéens ou leur degré d'implantation, ils co,nstituent un phéno-
mène nouveau et .important dans I'enseignement français, dominé par son
individualisrne. Ce phénomène est révélateur d'une prise de conscience col-
lect'ive des élèves, premier pas vers les transfo:rmations en ce que certains
appellent u des citoyêns D, ce qui traduit surtout la maturation plus rapide
des élèves de l'école actuelle, gage d'une société différente dont ils seront
demain les tenants.

Il serait insuffisant d'en rester au cadre purement statique de la des-
cription des éléments constitutifs de la participation. S'il est indispensable
de les connaître, ce n'est qu'à l'occasion d'un premier temp,s, pour mieux
comprendre son aspect dynamique qui doit constituer le second temps. Ce
côté dynamique sera donc traité sous I'angle de I'exer:cice de la participa-
tion. Il s'agit en effet de se pencher sur la façon dont ,s'articulent les diffé-
rents acteurs au-dedans des structures, ce qui permettra d'apprécier les
degrés d'influence réciproque entre celles-ci et ceux-là. En effet, I'acteur
d'enseignement va se trouver moulé à la structure de participation, et par
là même spécifié par rapport à elle, tandis que cette dernière va accuser
le poids en éléments humains, toujours rebelles à la rigidité organisation-
nelle et juridique.

t l

L'EXERCICE DE LA PARTICIPATION
DANS LES ETABLISSEMENT'S DU SE:COND DEGRE

L'étude de la pratique concrète cle la participation comme phénomène
objectif sera- complétée par une tentative d'analyse des implicatio,ns psy-
chologiques de ce phénomène all moyen d'une approche des perceptio'ns par
les acteurs.

A) LA PRATIQUE DE LA PARTICIPATION DANS LES ETAB,LISSEMENTS
DU SECOND DEGRE.

L'examen de la pratique à l'intérieur des structures théoriques doit
s'opérer conformément à une distinction structurelle particulière. Les or-
ganes de participation ne sont pas tons similaires dans leur nature et leurs
finalités, il sera donc bon de les ,scinder en 'deux grou,pes : d'un côté ceux
qui constituent les bases de la participation dans l'établissement, de l'autre
ceux qui sont plu,s spécifiques d'une fonction déterminée.

1) La pratique dans les organes de participation à vocation générale.

Sous cette rubrique se regroupent le conseil d'administration et la com-
mission permanente. Les conseils s'ils sont modèles uniques de par les
textes, peuvent être fort différents 'les uns d.es autres car ils ,sont des insti-
tutions fonctionnant dans des contextes spécifiques : 'les établissements du
second degré. Tous les établissements ne se ressemblent pas et les critèr.es
de différenciations sont abondants ; il suffit de citer leur nature qui déter-
mine les enseignements qui y sont dispensés, les enseignants qui se chargent
de la formation, les élèves qui s'y trouvent et leurs parents. 'La tai'lle des
établissements ne serâ pâs non pltts sans influence sur les conse'ils, tout
comme leur localisation. Dans I'absolu, aucun conseil ne ressemble à un
autre. Il serait donc tentant de procéder à une classi'fication de ces con'seils
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par spécificités d'établissements. Il semble qu'un teJ pro,cessus serait ineffi-
cace tout d'abord parce qu'il néces,siterait un travall exhaustif qui, lsous
pei_le de prendre la forme du catalogue o,u de l'inventaire, ne po"riuit èir"
utilisable qu'en atteignant un seuil quantitatif important, ce qui ne peut
être le cas présentement. Ensuite, et làbjection est plus déiermiiante, .i là.
établissements sont différents, donc leurs conseils, Juctrn ne l'est totaiement
au poin't 'd'être une particularité: beaucoup de différences enrre eux, mais
aussi,beauco'uo d'élérnents communs, les lignes de clivages différences-res-
semblances n'étant elles-mêmes pas fixes, mais au contràire très variables
tant clans I'espace que, dans le temps. Dans ces conditions il apparaît plus
efficace d'opérer une distinction par thèmes de portée théoriquè, comrn^uns
à tous les conseils, et d'en approcher les nuances pratiques en y incluant les
spécificités éventuelles, I'essentiel consistant à en recenser un maximum
pour parvenir à une juste qualité d'échantillonnage de conseils à I'intérieur
des thèmes eux-mêmes.

Il 'sera parlé globalement des conseils C'administration et des commis-
sions permanentes par le biais de cenx-là seuls. La commission permanente
reproduit le conseil, non seulement dans la représentation catégorielle, mais
aussi dans la nature de I'ambiance et des préoccupations. Les exceptions
seront très rares.

a) Les préoccupations des conseils d'administration.
Elles sont très majoritairement d'ordre matériel. c'est un peu logique

si I'on songe que théo'riguement leur po,uvoir de décisio,n (sous réserve de
tutelle) ne concerne pratiquement que des questions matérielles. On a vu
néanmoins que leur possibilité d'évoquer des problèmes pédagogiques était
très large.

II n'en reste pas moins que l'on s'étonne à première vue de constater
que les thèmes d'ordre ma.tériel sont leur principale préoccupation. Parmi
ces thèmes, le budget tient la plus grande place. Il ne faudrait néanmo,ins
pas croire que le budget soit réellement discuté; un budget est affaire trop
technique et rares sont les participants suffisamment compétents en comp-
ta,bilité, qui soient véritablement à mêrne d'en 'saisir exactement les méca-
nismes. Tout le monde en est d'ailleurs conscient, à co,mmencer par I'inten-
dant qui I'a préparé et en expose les grandes lignes en conseil. Le vote du
buclget constitue donc un rituel dans tous les conseils qui le votent, une
sorte'de protocole n'engendrant pas de grands problèmes. Paradoxalement,
il est des conseils qui ne votent pas le budget car I'établissement est muni-
cipal, mais ils le discutent alors, sans proto,cole cette fo,is, pour la bonne
raison que siègent au conseil, le Maire, le Conseiller général ou le président
du .syndicat à vocation multiple et qlle ces personnalités, représentant les
collectivités locales pourvoyeuses financières de l'établissement, so,nt ame-
nées à justifier la dotation faite à l'établissement, parfois doivent répondre
aux attaques, d'autres fois promettre ou s'excuser; bref, ils passent pour des
décideurs responsables alors que les intendants 'sont à juste titre considérés
comme des exéctrtants. Si I'on rappelle en outre qu'il n'est pas permis de
modifier la répartitio,n par chapitres et qu'il n'est pas possible de revenir
sur le montant 'de I'enveloppe accordée à l'établissement, on ,comprendra
que la p,résentation du budget ne puisse entraîner de débats techniques ou
portant sur les finalités d'utilisation. II en va de même en ce qui concerne
le vote du compte financier, qui constitue la ratification de I'exercice écoulé.
Ainsi 'lorsqu'il y a interventions s'agit-il d'appréciatio,ns globales sur le mon-
tant du budget et, le plus souvent de pro'testations, vio'lentes ou non, contre
la faiblesse de la clotation. Toutes les ,catégories, tous les syndicats sont d'ail-
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Ieurs d'accord pour déplorer Ia faiblesse des budgets. ,Les prises de position
à. cet égard sont donc de principe : on re vote oti on le répousse; l,es déci-
sions sont syndicales, génèralement nationales, et les sections d'établisse-
ment suivront ou non la décision de leur direction selon le degré d'autono-
mie locale qui est le leur. Beaucoup de budgets ont été repouss-és durant ,les
années I97l et 1972: ils sont alors èxécutés â'office sur déô,ision rectorale, et
par'fois- p'lus- vite que s'ils avaient été acceptés. Face à la pénurie, les lb ozo
du budget dont dispose létablissement et dont le conseil a la disposition
perdent leur sens' Alors qu'ils pourraient éventuellement permettre une
innovation ou une améliorâtion quelconque, ils sont refondus dans le buci-
get pour la répartition de l'allocation Barangé, réalisée par la commjssion
permanente, et toujours soumise à la décision du conseil. ,Cette allocation
est en fait I'occasion des démarches les plus catégorielles des membres du
conseil; les agents de service réclament une cireusé électrique, le professeur
d'atelier ré,clame l?chat de bois pGur construire des étabiis,'le irofes,seurde sciences naturelles souhaiteraif accroître son ,maténiel, celui âe langues
désire des rideaux pour sa salle, le'Censeur revendique un fichier po,rr".ot
bureau, le professeur de musique l,achat d,un nouvea^u piano, etc...

_ -Il faut ajouter que I'impossibilité même qu'a le conseil de toucher au
budget accroît le formalisme de ses séances. Ainsi, tel parent ou professeur
se ( permettra de faire remarquer qu'il a cru déceler une légère erreur d'opé-
ratio'n au co'mpte n fournitures o, tel autre sollicitera une 

-explication 
teôh-

nique de ce qu'o,n appelle compte o frais de gestion n. L'intendant est ainsi
amené à commenter son trarrail, asso,cier le conseil au côté ,complexe de sa
tâche, compte tenu des moyens limités. On ne voit jamais un con,ieil prendre
un intendant à partie pour le budget, mais on peut voir par contre éclater
en conseil une divergence entre l'intendant et le chef d'établissement, relative
aux chiffres de répartition. Ce n'est d'ailleurs dans ce cas que I'expression d'un
conflit ,situé en dehors du conseil dont il n'aura ainsi pour sèule fonctio,n
qu'assurer la publicité. De tels co,nflits sonr assez rares car le chef d'établis-
sement travaille en collaboration constante avec son intendant et I'entente
leur est nécessaire.

Les conseils des établissements techniques, quo,ique leur budget soit
plus considérable, n'échappent pas à toutes ôes règles. Les débats financiers
y sont cependant plus abondants car ils ont notamment pour objet le choix
d'utilisation de la taxe d'apprentissage, payée chaque année par les êmployeurs
au prorata des salaires (taxe amenée à disparaître par I'application de la
loi du 16 juillet 1971 sur les centres cl'apprentissage, ce qui va poser un
problème fi.nancier considérable aux établissements d'enieignement tech-
nique). Cette faculté qu'ont les conseils du technique de répartir le produit
de la taxe d'apprentissage leur confère un pouvoir de décision plus impor-
tant, mais cependant limité. En effet, elle servira partiellement à financer
une décision que n'aura pas prise Ie conseil mais l'inspection académique
ou le rectorat, telle que par exemple la création d'une section de C.A.P. de
cou'pe en textile, ce qui nécessite des fra,is importants d'aménagement de
salle et d'achat de gros matériel. Si le conseil peut o donner ,son avis > sur
cette créatio,n (les ,syndicalistes membres du co,nseil le font d'ailleurs sou-
vent, en fonction de la situation écono,mique et de I'emploi des lo,caux), il
n'a pas d'autre issue que de passer au fi.nancement. Pour ce qui est du style
des interventions, la répartition de la taxe ne se distingue pas de l'utilisa-
tion des crédits Barangé; elles sont tout aussi catégorielles et même indivi-
duelles.

C'est encore d'argent que parle le conseil lorsqu'il doit répartir les cré-
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dits d'enseignement. Ces crédits sont d'abo,rd ventilés par discipline, en fo,nc-
tion des positions des différents conseils d'enseignement lorsqu'ils existent
(conseils verticaux rassemblant les professeurs d'une même discipline) ou
dans le cas contraire après décision du chef d'établissement, postérùurement
à Ia consultation des professeurs de son choix. ,Les propositiô,ns ,sont ensuite
so,umises au conseil qui les entérine le plus souvent suns g.osses modifica-
tion.

'L'impo,rtance prise par Ie budget dans le travail des conseils donne une
mesure de la nature matérielle de leurs préoccupations. Mais ce n'est pas
seulement à l'occasion du budget que les ihèmes matériels sont débattus^; il
en va de-même pour tout ce qui concerne l'organisation de la vie de l'étabiis-
sem'ent. Il sufit de jeter un coup d'æil sur les ,procès-verbaux pour s,en rendrecompte-; on y trouve des questions telles que :

- Visites du médecin ,sco,laire;
- Etroitesse de la salle cle musique ;- Travaux de plantation;
- Extension de parking;
- Façade de l'établissement;
- Equilibre thermique des salles de classe;
- Circulation sur la route d,accès ;- Stores à réparer;
- Demande de ro,néo;
- Papier de toilettes à enfermer dans des boîtes hermétiques ;- Installation de bâches pour fête scolaire ;- Aménagement du gymnase;
- Eclairage du garage à vélos ;
- Changement du prix de la demi-pensio,n;
- Concession de logement à un fonctionnaire rectoral ;- Délimitation du périmètre de l'établissement;
-_Aménagement d'un s.E.s. (section éducation spécialisée destinée à

accueillir les élèves qui, à I'issue du C.M. 2 ne sont pas aptes à entrer en 6"
de transition: notamment les caractériels) ;- Po,se d'un distributeur de boissons et friandises ;

- Situation des agents de service ;
- Organisation d'une journée du sang;
- Classe de neige;
- Création d'un self-service, etc...
comme on le voit ces préoccupations sont d'importance variable et ne

présentent pas toutes le même intérêt. Elles constituent une sorte dlnven-
taire type non exhaustif qui permet de ,se faire une idée de la nature des
questions débattues en conseil. Il faut préciser aussi qu'elles ne sont pas
spécifiques, ni les unes, ni les autres, d'un certain type d'établissement. Néan-
moins la dimension du conseil joue un rôle: plus l'établisse,ment est petit,
plus le contact est fréquent et habituel entre les gens, si bien'que chacun peut
s'exprimer au conseil sans trop avoir à jouer un per,so,nnage, sans opérer
systématiquement de dédoublement de personnalité: celui qui s'exprime
connaît les autres, est connu d'eux et la sait. Le cons,eil n'est donc pas I'oc-
casion exceptionnelle de mise en contact de gens qui ne 'se voient que rare-
ment ou pas du tout. Au contraire, dans les petits espaces scolaires, tous
ceux-là qui sont en train de siéger pouvaient très bien se trouver réunis quel-
ques heures plus tôt dans la cour de récréation du C.E.S. Il n'en va pas de
même dans les grands établissements oir les gens ne se connaissent que peu
ou pas du tout, où chacun lorsqu'il prend la parole en public au cours des
séances sait très bien qu'une partie de gens présents ne le connaissent pas
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(l) Cf. interview.
(1) un président des délégués d'élèves du c.A. dans un lycée classique et

moderne.

65

et vont donc le juger d'après son discours. Ceci entraîne une certaine crainte
du ridicule (ce qui exclut tout problème de papier de toilettes) et donc en
général des interventions qui risqueraient de passer pour mesquines, voire
inappropriées. Il serait par contré faux de c.oire q.r" l"r thèmes matériels
sont davantage abordés dans les petits établissements ou les collèges. Dans
I'ensemble les problèmes matériels occupent g0 à g5 o/o des préoccupitions des
conseils d'administration. Les textes de 196g prévoient què le n cônseil d'ad-
ministration exerce ses fonctions dans tous les domaines qu'intéressent ia
vie pédagogique, morale, financière et matérielle de l'établissêment >. Il reste
donc environ 15 à 20 oto des questions ayant trait à la vie u morale et pédago
gique > qu'il suffira de classer sous la rtbrique pédagogie.

D'ans ce domaine, comme dans les d.omaines matériels et financiers d,ail-
leurs, le c.A. n'a que rarement I'initiative, ou plutôt ne la prend qrre trc,
rarement. Il faut qu'u-n problème lui soit suggéie pour qu,il i'y attache. Lapanacée consista en la rédaction des règleÀénts lntériéurs dès la rentrée1969. sur la lancée de mai, il farlait consigier noir sur blanc les acquis qu,onpouvait concéder au monde lycéen en ébuttition ,et, à la manière d^,un parle_mentarisme naissant, de. même qu'on confia jadis àur représentants de lanation le soin de consentir à l'impôt, on confiu ur* ."prer.rrtunts des élèvescelui de consentir à la discipline, iontractuellement établie en quelquè sorte.Donc. sans aller jus.qu'à l'autogestion lycéenne, l;; ;é;Ë*ents intérieurs fu_rent bâtis sous le signe de Ia libéralisuiion. Ici, les co-nieits furent divers enfonction des établissements. La discipline fui nettement al,légée d.ans lesgrands établissements qui possédaient dès seconas cyctàs-et qui avaient connudes troubles' I a pression des c.A.L. était encore ta pour innuencer et susciterla < libéralisation n.- La plupart des clas-ses terminales y furent souvent érigéesen auto-di-scipline' Pour les autres établissements la tiËeiàusation fut ptusior-
melle mais des mesures comme I'autorisation de fumei, I'abandon à,obliga-
tion de port de blouse, I'abolition des rangs, furent considérés .o--" d",victoires lycéennes, au grand dépit des chefi d'établissement les plus autori-
?:..":. Ainsi que I'exprimait I'un d.leux o le conseil d,administration p.".ra 1",
décisio'ns en matière de disci,pline, même si je ne suis pas d,accord. c;est pour_
tant moi que les parents viennent voir lors[u'il y a u-n incident disciplinaire,
m'err réndant responsable ( l) .". L:s règlements iniérieurs ont donc été àdoptés,
mais ils peuvent être amendés chaquà année. Ils seront donc, dans beauôoup
de conseils, régulièrement abordés dans le sens d,une révisiân qui toujours
(ou presque) tendra à réintroduire des éléments d'autorité. Le cbnseil âbor-
dera.donc_fréquemment les questions de discipline, par Ie biais du règlement
intérieur, la commission permanente s'attachànt aul* infractions. Cei tenta-
tives périodiques de révision sont le signe d'une offensive d.e certains svndj-
cats (notamment S.N.A.L.C. et C.N.G.A.)-clestinée à revenir à la situatiorr.â"ié-
rieure à 1968, ou bien_tout simplement du chef d'établissement qui supporte
mal .le changement d'ambiancè. Ils peuvent aussi être I'exprdssion 

^âe 
la

< petite guerre que se livrent surveillants généraux et élèves 1i; a propos de
la discipline >, notamment en matière de libertés à r'internat.

En définitive, il est bien rare que le règlement intérieur soit modifié dans
un sens défavorable aux élèves. Une autre question de discipline revient assez
souvent : les problèmes des sorties d'internes du jeudi. Ce n-'est pas en réalité
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un problème de discipline mais il est ressenti comme tel dans les conseils,
comme toute mesure impliquant une idée de mise en jeu de .la liberté des
élèves. Dans le cas présent, il s'agit de savoir si les internes peuvent sortir
seuls le jeudi après-midi ou accompagnés de leur correspondant. La lutte
est parfois sévère entre ceux qui ne voient que débauche sexuelle, drogue ou
autre calamité et ceux qui sont partisans d'accroître I'autonomie des jeunes.

En période d'agitation la commission permanente peut, à la demande du
chef d'établissement, décider la fermeture, ce qui a pour effet de décharger
la responsabilité de ce dernier, ou du moins de la faire partager.

Outre les problèmes de discipline, les questions pédagogiques sont susci-
tées aux conseils. Ainsi en va-t-il de la notation par lettres A,B,G,D, laissée à
leur appréciation. Cette question fit I'objet de débats épiques entre les tenants
de I'ancien système et ceux du nouveau. D'abclrd introduite partout cette
méthode fut peu à peu abandonnée par tous les conseils, abanàon d'ailleurs
consacré par une circulaire ministérielle. Vient encore le problème d.es
congés mobiles, le ministère ayant décidé de réserver aux étaÈlissements le
choix de fixer eux-mêmes la date de quatre jours de congé à prendre sur le
total des vacances. Régulièrement les conseils fixent donc cès dates et les moti-
vations de choix en la matière sont fort diverses. Souvent les décideurs sonr
alors plus des vacanciers en puissance que rles éducateurs. L'un d'eux exprime
même clairement ses préoccupations en déclarant o qu'il faut penser â I'hô-
tellerieu (1).Autre préoccupation pédagogique qui a occupé l'ànnée 1972, le
choix entre le week-end prolongé du vendredi au lundi, avec le congé du mer-
credi après-midi, ou le maintien du samedi matin.

Les conseils se prononcent en outre sur des questions telles que :
- Horaires de cours marginaux nécessitant une sortie de l'établissement

(initiation à la natation) ;
-  Préparat ion au B.E.P.C.;
- Report des notes sur le carnet de correspondance des élèves: charge

à assumer par les professeurs ou les surveillants ;
- Fonctionnement du foyer socio-éducatif ;
- Prévisions de rentrée;
- Autorisation de débat touchant à des thèmes jugés dangereux; ex :

le rôle éducatif du maître, I'Indochine;
- Contrôle des absences par les professeurs;
- Projets de causerie d'information sexuelle, etc...
Ces thèmes sont toujours abordés d'une façon assez succinte et beau-

coup d'entre eux tiennent lieu d'information de la part du chef d'établisse-
ment.

Bref, on est loin des possibilités d'évocation pédagogique qui sont celles
des conseils no'tamment :

- création ou suppression d'options
- lignes directrices de l'emploi du temps
- projets d'expériences pédagogiques
- information du personnel, des parents et des élèves
- activités péri et post sco,laire.

Cette absence de thèmes pédagogiques est assez frappante et elle rejoint
un autre constat: aucun membre du conseil d'administration, aucune catégo
rie, aucun syndicat, n'a jamais présenté un projet pédagogique d'ensemble,

(1)  P.V.  de C.A.  d 'un C.E.S.
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car tous les éléments sont liés, ce qui ne peut manquer de surprendre, pour
des éducateurs, les interventions étar-rt presque toujours conjonèturelles. Èaut-
il y voir là le fait que le conseil n'a pas de pouvoir de décision en la matière ?
C'est vraisemblablement un facteur déterrninant mais qui vient se conjuguer
avec un autre: les conseils sont des réunions de catégories qui sont trop sur
la défensive pour s'accorder la sérénité cle l'initiative. euid alors àe la
( communauté éducative > thème de base de la participation dans les éta-
blissements du second degré ?

b) L'ambiance des conseils d'administration.
A la mesure d'une démocratie formelle, les réunions des conseils d'admi-

nistration et des commissions permanentes sont très courtoises. Elles sont
souvent le lieu le plus formaliste de l'établissement où se livrent les assauts
de politesse déférente et des marques ostentatoires du < respect d'autrui,
même si I'on est pas d'accord avec lui u, dans la pure rationalitè de la démo-
cratie dite u libérale > pour les uns, o bourgeoise > pour les autres.

Sur le plan psychologique, les conseils d'administration constituent d.onc
un facteur d'intégration puissant au système qui les motive, par Ie seul fait
qu'ils imposent un certain type de communications sociales entre les membres.
Même les participants les plus extrémistes sont conditionnés par le ton domi-
nant et il est bien rare que I'un d'eux vienne à le rompre. Ainsi se trouve-t-on
en présence de deux réalités : celle du principe de la participation et celle de
Ia pratique vécue au sein de l'établissement. La première est facilement cri-
tiquée, d'une façon abstraite et impersonnelle : les responsabilités sont alors
celles. des échelons supérieurs, assez vagues d'ailleurs : le rectorat, le minis-
tère, le gouvernement. La seconde n'est jamais remise en cause ou même atta-
quée directement : un sentiment tacite fait que les difficultés majeures, les
imperfections, ne sauraient avoir pour cadre de responsabilité létablissement
lui-même et I'on tient bien à opérer la dissociation; ainsi en est-il de la plu-
part des explications de vote lorsqu'il y a refus du budget, à I'occasion des-
quelles on précise bien o que ce n'est pas un vote de déflance mais qu'on ne
peut accepter un tel budget ". L'administration de l'établissement se trouve
donc souvent blanchie par l'existence de ce climat psychologique.

Cela n'empêche pas que les conseils soient le cadre de conflit,s car ils sont
divisés deux fois: entre catégories et entre appartenances syndicales. Les
conflits éclatent à propos de problèmes conjoncturels pour lesquels Ie conseil
doit décider. Il est nécessaire pour en laire état de prendre en compte les
alliances et les ententes, ces dernières étant antérieures à la constitution du
conseil lui-même puisqu'elles se manifestent oftciellement au cours de la
phase électorale (listes d'entente S.N.A.L.C. - non svndiqués; F.E.N.-S.N.E.S-
S.G.E.N., etc.). Les secondes ont plus particulièrement pour cadre le conseil.
La toile de fond de ces regroupements n'est autre que la division philoso.
phique, idéologique et politique qui dans les grandes lignes partagent les
individus entre conservateurs et pro'gressistes, la règle qui veut que les uns
soient à droite et les autres à gauche n'étant pas absolue. On trouve néan-
moins souvent regroupés d'un côté les syndicats de la F.E.N., le S.G.E.N.
et la fédération Co,rnec face au S.N.A.,I-.C. (et à la C.N.G.A. quand elle existe)
et à la fédération Armand. Ces derniers, ayant en commun la hantise d,u
désordre, sont d'ailleurs très proches de l'administration qu'il leur arrive
sorrvent de soutenir. Les divisions idéologiques sont nettement ressenties
lors de l'élection des membres cooptés. Les personnalités présentées par
l'administration ,sont toujour,s du ,style o notable o ; il en va de même de
b fédération Armand et du S.N.AIL.C. qui n'hésitent pas à présenter éven-
tuellement des patrons d'industrie. Pour les 'syndicats plus à gauche les
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propositions portent davantage sur des gens connus pour leur appartenance
politique et syndicale u de gauche o o'u même sur des syndicalistes de grandes
centrales ouvrières. Cette cooptation, réalisée en début de chaque année, si
elle ne trouble pas I'atmosphère du conseil n'en est pas moins ressentie par
les participants comme un problème de fond, sorte de test de la composition
idéologique de l'assemblée. Tout l'art du Chef d'établissement consiste alor:s,
s'il est habile, à présenter des personnalités qui n'impliquent pas trop la
division philosophique mais offrent un intérêt pour l'établis,sement lui-
même: par exemple un Directeur de maison de jeunes. ,læ critère culturel
constitue en effet un bon passe-partout pour permettre le compromis.

Fonctions de ces divisions, les conflits sont constants en matière de dis-
cipline ou de pédagogie, quoique restant, ou y revenant vite quand ils en
sortent, dans le < bon ton , du conseil sophistiqué. Le règlement intérizur
est, bien sûr, la pierre d'achoppement es,sentielle, mais le vent de réforme
est tombé et ce problème ne soulève plus les pas,sions, les acquis le restent
et les quelques offensives autoritaristes ne viennent pas troubler le climat.

Les cas de troubles et d'agitation ne pro,voquent pas non plus de s,cis-
sions, et c'est caractéristique. Les agitatio'ns mettent en effet deux types de
protagonistes en présence : les élèves d'un côté, les adultes de I'autre. Le
conseil est une assemblée d'adultes, malgré la présence d'élèves qui dans ce
cas ne pèsent pas lourd. Se constitue alors presque systématiquement une
sorte d'union sacr'ée de la communauté adulte : autour de I'administration
tout le monde serre les coucles, selon une intensité variable. On peut citer
par ordre d'intensité : la C.N.G.A., le S.N.A.L.C., les asso,ciations de parents
(Co,rnec y co,mpris), les syndicats d'agents, les syndicats F.E.N., et le S.G.E.N.
Le S.N.E.S. a parfois .mauvaise conscience et explique so,n attitude par un
paradoxe : < la sanction pédagogique o, tandis que le S.G.E.N. s'efforce < d'être
compréhensif ". On a cependant vu surgir des ombres au tableau de l'unani-
mité; le S.N,E.S., il faut le rappeler, est constitué de tendances plus ou mo'ins
révolutionnaires. Les sections d'établissement sont en majorité tenues par les
tendances n unité et action > et n indépendance et démo,cratie , modérées,
participatio,nnistes et'bureaucratiques. Il peut arriver que, à la faveur de la
dynamique d'agitation, presque par surprise, la tendance < rénovation ,syn-
dicale ) s'emtr)are du bureau de la section locale et ,s'engage à fond aux côtés
des lycéens. Le charme du conseil va alors se trouver rompu, le S.N.E.S. se
trouvant isolé et ses représentants, quoique de I'ancienne tendance diri-
geante, seront tenus pour responsables de la caution donnée aux lycéens en
révolte.

Les questions pédagogiques telles que la notation sont aus,si I'occasion
de conflits entre traditionnalistes et modernistes. La notation chiffrée im-
plique en effet un type d'enseignement sélectif duquel ne veulent pas se
départir bon nombre de professeurs car les habitudes sont tenaces. ,Ce conser-
vatisme pédagogique, ,s'il touche I'ensemble du S.N.A.L.C. et de la CN.G.A.
atteint aussi une partie de la F.E.N., notamment le S.N.I. et de nombreux
enseignants du S.N.E.S. Les associations de parents y compris 'Cornec résis-
tent aus'si à ce changement car les parents imprégnés eux-mêmes de la fonc-
tion sélective de l'éco,le (celle qu'ils ont connue), soucieux de sa renta,bilité
dans la hiérarchie sociale (n'y ,sont-ils pas eux-mêmes insérés) comprennent
mal que leurs enfants puissent être jugés autrement qu'entre zéro et vingt.
Toutes ces nuances intra-syndicales et catégorielles auront pour effet de ne
pas envenimer les débats au sein des conseils lorsqu'ils en traiteront.

Une autre source de conflit est fournie par les problèmes d'expression
politique dans l'établissement et I'ensemble de I'information des élèves. L'har-
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monie du conseil dépend alors en grande partie de I'autoritarisme du chef
d'établissement. Si celui-ci est libéral, les problèmes sero,nt réglés facilement
lorsqu'il s'agira de permettre une information large et non censurée sur cri-
tères politiques : seuls interviendront alors les couplets traditionnels des
représentants C.N.G.A.-S.N.A.L.C., parents autono'mes et par,fois Ar'mand sur
la dégradation politique de l'école, sans grands effets sinon que de provoquer
les autorisations avec < garanties >, c'est-à-dire le contrôle, :So:Lls quelque
fcrme que ce soit, de tel débat ou causerie par ceux-là mêmes qui y sont
favorables. Les premiers sont violemment opposés par peur de la propagande
et les seconds s'engagent à donner leur caution pour qu'il n'y ait pas propa-
gande ; l'accord est ainsi réalisé dans le cadre de la n,liberté d'expressio'n u.

Mais il n'en va pas de même lorsque le chef d'établissement lui-même se fait
l'interprète des rnotivations les plus co'nservatrices. Dans ce cas deux possi
bilitéJ: ou les syndicats traditionnalistes sont majoritaires au conseil, blo-
quant ainsi, de concert avec I'administration, toute possibilité d'évolutio'n, ou
6ien Ies syndicats de la F.E.N. sont majoritaires avec la fédération Cornec,

face à la coalition opérée par les autres avec l'administration. Dans ce cas
le climat du conseil est particulièrement lourd, car le chef d'établissement
est non seulement partie au conflit mais de plus il est battu. Le cas s'est vu
par exemple d'un lycée qui ne recevait, tant au foyer des élèves qu1à I'inter-
nat, que la ,seule .euu"- o Paris-Match u. Le chef d'établissement estimait
cette ievue co,nforme à sa propre idéologie et avait donc décidé d'en faire le

seul élément d'information. Les syndicats . de gauche o lancèrent I'offensive
et réussirent à imposer en conseil l'abonnement à un éventail de journaux

et revues : * le Mônde r, ,. le Figaro ,r, n I'Humanité ", ç' le Nouvel Observa-
teur D, u Valeurs actuelles ,. En fait ils n'impo'sèrent pas cette décisio'n au

co,nseil, mais au chef d'établissement par le conseil. Ceci rejoint un constat
d'ensemble qui veut que les ,Chefs d'établissements autoritaires s'accommo'
clent très mâl des ,t"^rrueurr* conseils d'administration. Ou les conflits sont

évités par un excès de formalisme et de faux-fuyants, ou bien ils éclatent
quand ïe-" et l'administration de l'établissement s'y trouve attaquée puis-

qu'elle y entre comme partie prenante. En fait, l 'habileté du chef d'établisse-

ment do,it consister à jouer un rôle d'arbitre entre les divisions syndicales

et catégorielles, de façôn à faire passer par lui le maximum de co'mpromis.

Encore doit-il savoir oir situer le terrain dtr compromis en fonction de la

puissance respective des protagonistes et des critères conjo'ncturels de litiges'

Pour I'administration reciorale, Ie bon chef d'établissement est celui qui est

un ( animateur ), cÈst-à-dire qr.,i ti"trt son conseil et 1e rend dynamique dans

Ie sens de la co,llaboration iniercatégorielle et syndicale' Cette tâche lui est

d'ailleurs rendue nettement plus faéile dans les petits établissements pour

diverses ,raiso,ns. Les d.ivisions politiques et idéologiques y sont moins fortes

parce que ,les gens sont plus proches et attachés aux problèmes concrets
(et pas^spécialùnent matéïiels)^. Les petits établissements sont aussi généra-

lement des lieux d'enseignement court ou technique (c.E.G., C'E.S., C'E'T.,

Lycées techniques) au sein desquels le personnel enseignant le plus amené

à défendre les conceptions traditionnellement élitistes, sé'lectives et 'd'ordre

ancien, n'existe pratiquement pas ou ,s'y trouve très minoritaire (agrégés),

tandis que les pàrentJ représentant des classes sociales bourgeoises n'y ont
q,te peu d.'assis-es (la bourgeoisie préfère envoyer ses enfants en premier

Cycle- de lycée, voire même en enseignement privé, ,surtout pour le premier
degré, mais aussi po,ur le premier cycle du seco,nd). De plus ces établisse'
ments o'nt des élèves enco're en jeune àge, ce qui évite les risques de troubles
purement politiques. Très souvent la représentation syndicale des conseils
est alors relativement homogène : seuls n'existeront que les ,syndicats de la
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F.E.N. pour les enseignants, tandis que la seule association Cornec représen-
tera les parents.

Il faut dire un mot des établissements techniques qui sont tributaires
d'une particularité; l'enseignement technique est le parent pauvre de I'en-
seignement, par opposition aux << voies nobles > que sont le classique et le
moderne. Ainsi I'ensemble des membres clu technique ressentent-ils cette
sorte de dévalorisation, ce qui les amène à partager tous une motivation ,fon-
damentale: la pro'motion de leur enseignement. Ce sentiment commun n'est
pas étranger au consensus qui règne habituellement dans ces conseils, à l'es-
pèce d'accord tacite qui lie I'administratio,n de l'établissement à I'ensemble
des représentants : ., dans les conseils du technique on travaille tous en
commun pour la même chose, il n'y a pas de conflits idéologiques " (1). Cette
vérité relative néanmoins est d'ailleurs davantage appropriée aux lycées tech-
niques industriels, qui préparent au secteur secondaire, qu'à ceux qui forment
au secteur tertiaire. 'Le complexe et la valorisatio,n correspondantes n'étant
autres en fait que le thème du travail manuel, celui qui <,salit les mains n.

A part les divisions idéologiques, que leur nature soit exprimée ou pas,
les conseil:S sort des lieux de divis,ions catégorielles, ce qui vient accroître
leur pesanteur. On a déjà vu comment intervenaient les catégories lors des
répartitions de crédits, la majorité des problèmes matériels délibérés en étant
l'occasion. ,Les agents sont ,souvent très opposés aux éièves parce que ceux-ci
sont les auteurs essentiels des dégradations éventuelles de matériel, de la
saleté des salles de classe et des réfectoires. Les agents cher:chent donc à
utiliser I'autorité du conseil pour réglementer la propreté dans l'établisse-
ment et faire en :sorte que les consignes soient au mieux respectées. Lors de
revendications de ce type il est fréquent que les chefs d'établissement, s'adon-
nant à une certaine démagogie dans les conseils à l'égard de ces perso'nnels,
demandent à I'assemblée de prendre conscience du n poids de leur travail u.
Les agents de service sont d'autant plus hostiles aux élèves qu'ils sont so'u-
vent syndiqués de la C.G.T., et cette centrale n'est pas tendre pour le mouve-
ment iycéen qui selon elle présente trop les accents du gauchisme. Les votes
au colseil sont ,secrets, o,n ne peut savoir exactement comment votent les
agents de service et les personnels de bureaux sur les questio'ns de discipline.
Lés uns et les autres ne s'expriment que rarement dans I'as'semblée. Il suffit
cependant de les interroger individuellement pour constater qu'ils sont, torrt
au-tant que I'administration, favorables à I'ordre dans I'établissement et prêts

à conda?nner ce qui peut paraître excessif. Les préoccupations d'agents au

conseil ont quelquefoii le don d'irriter certains professeurs qui estiment qu'il

n'est pas de-leui ressort de o faire ramasser les papiers dans la clas'se >, se

rabatiant en cela sur les surveillants. Ces derniers estiment pour leur part

qu'iLs ont autre chose à faire et que leur travail est suffisamment 'stupide
(^prisonniers qu'.ils ,sont entre un rôle d'éducateur et I'exercice d'une fonc-
tion répressive). Ils rechignent donc sur les besognes de ce type. Ainsi
chaque catégorie a-t-elle la rationnalité de ses pro'pres préoccupations. D'une
façon généràle les ,surveillants se sentent frustrés vis-à-vis du pro,fesseur,
quelque peu méprisés et à I'affut de toute marque de distanciation, tel le
o bonjour, du matin jamais proféré par certains enseignants. il-es surveil-
lants craignent d'être pris pour des semblants de domestiques par les pro.
fesseur:s tandis qu'une partie de ceux-ci afflchent trop facilement à leur égard
ce qu'ils pensent être leur supériorité. Dans de nombreux conseils les escar-

(1) Cf. interview d'un proviseur de lycée technique industriel.
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mouches seront, quoique courtes, significatives du malaise régnant entre les
deux corps. c'est par- exemple le coips des surveillants qui dËpose une péti-
tion. invitant les professeurs à ne pas traîner durant lès int-er-cou.. pon.
rejoindre leur classe, les retar.ds étànt ( causes d,excitation et de chahut o.
C'est aussi le corps professoral demandant par 

"*"*pt" 
que les élèves so,ient

survei]lés plus étroitement lors de I'arrivée des cars de ramassage scolaire.
Le point de friction de- p,lus important co,nsiste dans le report des notes surles carnets des élèves, lés profeiseurs voulant s'en décharger, les surveillantsrefusent d'accroître leur travail administratif. Ces 

"orrflit, 
sont d,autant plusgênants pour le chef cl'étabrissement. que c'est toujours a rui quii, JÀtadressés en réunions de conseil, I'en faisànt j"g" 

""iq,l", 
I'outig"unt'à prendieposition. Quand il le peut il parvient à prôpîser âes' solutîo", -àyà""L,(charge des notes aux survèillants et constitution des -oy"rrrË, pu,

les per:sonnels administratifs) mais bien souvent le compromis en matière
catégorielle, ne donnant totalement raison à personne, a po{.rr effet de
mécontenter tout le monde.

En ce qui concerne les questions matérielles, les fédérations de p,arents
sont souvent sur les mêmes positions (notamment Armand et cornèc) carles. conflits catégoriels qui en ,sbnt issus sont surtout des conflits fonctionnelsqui ne divisent qu'à propos des fonctions éducatives de l'établissemenr
(enselgnants, administration, surveillants) dont les parents ne ,sont pas les
animateurs.

.. L-tt enseignants sont aussi fortement clivisés lorsque le conseil est ce,lui
d'un lycée et d'un coll_ège annexé (lycée classique et màderne et c.E.s. ; lycée
technique et C.E.T.). Les cloisontt"ments p.oi"ssoruux sont alor.s nettement
ressentis, les professeurs du collège faisant une ,sorte de comp,lexe d'infério-
rité dont ils tirent du dépit, pu.fois même une certaine àgressivité. Le
statut de ces derniers veut par éxemple qu'ils soient chargés d=u report des
notes d'élèves. Lorsque Ia question 

"it 
débuttue au conseif pour leurs collè-

gues du lycée, que seule une coutume ,locale peut obliger à faire ce travail,
ils ne malquent pas d'intervenir, et d'exprim'er I'inéga"lité dont ils sont les
victimes de par leur .statut.

Les conflits sont donc fréquents d.ans les conseils, mais ils ne sontjamais violents. Ils se traduiseit souvent par des interventions qui, plus
qu'elles ne p-rovoquent un malaise, exprimeirt dans l'assemblée ce^ qui- est
constant en dehors d'elle. Il faut distinguer entre le consensus de détaîl et le
consensus général. Le premier reste fréquent et les questions qui l'occasion-
nent sont abondantes, telles l'heure du coucher des internes, I'utilisation du
préau, la mise en,peinture d'trne salre de classe (à condition qu'il ne ,s'agisse
pas d'une classe de pratique, auquel cas certains professeurs estiment 

-qu,il

n'est pas nécessaire d'effectuer de grosses dépensei pour ce type d'enseilne-
ment). Ces acco,rds faciles qui supposent l'a6sence àe toute àivision idJoto'
gique et catégorielle, se limitent à des problèmes de peu d'importance.

Quant au consensus général, il règne sur le fond et détermine I'ambiance.
Un peu comme le parlement est le liJu d'affrontements politiques sans qu'on
y remette en cause le parlementarisme lui-même, les conseils sont parfois
des_ lieux d'opposition idéologiques fondamentales (quoique les syirdicats
ne les _utilisent pas cornme tribunes de propagande) qui ne remettent pas en
cause l'institution elle-même; c'est en cela que règne le consensus formel.

2) La pratique dans Ies organes de participation à vocation particulière.

Certains organes de participation n'ont pas de vocation générale comme
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les conseils d'administration et les commissions permanentes mais ont été
institués pour répondre à un type particulier de besoins, suftsamment pré-
cis et importants pour entraîner les créations ad hoc. 'Leurs fonctions étant
indissociables de l'enseignement luimême il n'a pas été attendu 1968 pour
les constituer. Il faut donc envisager l'exercice de la participation successive-
ment dans le conseil de classe, le conseil de discipline, le foyer socio-éduca-
t i f .

a) Le conseil de classe.
Le conseil de classe a vocation pédagogique exclusivement. Assisté d'un

conseiller d'orientation il devient ,conseil d'orientation à certaines étapes de
la vie scolaire des élèves, notamment pour le passage du premier au second
cycle du second degré, à I' issue de la troisième.

Il se réunit tous les trimestres pour examiner la situation de la clas,se,
mais plutôt la situation de chacun des élèves composant la classe. Son rôle
est en effet relativement limité. Alors qu'antérieurement le chef d'établisse-
ment mettait ses appréciations sur les livrets trimestriels dans la solitude de
son bureau, il procède à présent à cette opération au milieu du co,nseil qui
rassemble pro'fesseurs, parents, élèves, conseillers cl'éducation et assistaite
sociale. Il est à noter que parmi les catégories qui n'y participent pas, si
I'absence des agents de service peut se justifier, cellel dès surveillants'est
beaucoup moins compréhensible sur le plan pédagogique. chaque carnet
d'élève est. ainsi passé en revue. Les notei s'y irouvln-t reportéesl ainsi que
les appréciations des professeurs. La coordinâtion des appréciations se fàit
oralement, par la discussion. L-es appréciations dans ,I,énsemble, ainsi que
leur synthèse sont assez formelles, to,us les renseignements tournant autour
de la notion de moyenne ou de facteurs occasionnels qui ont tenu l'atten-
tion des enseignants au cours de l'année. c'est à I'occàsion du conseil de
classe qu'il apparaît nettement que les pro'fesseurs ne connaissent leurs
élèves qu'assez superficiellement, c'est également à cette occasion que les asso-
ciations de parents si elles assistent, prétendent pouvoir apporter aux pro-
fesseurs la connaissance éventuelle du contexte familial qui-peut leur échap-
per. Mais outre .l 'appréciation purement scolaire, épaulée au-,besoin de quét-
ques éléments familiaux, on sent bien que n'est pas prise en comp,te la psy-
chologie de I'enfant, ce qui est logique puisque les enseignants nê reço,ivent
pas la formation co,rrespondante. Tout au plus voit-on quelques essâis qui,
loin d'aboutir à des révélations catrsales, ne sont que deJ constats de consé-
quences : agressivité d'un élève, esprit distrait, mauvais caractère, timidité,
exubérance, lymphatisme.

De plus, les professeurs tout comme l'administratio'n, qui assistent à
plusieurs conseils cou.p sur coup dans la semaine, lesquels peuvent se ter-
miner assez tar,d,'sont assez pressé et ne tiennent pas à s'attarder trop long-
temps. Ce n'est pas qu'ils manquent de conscience professionnelle mais le
sentiment est général qui consiste à penser que les choses sont déjà faites,
que les no'tes sont mises, et que le conseil n'y changera rien. Il se situe
d'ailleurs en fi.n de tri,mestre, la tension est relachée, et beaucoup s'estiment
déjà en vacances. On ne tire p'as de véritables conséquences pédagogiques du
conseil de classe. Il faudrait pour cela qu'une perso'nne soit responsable de
l'évolution pédagogique, un professeur principal p,ar exemple, et qu'il suive
régulièrement entre chaque conseil élèves et professeurs. Il conviendrait
aussi que le conseil ne se situe pas avant les vacances, c'est-à-dire à une
époque où I'effort est relaché, mais qu'il se réunisse à la rentrée, dans la phy-
chologie de I'effort à fournir po,ur le trimestre qui s'engage.

Toujours est-il que cette ambiance de relâche nuit partiellement à I'em.
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cacité.
Les élèves qui sont désormais admis à y participer, n'y prennent que

très peu la parole. Il peut arriver néanmoins que les méthodes d'un profes-
seur soient mises en cause par ces clélégués, ce qui est très gênant pour
I'intéressé. Mais seuls les professeurs autoritaires y sont exposés, ce qui a
donc pour fonction de limiter leur arbitraire éventuel. Dans ce cas là le
conseil de classe ne décide Das, c'est le chef d'établissement qui, ,s'efforçant
de limiter les risques de scandale, cherchera la solution hors conseil. La
présence des élèves pèse cependant lourd dans l'esprit de certains professeurs
qui avaient I'habitude de considérer leur classe comme un endroit isolé et
étanche au sein duquel pouvait s'exercer intégralement leur .souveraineté.
c'est en ce sens que les textes de 1968 ont changé beaucoup de choses. si les
conseils d'administration l'avaient pu, ils auraient l.imité la présence des
élèves au conseil de classe, mais ces derniers bénéficient du fait que leur
situatio'n a été considérée indissociable de celle des parents par les différents
décrets. Ainsi lorsque les associations de parents o'nt obtenu leur présence
intégrale en conseil de classe, les élèves en ont-ils bénéflcié.

Les conseils de classe sont aus-si régulièrement cles lieux d'affrontements
importants entre parents et pro,fesseurs, du moins entre certains parents et
certains professeurs, dans certains établissements. Ces professeurs craignent,
surtout les jeunes, l'ingérence des parents dans leurs méthodes. Quelques
parents sont aussi agressifs à l'égard du corps pro'fessoral et se livrent à
des attaques directes, dénuées de fo'ndement et quelque peu passionnelles.
Cela n'a pas facilité les choses et a surtout justifié les craintes des profes-
seurs les plus hostiles à la présence des parents. Les ingérences de parents
n'ont d'ailleurs pas eu pour cible les seuls professeurs conservateurs, mais
aussi à l'inverse les novateurs qui étaient facilement accusés de o ne pas
suivre le programme ) ou de o faire de la propagande politique u. Il ne faut
pas oublier que l'école est une institution obligatoire jusqu'à seize ans, et
tout aussi obligatoire par la suite dans l'optique d'une insertion sociale satis-
fajsante : les parents sont forcés d'en passer par là, d'y abandonner leurs
enfants. Il est donc logique que leur participation allx organes de cogestion,
et particulièrement au conseil de classe prenne la for,me d'un contrôle, quïl
soit silencieux, poli ou virulent. Parmi les asso'ciations de parents, c'est la
fédératio,n Armand qui semble la plus attentive au conseil de classe: elle
s'efforce d'ailleurs au maximum d'avoir un représentant spécifique par
classe. Cela tient surtout au milieu social de ses adhérents qui veut que le
cursus scolaire des élèves soit suivi de très près : moins le milieu social de
l'élève est élevé, plus la participation de parents diminue; celle des clas,ses
pratiques est par exemple quasi"nulle. ,C'est en effet d/ns les .milieux les plus
aisés qu'on s'intéresse de près à la scolarité des enfants et surtout à I'environ-
nement scolaire.

b) Le conseil de discipline.

Le conseil de discipline ne fonctionne que dans une minorité des cas.
La plupart des chefs d'établissement Ie considèrent comme trop lourd à
manier et surtout traumatisant pour les enfants. Dans cette optique, ils pre-
fèrent à peu près tous s'en passer. ,Le conseil fait assez figure de tribunal et
le proces qui y est fait n'est pas toujours celui de l'élève. Ainsi un directeur
de C.E.T. raco,ntant en avoir convoqué un pour un vol de vélos s'est-il aperçu
qu'.. on y avait fait le procès du père de l'élève u, la faute étant imputab'le à
l'éducation reçue. Pour s'en passer les chefs d'établisse.ment utilisent diffé-
rents procédés. Le plus fréquent consiste à convoquer les parents et à faire
pression ,sur eux en arguant précisément de l'éventualité d'une réunion du
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conseil de discipline. Il est donc conseillé aux parents de retirer I'enfant
pour éviter les complications et la publicité. Huit dixièmes des cas de retrait
s'effectuent de Ia sorte. On peut dire en fait que I'institution du conseil de
discipline est détournée de son objet, ce qui peut être positif dans la mesure
oùr il est effectivement co,nsidéré comme traumatisant, hais il n'en reste pas
moins qu'il est assorti de certaines garanties non négligeables pour l'élève
t-elles que la collégialité, la possibilité de faire entenàre un témoin ou un
défenszur, la présence des représentants de parents d'élèves. En fait 

- 
il

arrive- aussi qne des chefs d'établissement l'évitènt parce quïls ne sont pas
sûrs d'obtenir I'exclusion qu'il.s attendent ou qu'ils sont côrtains de ,r" pu,
I'obtenir' Il existe.un autre moyen qui consist-e tout simplement à refuse,
I'inscription de l'élève lor,s de la rentiée suivante.

En définitive le co,nseil de discipline ne fonctionne qu'assez peu. po,ur cequi est des raiso'ns de son r.rtilisâtion, elles sont trèË variables selon lesépoques et les lieux. 'La traduction au conseil pour troubles dbràie pàii_
tique, o'u,s'insérant tout simplement dans le cadrè du Àouvement de contes-
lqtt_"" lycéenne, a été surtout re fait des années d'agitatio,n larvées q"" zuil"t
7969 et 1970 notamment avec la < circulaire Gîichard sur lei lansues
vivantes ) et toutes les tentatives cl'agitation provoquéàr pu, b. ;;;;;.gauchistes. En fait c'est surtout dans leJ étab,lissèmenti parisiens et occasion-
nellement de grandes villes de province que les co,nseiis fonctionnent pour
cause d'agitation.

Par contre, contraireqgnt à ce qu'on pourrait cro.ire, les raisons pure-
ment scolaires telles _que I'indiscipline ou lè manque de travail .r" ,orri p.,
les plus nombreuses. un autre typà de délit se déveioppe, qu'on po,urrait qua-
lifier de o droit commun r. Il sàgit en efiet surtoù^ de vols, èxtrêmement
nombreux, de dégradations de matériel ou de coups et blessures. une cer-
taine délinquance d'élèves se développe, qui proôède plus de I'infraction
extra-sco'laire. Ce phénomène est du à I'afflux 

-des 
enfants de ,milieux mo-

destes dans f institution, mais il traduit aussi une certaine inadaptation de
l'école à former ces enfants au respect d'autrui. Mais qu'est-ii possible
d'exiger des élèves défavorisés de transition, issu,s le plus ,soùvent de-milieux
sous-pro,létarisés, loins de toute préoccupation de Àorale so,ciale, livrés à
eux-mêmes à l'école et en dehors d'elle ? La délinquance des élèves à I'école
n'est autre qu'une forme de la délinquance juvénile. Les consei,ls de disei-
pJine ont dans ce cas I'intérêt de limiter les conséquences du délit à l'éta-
blissement et d'éviter la saisine des institutions pénàles. Il arrive aussi que
le conseil, après avoir p,ris des sanctions contre cles éléments particulière-
ment diftciles, avertisse le juge des enfants pour qu'il les prenne en charge
dans un établissement d'éducation surveillée ou de tor.rte autre manière.

Durant I'année 197I-1972, 92 élèves sont passés en conseil de discipline
pour toute l'académie d'Amiens, ce gui correspond à près de r o/o des effectifs.
Phénomène plus curieux, ce sont les C.E.S. avec 25 cas, qui so,nt les plus no,m-
br,eux à les avoir fait fonctionner alor:s que ces établissements n'ont pas,
totalisés, Ie plus gros effectif. Parmi tous ces cas, aucun ne relève d'une ques-
tion politique ; ce ne sont que des infractions individuelles, en majorité
extra-scolaires, o,u parfois des chahuts collectifs d'internat qui, tributaires
du fo,lklore habituel de fin de trimestre, ne présentent aucune mo,tivation
d'ordre idéologique. Sur les 92 élèves traduits on ne relève que très peu
d'exclusions définitives et quatre appels : deux venant des parents, les dzux
autres d'inspecteurs d'académie, tous étant constitués pour obtenir réduc-
tion de la sanction.

D'une façon générale, lorsque le chef d'établi,ssement est autoritaire, le
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conseil de discip'line a pour effet d'atténuer les propositions de sanctio,ns,
les délégués de parents étant notamment les plus modérés. Pour les cas de
discipline pure, le conseil épouse les divisions idéologiques du conseil d'ad-
ministration et I'on assiste le plus ,souvent à une lutte entre accusateurs
(sttrtout S.N.A.L.C., C.N.G.A. et parents autonomes) et défenseurs au nombre
desquels se range assez fréquemment Armand. Il est certain que le chef
d'établissement a perdu son pouvoir de décideur en ,matière de sanction's
disciplinaires au proflt du conseil ce qui le porte souvent à ,s'en pass€I.
Ainsi lolsqu'un clief d'établissement se félicite de ,, n'avoir pas réuni le
conseil de discipline cette année > est-il impossible d'en conc'lure à pre-
mière vue à son libéralisme ou son autoritarisme.

c) Le foyer socio-éducatif.

Le moins qu'on puisse dire est qu'il n'a pas atteint les obijectifs qrr'on
lui avait fixés à savoir: " modifier les relations des maîtres et des élèves
en renforçant I'esprit de coopération dans la classe et dans l'établissement >
ou encore ( préparer les élèves à la vie civique et ,sociale et contribuer à
l'épanouissement de leur personnalité o.

Lorsqu'ils fonctionnent effectivement, ils sont, dans le meilleur des cas,
fréquentés par un maximum de 20 oto de l'effectif. Les rai'sons de cette faib'le
fréquentatiôn sont multiples. En premier lieu, ils 'manquent de moyens maté-
rieli. Outre des équipements incomplets ou pratiquement inexistants, leurs
locaux sont souvent èxigus et peu accueillants. Beaucoup d'administratio-ns
considèrent que le foyei est là o cinquième roue o. Ils le créent dans les
grands établiisements, parce que c'est un peu une nécessité tant culturelle

[ue de tradition, mais ils n'existent que rarement dans les petits établisse-
ments. Il faut d'ailleurs noter que la création d'un foyer des élèves ne cons-
titue pas une obligation pour lês conseils mais une simple possibilité: n le

conseil peut susciter la création d'une association socio'éducative '.

Le manque d'animation du foyer, autre cause de faiblesse est vraisem-
blablement plus déterminante. Lé Comité directeur comprend bjen -trois
adultes, maii ce n'est qu'un comité directeur. Il a en effet été décidé de

Iaisser l'initiative aux élèlves, tant pour la créatio'n des activités que pour leur

animation. L'intention n'était pas ,mauvaise et se sont donc créés des clubs

(photo, musique, théâtre, arts 
-plastiques, 

tiers monde, jo,urna'lisme, etc.). Les

textes néanmoins, 
"r, 

piéooyuttt .t.t" évolution du rapport maître-élève, pré-

sageaient implicitem"tti qne- le foyer serait aussi Ie lieu des p:rofesseurs' non

ptrr qu'il, ] ,"ru"nt dè dirigeànts, mais pour qu'ils y 
.fass9n1--o-fc;,!e

èonseilîers. Cette implication supposait aussi, 'sârs lê dire, le volontarrat <tes

professeur,s animatdurs, sans Abïte en pensant aux. écoles anglo"saxo'nnes

qui insèrent aboncla*É"nt la fonction àseignante dans la vie des élèves'

Il s,ensuit que les professeur,s sont très peu 
-nombreux 

à participer à I'ani-

mation du foyer. Cé sont d'ailleurs souvent les mêmes : des jeunes, novateurs

en pédagogie, ceuxJà mêmes qui le plus souvent (-ne participent pas > aux

conseils d'administration; néairmoini malgré leur bonne volonté, beaucoup

manquent de formation socio-culturelle s'ilJ ne I'ont pas acquise individuelle'

menf ailleurs que par le biais de l'éducation nationale. D'autres professeurs,

déjà surchargei dè travail, ,souhaiteraient voir leur 'service déchargé pour

paiticiper à fanimation socio-culturelle. L'insuffsance d'animation fait tom-

Èer lei activités ou leur confère une nature distractive plus qu'éducative,

devenant ainsi un simple élément de loisirs. Quant à certains animateurs,
leur manque de formaiion les amène insensiblement à la répétition déguisee
de leurs cburs, ce qui n'a pas pour autre effet de p'roroger la relation maître-
élève.
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Lorsque le foyer fait autre chose qu'u occuper > les élèves comme une
sorte de garderie, et que ses préoccupations dépassent ,le stade de la pure
activité récréative, le poids de I'administratio,n se fait ,sentir. Les infoima-
tions et discus'sions portant sur des thèmes sociaux, économiques, politiques,
sont peu développées ; même les thèmes culturels risquent le délit d'ànti
culture. fl n'est qu'à relater les diffcultés qu'ont les journaux d'établissement
pour paraître. Si par malheur ils se mêlent de la vie de l'établissement, toute
critique même sur le mode humoristique, est jugée dangereuse ou malvenue.
Les u tics > de tel professeur sont des choses dont on par.le peut-être entre
élèves mais qui ne doivent pas transparaître dans une feuille publiée. I-a
question des travailleur.s étrangers en France n'est à abonder que dans un
esprit documentaire, il ,s'agit de ne pas .poser les prob,lèmes politiques sous-
jacents; autant de raisons qui font déserter les clubs du foyer socio-éducatif.

C'est souvent par les foyers que le scandale arrive dans les lycées de
province trop calmes en apparence. On aime en général que les activités des
foyers soient paisibles et surtout que leur expression à l'extérieur de l'éta-
blissement ne choque pas. Certains établissements n'ont pas encore compris
que le temps est révo,lu où la troupe théâtrale du .lycée présentait une pièce
de Labiche à la population locale, ( enchantée u par le spectacle. Ce temps
est celui de la distribution des prix et de l'école conçue comme un isoloir à
l'abri des ( mauvaises influences r.

La participation des professeurs au foyer so,cio-éducatif est extêmement
faible ; celle des élèves n'est pas plus active, sauf s'il s'agit de passionnés
de telle ou telle spécialité ; quant aux parents ils ont tendance à ignorer que
I'école peut être autre chose qu'une ,suite de cours, que les résultats sco-
laires dépendent aussi d'un climat qu'il est nécessaire de rendre propice à
Ia liberté intellectuelle et créatrice des élèves.

Les analyses institutionnelles sont fondamentales pour présenter des
mécanismes et des synthèses. ,L'articulation concrète de ces synthèses p'er-
met de mieux en co'mprendre le fo,nctionnement quotidien. Un peu à la ma-
nière d'une spéléologie de la recherche, il e'st important d'approfondir les
deux premières approches et de voir ce que signifie le comportement des
individus qui vivent les institutions, ou plus exactement de chercher à se
rendre compte pourquoi ils les vivent à Ia façon qui est la leur. Tout indi-
vidu est fait d'un ensemble psychologique complexe qui va déterminer son
comport€ment. Dans le cas des institutions, on assiste à une 'sorte de photo-
graphie de ce qu'elles représentent subjectivement pour l'individu.'Cette pho-
tographie ne se produit pas sans expériences préalables d'autres perceptions
sociales, vo'ire d'autres institutions ; Ia compréhension des perceptions per-
met celle des institutions.

B) LA'PERCEPTION DE LA PARTICIPATION PAR LES ACTEURS.

Un proviseur ne ressentira la participation qu'en fonction de la façon
dont il res'sent l'institution du proviseur dans un établissement, dont il res-
sent les fonctions de l'école, do,nt il ressent le ,système social. Un professeur
en fera de même en fonction de sa perception de I'institution professorale,
qui représente la rationalité de sa carrière.

Il faut donc faire par,ler les gens, mais il faut surtout s'efforcer d'en-
ten'dre leurs discours car ils constituent la formulation de différentes struc-
tures et valeurs sociales intériorisées.

Il ne s'agit pas d'additionner les perceptions individuelles pour tenter
d'en 'définir les résultantes. Les perceptions individuelles ne constituent que
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des approches plus saisissables ; elles servent surtout à donner une mesure
de la complexité d'une perception et, à p,lus forte raiso,n, de la marge d'arbi-
traire dont est porteur I'interprétation d'un ensemble de perceptions.

L'école est le cadre Cl'une foule de perceptio,ns individuelles qui ne sont
pas toutes semblables, mais qui subissent certains déterminismes en fonc-
tion du statut des membres, de leur rôle, de leur caractère, de leur expé-
rience, de leur idéo'logie propres. Chaque perception individuelle est le fait
d'un certain nombre de paramètres dont la quantité et les enchevêtrements
sont multiples. Seuls les regroupements de perceptions permettront de for-
mer des ensemb'les perceptibles. S'il est donc possible d'analyser la ratio.
nalité de ces regroupements, il est malaisé de tirer de perceptions non regrou-
pées une signification d'ensemble.

Il est impossible en définitive d'exprimer en règle générale I'attitude des
chefs d'établissement face à la participation, pas plus que celle des ensei-
gnants ou des parents d'élèves (1). Il est par exernple impossible de déclarer
que .,.les proviseurs ont telle attitude en général > car chacun d'eux a une
âttitude pàrticulière qui ne se réduit pas à la généralisation. Il en va de même
po,ur les professeurs qui, glObalement, ne fOrment pas un colmportement ana-
iysable; ôn ne peut commencer par exemple à esquisser l'analyse qu'à_tra-
vers les regroupements de professeurs que sont les syndicats. Il est donc
impossible, poui traiter de tendances collectives de perceptions, -de partir des
actèurs, même schématisés, même simplifiés et regroupés dans des catégories
psychologiques o,u sociologiques qui constitueraient des modèles, des " por-

traits-type ". Il n'y a pas d'acteurs o sui généris ,, ce so'nt les regroupement'S
de perôêptions qui vo,nt faire les acteurs. La seule façon de procéder, po]Ir

sais]ir des perceitions collectives, consiste au contraire en la recherche des

critères de- regrôupement des perceptions individuelles car ce sont ces cri-

tères, spécifiques ét permanents, dans lesquels vont rse couler ces percep-

tio,ns, quelle [ue soii la diversité des acteurs. 'C'est à ce seul stade qrre la

référônce staiistique ou lu moins quantitative permettrait l'appréciation

concrète et sociolôgique. Il est donc indispensable d'utiliser quelques -types
d.'actions perceptivàs 

-impliquant 
une idée préalable de.regroupement. Il. est

possible d'utiliier un évèntail minimum de quatre critères de perceptio'ns

ôollectives : Ies sentiments .de contrainte, de libération, de besoin et d'agres-

sion. Ces critères qui so,nt les plus fréquents dans les interview ne sont

cependant pas limitatifs.

l) Participation collectivement ressentie comme contrainte.

EIle est le fait d'acteurs qui doivent I'assumer. Il faut bien rappeler que

la participation n'est qu'une fàculté et que quiconq,ue peut ne pas participer

s,iile désire. Elle seraà"rr" r"rt"ntie comme contraignante,si elle réunit deux

conditions : être obligatoire et ne pas recueillir l'adhésion.

Seule une catégorie se la voit imposer : Ies chefs d'établissements' ElIe

est d.onc en principî contraignante à Èur égard 4".p-u. ,Son s€ul mode 'd'exis-

tence. Mais il faut aussi q.r'"Il"ne suscite pàs l'adhésion. I-'adhésion-des chefs

d,étab,lissement peut s'af,précier par degres. Cela_peut être d'abor'd le refus

total pour des iaiso,n, diu"rr", aont tâ plus fréquente est 'l'autoritaris'me

(1) Cf. Gérard Vincent : ., Les lycéens o, Arman-d colin, Paris, 1971. Cahiers de

la fondation nation.Ë-Jêï ;.i"";6'tàfiitriei. F' ll. << Lorsqu'il s'aeit des hommes

on rend roujours i'âa.iiiià"îôi-è"'q;i'ïéii_ pa.'.'ua[iiionnable: 
-on 

totalise les

sens qui disent q",6*à"i--âïâ tà-teie, maii-tdr 
"epnatees 

peuvent provenir d'une

irauvaise digestion ou d'uue tumeur aLl cerveau' )
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important. Viennent aussi le changement dans les habitudes, I'accroissement
de travail, le sentiment d'inutilité, le sentiment d'incompétence. Toutes ces
raisons combinées et plus ou moins fortes, vont entraîner le degré
d'adhésion. Ainsi est-il possible de bâtir, non 'pas le portrait type d'un chef
d'établissement, mais le portrait exa,ct d'un type de chef d'établissement
Il est possible d'en fairè un tableau opérationnel simpliste mais affinable
à merci, ,sous forme de questio,nnaire :

QUESTIONS REPONSES

Conséquences
cipation dans
ment

de la parti-
l 'établisse-

beaucoup un peu au
contraire

A. Perte d'autorité du
d'établissement

ch +1

B, Accroissement gênant
du travail

+1

C. Modification gênante
des habitudes

D. Cristallisation des
idéologies

+1

+1

E. Cristallisation des
catégories +1

TOTA'L -10 +10

ce tableau présente I'intérêt de conjuguer l'intensité des éléments
d'adhésion (lignes horizontales) et le cumul des éléments à intensités
variab,les (lignes verticales). Le degré d'adhésion est donc mesurable sur
vingt indices qui servent de paramètres. Ainsi pourra-t-on classer les
réponses entre adhésion forte (entre * 5 et + l0) adhésion moyenne (entre
0 et * 5), non adhésion (entre 0 et - 5), rejet (entre - 5 et - 10).Ce sys-
tème a I'avantage de ne pas conclure sur un seul paramètre; il faudrait
d'ailleurs multiplier les paramètres à l'aide d'une étude psycho,logique appro-
fondie. En l'o'ccurrence, il est possible de prendre l'exemple d'un chef d'éta-
blissement très autoritaire, mais qui n'a pas du tout le sentiment d'avoir
perdu son autorité dans la participation, ,ses réponses pourront être les
su ivantes :  A :  +1 ,  B :  -  2 , 'C :  +  1 ,  D:  -  2 ,  E :  -  2 .  I -a  moyenne donnera
donc - 4, c'est-à-dire la non adhésion simple. 'L'a priori d'autoritarisme
aurait pu faire penser au rejet (entre (-5 et -10) ce qui eût été faux. En
effet, le chef détablissement très autoritaire ne procède au rejet que dans
la mesure où iI pense que son autorité est pratiquement contrariée par Ia
participation.

Il est possible de situer la moyenne des chefs d'établissement, mais sur
un mode purement intuitif, car il faudrait un véritable travail statistique
d'équipe pour aboutir à des résultats totalement scientifiques. Sur le mode
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intuitif donc, il est possible de situer approximativement les réponses de
chefs  d 'é tab l i ssement  comme su i t  A :  +  1 ,  8 :  -  1 ,  C :  +  1 ,  D :2 ,8  !  -  1 ,
ce qui donne un indice - /, ç'gs1-à-dire un degré de 215 dans la catégorie
(( non adhésion r.

Il faut se rappeler que l'adhésion ,s'articule sur une contrainte, si bien
qu'elle correspond à un degré d'intronisation de cette contrainte.

De fait c'est le rôle de I'administration d'avoir à introniser théorique-
ment les contraintes, ou du mo,ins d'affecter de les faire siennes pour
pouvoir les faire passer. L'intronisation de la participation chez les chefs
d'établissement est d'autant plus forte qu'elle n'est pas comrnandement à
l'égard des autres mais sollicitation, qui elle aussi, doit emporter I'adhésion.

2) La participation collectivement ressentie comme libération.
Cette ligne de perception collective suppo'se un cadre contraignant que

la participation viendrait alléger plus ou moins fortement. Il existe un seuil ;
subjectivement dosé ,selon les individus, à partir duquel I'allégement devien-
dra libération.

Il faut donc commencer par prendre en compte des perceptions-
contrainte du cadre scolaire lui-même. Parmi tous les acteur,s de ce cadre,
les ,seuls à le percevoir par définition comme contraignant sont les élèves.
Ils sont obligés d'y vivre, qu'ils le veuillent ou non. Aucune autre catégorie
n'est tenue d'y fonctionner, même pas les chefs d'établissement qui peuvent
très bien démissio,nner s'ils le désirent.

L'action contraignante de l'école est ressentie globalement chez les
élèves sous I'expression d'autorité administrative, professorale, familiale.

La participation a d'abord pu être ressentie par eux comme libératrice
d'autorité, durant les mois chauds de 1968 notamment. 'Il n'est qu'à ,se
pencher sur les préoccupations des nombreux C.A,L. ,spontanés qui imagi
nèrent pendant plusieurs semaines un système scolaire libéré, as'sez proche
de I'autogestio'n lycéenne. Ils associè'rent le plus possible à leur æuvre de
libération théorique les éléments mêmes de l'auto'rité: professeurs, parents
et, quand c'était possible, administration. Il ne s'agissait pas du tout d'une
recherche de caution de la part de ces éléments mais leur renoncement
symbolique au maintien de l'autorité. Ainsi toute présence dradulte dans une
commission était considérée en tant que seule présence, comme la manifes-
tation d'une victoire, d'une rupture. Le contenu du travail avait en fait
mo,ins d'importance que la participation elle-même des autorités.

Pour les élèves, la participation a pu être perçue com,rne libératrice dans
la seule mesure oir les autorités < participent > à la destructio'n de leur
symbolisme, donc à leur re-définition basée sur un modèle différent de
relations, notamment de la relation enseignant-enseigné. Ce type de percep-
tion collective comportait un ferment d'utopie dont la psychose collective
du moment était génératrice.

Cette p'sychose s'étant évanouie, |a < violence symbolique de I'action
pédagogique > ayant été restaurée, la participation perçue comme libératrice
a disparq rempiacée par la participation créatrice d'autorité. Dans ces condi-
tionJ les élèvei s'en sont dêtournés parce qu'elle ne se moulait plus à leur
perception idéaliste d'un système scolaire libéré.

L'école ressentie comme cadre contraignant n'est pas spécifique aux
élèves. Elle est aussi le fait d'un certain nombre d'enseignants qui ne
s'identifrent pas à son mode présent d'inculcation culturelle. ,Pour eux aussi
Ia participation a pu être perçue comme libératrice au niveau des méthodes
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pédagogiques et du contenu de l'enseignement. Leur travail dans les commis-
sions de 1968 en a constitué l'expresJion. La perception d.e la participàiion
était conforme ,à leur préoccupation de refonte gtôbale de l,aciion pèa"eo
grque, débarrassée nota,ïnment de I'inspection gén?rale, non pour elle-mêrie,
mais en tant qu'elle représentait un instrument de perpétuaiion et de mise
en æuvre du système traditionnel d' " inculcation culturelle >. Tout comme
pour 'les élèves I'aspect libérateur de la participation est rangé désormais
au niveau des désiilusions amères d'autant pluJ que le mode pédagogique
traditionnel s'est fait, en réaction, plus dominateurfprécis et confraigna"t.'

.. L'ennui > des élèves, tout comme < le dépit o de ces profes,seurs exprime
leur négation d'une participation dont les motivations ne iont pas les leur,s.

3) La participation collectivement ressentie comme besoin.

. En tant que besoin, elle se sépare de ,I'utopie et prend racine sur une
situation concrète et 'réelle, une pràtique faite dà aiveries co,mposantes. Elle
est surtout perçue en elle'même pour ce qu'elle est, et non identiflée et
déformée dans une motivation dont elle nè serait que le support. Ainsi
conçue, elle constitue un système isolable, autonome et particulàrisé. Appré-
ciée comme besoin, elle est ressentie par rapport aux fonctions propr"s qne
c,haque acteur lui attribue subjectivement,-Confo,rmément à sJ perception
des besoins du système scolaire et influencé par la situation qu'i,l oc-cupe
dans ce ,système. Elle s'analyse donc en relati,on avec une perôeption dès
besoins du système éducatif. ces différentes perceptions àe bèsoins ne
débotrchent sur elle qu'en tant qu'elle est estimée utilisable. Le recensement
des b'esoins peut être très vaste, il convient de se limiter aux principaux.

rl.e besoin de co'nsensus est surtout ressenti par les chefs d'établissements,
autour du critère d'unanimité. C'est une constante que tout individu diri
geant un gro,upe social ,souhaite, par I'adhésion des membres, voir recon-
naître et accepter le principe de son commandement. Ce n'est pas au principe
Iui-même que les chefs d'établissements chercheront à faire adhérer, màis
à la finalité de ce principe sur lequel ils tenteront de faire porter le consen-
sus. La finalité n'est autre que le succès de I'action éducative, à lléchelle de
I'unité d'enseignement. La participation peut alors être perçue comme le
moyen de réaliser la communion éducative de tous les ,membres, en les
associant à la finalité, en les y faisant < participer >. Dans leur grosse majo"
rité les chefs d'établissement incluent la participation dans cet objectif. Leur
degré de satisfaction ou d'insatisfaction dépendra lui-même du résultat
d'adéquation pratique du moyen à l'objectif. Ce résultat ne peut être ap'précié
que dans la pratique de la participation laquelle eu égard à cet ob'jectif,
ferait plutôt pencher vers I'insatisfaction.

Le besoin de co'nsensus se retrouve atrssi dans les motivations d'une
partie des autorités pédagogiques ministérielles et académiques. Les pre-
mières, non confrontées directement à la pratique, en resteront plus facile-
ment au niveau du principe lui-même no,n démenti enco,re par une théorie
contraire. Quant aux 'secondes, plus proches des établissements, elles auront
tendance à être insatisfaites en regard des résultats co'ncrets o'btenus.

Le besoin de co'nsensus est aussi le fait d'une partie d'enseignants qui
n'y voient pas por.rr leur part une justification de commandement, mais un
gage de la représentation qu'ils se 'font de leur fonction: la reconnaissance
de " leur dignité, de leur auto'rité, de leur compétence n basées sur une
relation d'autorité calme dan's un climat o d'ordre et de travail o. Ces profe,s-
seurs ressentent le besoin de consensus parce qu'ils craignent la contestatio,n
de leur statut, de leur type d'action symbolique qui s'assimile à la pédagogie
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traditionnelle de l'école et à sa fonction de transmission de la culture
uniforme d'une société qu'ils veulent harmonieuse et sans déchirements
conflictuels. Eu égard à cette préoccupation, leur perception de la pratique
de participation les fait pencher nettement vers l'insatisfaction dont le degré
serait mesurable en indices, sur un indice de perceptions par motivations-
paramètres.

Les besoins des parents d'élèves :s'analysent en un besoin de contrôle lié
à la réussite quantitativement mesurable de I'action pédagogique. Ce besoin
global se divise en sous-besoins progressifs qui correspondent à une évolution
positive vers le < self control r, évolution qui, à la limite pourrait atteindre
le seuil utopique de l'instruction diffusée par les parents eux-mêmes. C'est
un peu I'utilisation à domicile du précepteur dans les familles bourgeoises
du siècle passé. 'La perception de la participation par les parents dépendra
donc de la possibilité qu'elle leur offr'e d'intensifier leur contrôle. Les textes
de 1968 o,nt institutionnalisé la présence des parents à l'école et ceux-ci
ressentent donc tous à priori le principe théorique comme positif. ;puis
l'expérience aboutit progressivement à limiter leui besoin d.e iontrôle en
fonction de divers éléments qui sont autant de butoirs : relativité du pouvoir
de decision des conseils, résistance du corps enseignant et pariois de
I'administration elle-même. I es parents ne perçoivent là pratique de partici-
pation qu'en fonction du degré d'aboutissèmènt atteint par 

-I,évolutlon 
de

leur contrôle. A part une minorité de cas dans lesquels cettè évo,lution semble
véritablement stoppée, les parents ressentent leJ arrêts comme des étapes
qqe la pressio'n des faits et de leur présence va dépasser progressivement :
< il faut avancer ". Aussi se déclarent-ils en majorité satisfàits- du .. chemin
parco'uru > et confiants dans I'avenir, c'est-à-dire n celui qui reste à parcou-
rir ,. lgur perception de la participation est donc fonction de leur per|eption
du contrôle qu'ils assument effectivement, ce qui les amène à percevoir ce
contrôle ,dans son effectivité réelle, c'est-à-dire pas spécialement pàr le moyen
des institutio,ns de la participation elle-même, mais par tout autre moyen,
institutionnalisé ou non. Leur perception est donè plus spécifiquement
I'appréciation de la capacité des institutions en tant que telles à sàtisfaire
leurs objectifs propres.

4) La participation collectivement ressentie cornme agression.
Il convient d'écarter de cette hypothèse le cas de la participation ob'liga-

toire, déjà entrevue sous I'angle de la participation-contrainte, et ne concér-
nant que les chefs d'établissements. Dans ce cas, I'agres,sion ne sera autre
qu'un degré très fort de non adhésion (entre - 8 et - 10 par exemple) propre
à des acteurs retors et particulièrement résistants aux changements.

Le cas à envisager ici est celui ,d'une perception-agres,sion dans 'I'hypo"
thèse oir la participatio,n, non obligatoire reste une simple faculté.

La perceptio,n en tant qu'agression vient alors du fait qu'elle est identifiée
à une autre agression, plus globale, qui est celle du système social luimême.
Le système social ressenti comme agressif est tributaire de l'événement
o mai 68 o, qui l'a rendu agressif. Toute la motivation consistera donc en une
protection contre l'agressivité ressentie en mai. Les composantes de la per-
ception de I'agressivité sont multiples, elles puisent leur,s sources dans des
systèmes psychologiques dont l'équilibre repose sur des éléments idéolo'
giquas et caractériels spécifiques et dont les modes d'expression politiques et
culturels sont tributaires. I-e système social pertunbé, remettant en cause
directement ces éléments psychologiques au travers de leurs manifestations
extérieures, engendre leur réaction défensive et elle-même agressive. La par-
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ticipation est en fait ressentie comme le véhicule de ces remises en cause
et des contestatio,ns dans i'école même. Elle est d'abord, sur le plan théorique,
perçue comme une capitulation face au ( cancer o qui ronge le systerne
social. Elle provoque la mort de la < neutralité de l'école o qui conitituait
jusqu'à présent la meilleure protection de ces acteurs, les isolant comme
des corps purs de la " dégradation généralisée u. Véhicule de u la souillure
sociale > la participation confilme dans sa pratique I'agression au sein de
la citadelle d'hier : < nous vivons une guerre de religion impitoyable et
perpétuelle >. Ce type de regroupement de perceptions individuelles s'articule
en totalité dans les institutions ( parents autonomes ", C.N.G.A. partiellement
au S;N.A.L.C. et minoritairement à la fédération Armand.

Ainsi les perceptions collectives, phénomène de regroupement d,e per-
ceptions individuelles, o'nt e'lles pour critère de perception des motivatirons
complexes qui sont loin de se calquer sur les divisions statutaires, catégo-
rielles et syndicales entre lesquelles les membres de l'éco,le se trouvent
répartis.

Telle est la seule façon de comprendre pourquoi des catégories appa-
remment homogènes ne le sont pas en réalité. Ainsi tous les proviseurs
n'ont-ils pas la même position à l'égard de la participation; ainsi tous les
syndiqués du S.N.E.S. ne l'envisagent-ils pas de la même façon, pas plus
que les parents de la fédération Cornec. Il est d'ailleurs utile à ce stade de
faire une distinction entre les catégories existant avant la naissance de la
participation et celles qui en sont indirectement issues. rPour les premières,
la participation n'est qu'un élément de partage qui vient s'additionner aux
autres (figeant par exemple un peu plus les tendances au sein du S.N.E.S.).
Pour les ,secondes peu nombreuses d'ailleurs, la participation et surtout les
événements qui en sont à l'origine, constituent des causes spécifiques de nais-
sance. Il est logique qu'en leur sein l'harmonie des perceptions soit presque
totale, ainsi que l'atteste l'Lrnité de positions vis-à-vis de la particip,ation des
adhérents de la 'C.N.G,A. et de I'U.N.A.A.P.E., catégories issues directement
de la co,njoncture de mai 1968 et de ses retombées.

Ayant analysé les éléments constitutifs de la participation, puis les ayant
observé dans leur dynamique propre, il devient possible et nécessaire de
tenter un jugement sur la portée du phénomène u participation o dans les
établissements du second deeré.

i l t

tA PORTEE DE LA PARTIGIPATION DANS LES ETABLISSEMENTS
DU SECOND DEGRE

Dans les établissements du second degré, la participation co'nnaît ,ses
propres limites que I'expérience de quatre année's a rendues patentes. lE,lle
est génératrice de plusieurs contradictions entre ce qu'elle sernblait devoir
être et ce qu'elle est réellement devenue, victime de déterminismes politiques,
administratifs, psychologiques et idéologiques. Ces limitations viennent tant
de l'évolution de la conjoncture politique, que de la structure administrative
française, de mentalités imprégnées du quotidien des habitudes, de concep-
tions philosophiques peut être trop optimistes dans leur humanisme volon-
tariste. Il sera bon d'envisager tour à tour chacun de ces aspects.

A) LA PORTEE DE LA PARTICIPATION SUR LE PLAN POLITIQUE
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Sur le plan politique il est nécessaire d'en revenir à l'année 1968; au
beau milieu des troubles estudiantins et lycéens, fort de la confiance du chef
de I'Etat, le nouveau ministre de l'éducation nationale va s'attaquer à la
diffculté du moment, avec une sorte de pleins pouvoirs virtuels. Comme tous
les grands réformateurs qui parviennent à désamorcer les révolutions, il va
se pencher sur les racines du mal et surtout reprendre à son compte bon
nombre de pétitions révolutionnaires de maijuin. Qu'ont donc fait les révol-
tés sinon que de prendre possession de I'institution scolaire et universitaire ?
Le ministre va donc offrir la possibilité à chacun de jouer un rôIe dans l'ins-
titution : il va créer la participation à l'éducation nationale. Cette opération
politique s'inscrit entre autres dans un climat anti-répressif qui tranche
d'avec les matraquages du printemps ; M. Edgar Faure veut tout faire pour
éviter I'intervention des forces de police. Le mot d'ordre est " dialogue avant
tout > ; la situation étant grave, le ministre a facilement raiso,n des forces
conservatrices qui, au sein du gouvernement lui-même et de I'U.D.R. I'accusent
de vouloir détruire l'université et l'école. Il est notamment I'objet d'attaques
violentes de certains C.D.R. Néanmoins il parvient à renvoyer dos à dos gau-
chistes et conservateurs et la n loi d'orientation de I'enseignement supérieur "est votée par tout le parlement, opposition comprise. Les décrets touchant
l'enseignement du second degré suivront donc sans difficultés. La participa-
timt est ainsi mise en place. Il est donc nécessaire d'avoir conscience qu'elle
correspond à un climat libéral qui ne sera pas permanent. 'Lorsque le calme
sera revenu dans l'école, le contexte politique ne sera plus le même. Après
I'idée du référendum d'avril 1,969 et l 'élection de M. Pompidou, M. Edgar
Faure se voit remercié et doit quitter l 'éducation nationale. Que va devenir
la participation sans. son auteur ?

Le ,successeur, M. Olivier Guichard, est un homme froid, travailleur, fleg-
matique et tranquille. Il assure d'emblée qu'il poursuivra l'æuvre de so,n pré
décesseur. Malgré cette déclaration d'intention, la participation dans le
second degré est entrée dans une nouvelle phase. Après le retour au calme
de I'année 1969,I'année 1970 sera celle du retour à l'ordre, les forces conser-
vatrices ayant progressivement repris du poids dans l'Etat. rl-e retour à I'or-dre
est d'ailleurs une poiitique gouvernementale qui se dote de la carotte et du
bâton, utilisant parallèlement la concertation et la répression policière. Dans
le second degré les répressions lycéenne et pédagogique se généralisent. La
participation devient progressivement un souvenir ou un rituel sans ausun
lien avec les motivations qui ont présidé à sa naissance. ,L'année I970-I97t
voit renaître I'agitation lycéenne un peu partout en ,France. rl-es autorités
éducatives répondent par la fermeté. Dans la première semaine de mars 1971,
dix-sept établissements du ,second degré ,sont fermés dont deux à ,Paris, et
dans la même période les grèves se multiplient. Les causes sont multiples,
mais une chose reste certaine c'est qu'à la rentrée 1969-1970 I'espo'ir de chan-
gement s'est dissipé et que la 'situation est à nouveau dégradée, pas suffsqm-
ment pour provoquer un nouveau mai, mais assez pour vider la participation
dans lès établissements de toute substance et la refouler au rang'des échecs.

Le Ministre louvoie au-travers des diffrcultés : de la politique dynamique de
M. Edgar Faure on passe insensiblement à une certaine stagnation, une

sorte de po,urrissement de la situation. Parallèlement, au ,sein des 'conseils

les participants s'aigrissent de constater que leurs pouvo'irs ,sont illusoires
compt" tenu des faibles moyens fi.nanciers qui leurs sont attribués. Fin'mar:s
1971,le Président de la République invite en conseil des Ministres M. Olivier

Guichard à faire restaurer la disciptine dans les éta,blissements déclarant
u qu'il faut rétablir sans retard dans les lycées avec compréhension mais

feimeté, la discipline nécessaire à la bonne marche des études o. Au début
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de novembre I97I le Ministre fait passer sa < note confidentielle aux chefs
d'établissements du second degré ), prévoyant un train de mesures discipli-
naires destinées à combattre toute agitation. La circulaire a pour effet de
provoquer une énorme agitation lycéenne à la mesure de la crise et surtout
de faire apparaître le ,ministre de l'éducation nationale comme répressif.
C'est la reprise en mains qui est néanmoins engagée dans sa phase décisive
et qui aboutira à une ,situation d'ordre, larvée de soubresauts occasionnels,
génératrice d'un climat qui dans sa forme ressemblera à ceux qui précédaient
mai 1968. Bruno Frappat écrit à juste titre que M. Olivier Guichard a en
quelque sorte accompli sa mission(l) et que o d.'un maglna bouillonnant et
furieux il a fait un ensemble sinon totalement apaisé, du moins qui donne
l'impression de ronronner plus paisiblement >. Le désaveu de la politique
ministérielle n'en est pas moins général ; le mécontentement est partout.
L'expression la plus nette en constitue d'ailleurs le < non, des syndicats au
rapport de la commission des sages déposé à la fin de juin 1972. Le 4 juil-

lef(2) le S.N'ArLrC. le déclare u absolument négatif u tandis que le même jour

le S.G.E.N., quoique favorable à l'autonomie des établissements préconisée
dans le rapport, eitime qu'il manque u d'une critique sociale du système édu-
catif o. Le2b luin c'était ia société des agrégés qui avait condamné le rapport,
estimant p^t M. Bayet que ( l 'autonomie conduit à I'anarchie r(l). Le rS,N.E,S-

pour sa part estimait aâ.ts le même temps que la conception du rapport Joxe
àes missions générales de l'enseignement ovient en droite ligne des rec-om-

mandations du C.N.P.F. (assises dé Lyon) et du gouvernement (VI" plan) (2) ' '

M. Guichard quittera son ministère sur cet échec'

Personne ne parle plus d.e la participation à cette ,date. Il faut bien

comprendre en effèt q1té ta participation fut une carte politique entre les

mains du gouvernement et qu'il sut l'utiliser à bon escient lorsque le besoin
s'en fi.t s"nti.. Le contexte politique évolue et les cartes ne sont plus les
mêmes : la participation dans cette optique a été rangée au tiroir des jeux

écornés et if est fôrt douteux que M. Fontanet, nouveau ministre de l'éduca-
tion nationale, s'avise de la relancer. Néanmoins si elle a fait son temps sur
le plan politique, fut-ce celui d'un échec relatif, elle demeure en tant qu'élé-
ment d'un édifice juridico-administratif qui luimême la colore de ses propres
insuffsances.

B) LA PORTEE DE LA PARTICIPATION
SUR LE PLAN ADMINISTRATIF.

Sur le plan administratif la participation dans les établissements du
second degré constitue un faux élément de décentralisation dans une éduca-
tion nationale très centralisatrice. Si l'on apprécie la décentralisation d'après
les critères 'de l'élection des organes et de leur pouvoir de décision, les
conseils d'administration ne présentent que très peu d'éléments de décentra-
lisation. Pour ce qui est de l'élection, elle existe au conseil, sauf en ce qui
concerne l'équipe directio'nnelle de l'établissement, c'est-à-dire la plus impor-
tante. Comparé au département, l'établissement du second degré possède
donc un président d'assemblée nommé par les autorités centrales, mais tan-

(1) . Le Monde, du 8 juil let 1972.
(2) . Le Monde o du 6 juillet 1972.

(1) " Le Monde " du 29 juin 1972,
(2) < Le Monde o du 30 juin 1972.
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dis que le Préfet constitue I'exécutif du conseil général et que la commission
départementale assure le contrôle de cette exécution, il n'en est rien pour
les établissements scolaires. Les conseils d'administration ne constituent pas
des organes à dualisme fo,nctionnel dissociant les tâches des représentants
élus et de président ; ils réalisent au contraire une unité fonctionnelle totale
faisant des conseils un organe d'appui pour le Président et ceci est d'autant
plus paradoxal que la loi d'orientation de I'enseignement supérieur établit
quant à elle l 'élection des Présidents d'universités.

Les pouvoirs du conseil d'administration excluent en outre toute idée de
décentralisation. La constitution du budget dépend entièrement de I'autorité
de tutelle, tant dans le domaine budgétaire que,dans le contrôle a postériori
de son affectatio,n. il'intervention de la tutelle budgétaire est très stricte,
tant par le plafond budgétaire qui est imposé que dans I'existence d'un grand
nombre de dépenses considérées comme obligatoires pour l'établissement.
Cette obligation de dépenses, sans être inscrite juridiquement dans les textes,
comme potrr les communes par exemple, est impliquée dans les faits car à
la limite tous les éléments de I'action éducative sont obligatoires et c'est sur
la personne du chef d'établissement que pèse I'obligation (par exemple de
chauffage ou d'ouverture d'une S.E.S.). Les autorités rectorales agissent donc
à deux niveaux : d'une part, par la voie habituelle de la tutelle, d'autre part
en utilisant leur pouvoir hiérarchique sur le chef d'établissement, les deux
interventions étant étroitement liées et souvent simultanées. Le Chef d'éta-
bli'ssement, s'il est donc un agent de l'établissement vis-à-vis de son conseil,
demeure surtout un agent de l'éducation nationale dont les actes es-qualité
ne sont pas juridiquement précisés par des textes, mais dont au contraire
toute l'action administrative est inscrite dans la voie hiérarchique. II devra
donc répercuter sur le conseil les instructions qu'il reçoit, un peu comme si
dans la ,Commune le maire devait réper:cuter sur son conseil les lois et règle-
ments dont il a seul en fait la charge d'application et d'exécution dans le
cadre de ses pouvoirs administratifs propres. L'autorité préfectorale dispo-
serait ainsi de deux moyens d'intervention : la tutelle sur les décisions du
conseil municipal et le pouvoir hiérarchique sur les actes du maire. Dans le
cadre des établissements sco,laires les autorités rectorales utilisent les deux
procédés à loisir : tutelle sur les décisions du conseil d'administration et
plénitude de pouvoir hiérarchique sur l'activité du chef d'établissement.

Il est d'ailleurs intéressant de voir quels sont les types de rapports qui
s'établissent entre les conseils d'administration des établissements et les
autorités rectorales. Ces rapports prennent une sorte d'aspect hiérarchique
de demandeur à donneur. La lecture des procès-verbaux des conseils permet
de constater que presque toute réunion se traduit par une série de doléances
adressées à I'autorité supérieure. Les services rectoraux chargés des rapports
avec les conseils d'établis,sements sont regroupés dans une division intitulée
., organisation et vie scolaire >. Cette division, dirigée par un chef de division,
fonctio,nnaire du cadre A, Iequel est assisté d'un adjoint et d'un secrétariat,
coiffe six à huit bureaux, selôn l' importance de l'académie(l);affaires géné-
rales, carte et constructions scolaires, scolarité, postes budgétaires, tutelle
budgétaire, équipement, section de contentieux et des affaires juridiques'

L'ap-pellatiot hê-" de ces btreaux ne présente pas de difficultés quant à la
comiréhension de leurs fonctions, sauf peut-être le dernier qui est chargé
de tàutes les affaires juridiques et litigieuses en évolution, telles les nationa-

(1) Cf. tableau annexe n" 10.
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lisations d'établissements municipaux. Ces services rectoraux travaillent sur
deux plans; en matière de tutelle et en matière d'examen technique des
besoins et des activités. Sur le plan de la tutelle pure, les contrôles budgé-
taires et de légalité d'action administrative sont plus particulièrement du
ressort des premier et cinquième bureau (affaires générales ; tutelle budgé-
taire). Il n'est pas besoin de revenir à la tutelle qui s'exerce en tant que
contrôle d'activité. Il est plus intéressant de se pencher sur la seconde acti-
vité de la division o organisation et vie scolaires o : l'examen technique des
besoins. Tous les P.V. des conseils parviennent au secrétariat de la division
qui, les ayant lus attentivement, les fait suivre à tous les bureaux. Les
demandes des conseils sont alors examinées en rapport avec les moyens d.ont
dispose l'académie. Il s'agit d'une confrontation technique de ces demandes
à des quotas natio,naux, et non académiques (par exemple en matière de
personnel les quotas de dotatio'n en surveillants ou en agents de service par
effectifs ou configuration de bâtiments).

A la suite de cet examen, les bureaux compétents font réponse aux
conseils conformément aux possibilités techniques et le plus ,so,uvent il s'agit
d'une déclaration d'impossibilité, de refus motivé par les contraintes ministé-
rielles. En définitive la participation n'a rien changé en la matière po,ur ce
qui est des rapports entre les établissements et les rectorats. Auparavent les
demandes étaient adressées par le chef d'établissement et c'est à lui que
parvenaient les refus ; c'est à présent le conseil dans son entier qui épaule
le chef d'établissement. I-es répo,nses rectorales ne sont d'ailleur,s pas moins
administratives ou plus démagogiques qu'antérieurement. Ainsi ceux qui,
entrant dans les conseils d'administration pensaient pouvoir prendre en
mains Ia vie de leur établissement, ont-ils été notoirement 'déçus ; s'ils ne
connaissaient pas le style des réponses administratives, ils ont eu I'occasion
d'en apprécier toute la mesure. II arrive néanmoins que certains conseils
engagent pour la satisfaction de leurs revendications une .campagne d'infor-
mation destinée à mobiliser l'opinion publique locale, voire même à chercher
des 4ppuis parlementaires. Lorque ces interventions prennent corps et mobi-
lisent, c'est le Préfet qui doit intervenir auprès dtr Recteur. Il arrive ainsi
que dans ces cas exceptionnels les dotations soient dépassées mais ce ne
peut être que con'joncturel et rare. Dans cette situation, il n'y a plus à vrai
dire de participatio'n, bien au contraire puisque les conseils ,se transforment
en groupes de pression, se donnent alors des fins qui ne sont pas les leurs
dans l'esprit des textes.

Quoiqu'il en soit, à la fausse décentralisation opérée dans le,s établisse-
ments correspond une déconcentration plus apparente que réelle entre les
mains des Recteur.s. ,Pour ce qui est 'de la déconcentration elle-même, les
délégations des recteur,s aux inspecteurs d'académie n'épou,sent pas de règles
strictes ; elles se font d'une manière empirique ,selon les académies et elles
s'accroissent en fait au fur et à mesure que celles-ci grossissent. Toujouns
est-il que cette fameuse déconcentration aux Recteurs reste très limitée. Elle
I'est d'abord par les moyens matériels, financiers et légaux de I'action recto'
rale. Tout est imposé de Paris, normes budgétaires et action administrative.
Les circulaires ministérielles sont nombreuses.

Les Recteurs prennent rarement l'initiative d'une interprétation des
textes dans les cas d'équivoques ou d'absence de dispositions. Ainsi, que fal-
lait-il faire quand, par suite de boycottage certaines catégories n'avaient pas
d'élus dans les conseils ? Une première circulaire vint décider que dans ce
cas le chef d'établissement o reprenait tous 'ses droits >, autrement dit que
le conseil d'administration n'existait pas. A la longue, cette mesure risquait
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de priver de nombreux établissements de leur conseil et donc de porter un
coup à la crédibilité globale de la participation ; une ,seconde circulaire
vint prévoir que le conseil se réunirait quand même. Un autre exemple réside
en la publicité des ,séances de conseil. Certains syndicats y procédaient par
voie d'affichage, certains foyers 'socio-éducatifs le faisaient dans leur jour-
naux et même des chefs d'établissement y pourvoyaient dans le bulletin
intérieur de leur établissement. Une circulaire ministérielle du 12 octobre
l97l avait prévu que ces publications étaient inter:dites, sauf autorisation de
l'inspectetrr d'académie. Le texte ne donnait pas les critères d'autorisation.
Les inspections académiques avaient donc carte blanche pour apprécier
l'opportunité des publications mais elles ne tinrent pas à en faire usage, la
prudence étant de règle dans une administration fortement hiérarchisée. Les
recteurs questionnèrent donc le ministère et ce fut alors une répon,se minis-
térielle du 6 rnars 1972 au Recteur de Nantes qui fournit le modèle à suivre,
stipulant que < les P.v. des réunions des C.A. sont d.es documents de carac-
tère administratif et q'ils ne seront donc réservés qu'aux membres mêmes
des conseils en de rapides comptes rendus ". Autre exemple encore, celui
d'un Recteur recevant un recotlrs de I'UNCAL à la suite d'êlectio,ns dans un
conseil et ne 'sachant s'il pouvait ou non le prendre en compte. C,est une
réponse de Paris qui décida de la marche à suivre, arguant àîne réponse
ministérielle du 25 février 1970 laquelle ,. ne reconnaît pas I'uNC,A,L cômme
une_ formation régulière, seuls les élèves des classes préparatoires possédant
le droit d'association, qu'il ne faut pas confondre avèc Iè droit syndical " et
que u les élèves n'ont do'nc pas le droit de se syndiquer ). L'essentiel de l'ac-
tion administrative des rectorats est programmée de paris par le type même
de l'exécution administrative classique tandis que toute initiative rectorale
hors de cette programmation administrative ,se reto,urne en demandes d'ins-
tructions au cabinet du ministre, notamment dans les cas de risques de
troubles : les télex fonctionnant en permanence, sont en fait les circuits
réels d'une déconcentration qui n'en est pas une. A I'absence d'autonomie
des étab'lissements vient donc ,s'ajouter celle des instances académiques
amputant ainsi les conseils d'administration, non ,seulement de pouvoirs
réels de concertation, mais aussi d'interlocuteurs valables ; l'éducation natio-
nale reste toute entière commandée depuis la rue de Grenelle.

La dépendance pédagogique des établissements est encore plus nette que
les autres dépendances ; elle est celle qui n'a pratiquement pas changé, même
formellement, avec I'instauration de la participation. C'est d'autant plus
regretta'ble qu'elle constitue le fond même de l'action éducative, les autres
éléments n'en étant que les suppo'rts. Mai et juin 1968 furent I'occasion d'une
explosion pédagogique générale, tout comme le colloque d'Amiens en avait
fait pressentir la nécessité. Très vite le contrôIe s'est instauré sur I'innovation
pédagogique par l'action des inspections générale, régionale et départemen-
tale. Souvent ce contrôle est devenu répression pédagogique, le ministre
combattant systématiquement tout ce qui n'est pas sa pédagogie officielle.
L'établissement du second degré n'a en fait aucune autonomie pédagogique.
Ses seuls po,uvoirs d'évocation en la matière sont dénués d'intérêt et prati-
qr.lement inexistants dans la pratique. Incidents et ,suspensions sont nom-
breux depuis 1,969. Le ministère tend à prenclre à son compte quelques expé-
riencqs pédagogiques dans les académies, les réduisant au rôle expérimental
et limité de cobayes : cours de niveaux dans tel établissement, télévision en
circuit fermé dans r:1 autre, CES expérimentaux, tiers-temp,s pédagogique,
méthode structurale dans I'enseignement du Français etc... Toutes ces initia-
tives pédagogiques donnent I'avantage au ministère d'être localisées et expé-
rimentales, ce qui lui perrnet de les interdire ailleurs sous prétexte qu'elles
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existent .. en laboratoire > et qu'on en attend les résultats pour les généra-
liser. Toutes les expériences pédagogiques engagées spontànément îepuis
1968 sont maintenant tenues d'être agréées pai tés inspections départeàen-
tales : c'est donc la mort de l'autonomie pédàgogique. De son côté ila répres-
sion prend le masque de la lutte contre ta pùitisàtio,n. Mon,sieulpompidou
déclarait lui-même à la télévision le 24 juin iszz qu" < I'Etat doit mettre aupas, et s'il Ie faut à la porte, ces quelques ens"igttants qui prennent leur
chaire pour une tribune po,ritique 

" (t). Nombreui ont éte lés cas d,ensei_gnants sanctionnés et dont la presse a parlé, plus nombreux encore ceuxdont e-lle n'a pas parlé. Au début de mari 1972,'un millier a,enseilnrnts-J"
second degré appartenant à ra F.N.E., au S.G.E.N. et t divers -orru"*"rrt,pédagogiques signaient ( un ap-pel pour ra riberté peàagogiquo )), estimantnotamment (1) qu'non prône la concertation, le a^iutoguà l,établiss"*"rrt
de rapports nouveaLlx, mais que les enseignant. qui o"t avec leurs élèvesdes -relations plus franches, {ui suscitent 

-l'expresËior, 
,porrtanée, sont sus_pendus ou mutés >. _La participation constitue Ëien un élèment thé;A;" ;econcertation, lequel est sans effets sur une pédagogie centraliséË: leshoraires, les programmes, Ies notatio,ns des profËsseuis,"les initiati"". peàâ-

gogiques sont administrativement hors parficipatior, 
"i 

entièrement entre
Ies mains des inspections, courroies de trànsmisiion du ministère.

- Le rappo'rt de Ia commission des sages a bien révélé les contradictions
administratives dans lesquelles sont iniérés les établissements du second
degré. Tous les éléments bloquants y figurent en effet, soigneusement ;;à;-
finis : autonomie pédagogique relative des établissements ; auto,no,mie rela_
tive sur le plan financier et autonomie de gestion ; accroissement des pou*roiis
du chef d'établissement, notamment en matière de notation pédâgogique
des personnels ; redéfinition du rôle des inspections qui perdent i".t. ioirroi.de notation individuelle au profit d'une insèrtion dais àes équipes .i,u"i-à-
t-i91 pÇAagogique. Curieusement le rappo'rt est peu lo,quace quant 

-aux 
conseils

d'établissements et la participation. Ôètte-ci tt'! fig.tre^ en effet ni au titre d.es
fins, ni à celui des moyens. Elle ne figre surtoùt pas clans les in,struments de
réalisation de l'autonomie qu'elle revendique, ce qui signifie qrre o les sages u
ont tiré un constat implicite : la participation ne èonstitue pal en soi .triete-
ment juridique de décentralisation, tout au plus peut-elle en fournir le cadre
à condition de voir la po'litique d'éducation se- tourner délibérément vers
fautonomie, ce qui suppose une véritable révolution juridique des structures
de l'action éducative française.

C) LA PORTEE DE LA PARTICIPATION SUR LE FLAN PSYcHoI,,o.
GIQUE.

La participation est également limitée par des considérations d.'ordre
psycho,logiq-ue. La participation implique une mentalité qui ,fait défaut, un
appel à l'adhésion psychologique. Malheureusement le système éducatif dans
son ensemble ne favorise pas les moyen,s d'une expression psychologique
véritable. La résistance au changement est grande, et rien n'est en fait réahsé
pour le provoquer. L'appel aux consciences, à I'enthousiasme, à la vocation
sont des thèmes qui o,nt d'une part besoin d'être épaulés de mesure,s
concrètes et qui, ne l'étant pas, 'se heurtent d'autre part aux individua-
lismes et aux habitudes.

(1) Cf. . Le
(1) Cf. " Le

Monde o du 9 iévrier 1972.
Monde o du 3 mars 1972.
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L'individualisme est le mal psychologique le plus fatal à la participation,
mais il est naturel car il se ,situe dans la logique du système qui ne prédis-
pose pas les individus à vibrer pour I'action collective.

L'individualisme des élèves ne peut être que néfaste. Leur présence dans
l'école constitue d'abord pour eux une obligation, ce qui ne favorise pas
I'adhésion. outre cet élément, qui dininue partiellement lorsqu'est dépassé
l'âge de fin de scolarité obligatoire, chacun s'5r trouve pour (préparei son
avenir rr, ,, avoir une situation >. c'est une sorte de course sociale dont l'esprit
baigne le système. Tout y est classement et sélection, chacun s'efforçani de
< passer au travers des examerls >, ceux qui n'y parviennent pas constituant
o les déchets ,. Il faut donc éviter d'être du nombre u dei déchets >. il.e
contentl et les méthodes de I'enseignement sont aussi bâtis sur le mode indi-
vidualiste; la relation qui s'établit en cours d'action éducative ne se situe
pas entre le maître et la classe mais entre lui et chaque élève pris isolémenr,
comme un cas particulier. Il n'existe pas de dynamique de groupe et seuls
les. travaux d'équipe peuvent y remédiàr. Parfoil a"s iËntativés apparaissent
qui consistent à organiser des travaux collectifs ; mais lo,in de constituer
des équipes ces interventions sont le plus souveni forÀettes et aboutissent
à confier abstraitement un travail à plusieurs élèves sans le doubler d'une
animation pédagogioue du gro'upe. ,Le groupe est ainsi un faux groupe au
sein duquel vont s'associer les individraUtei en intensités inégalei, hor.s de
toute communication véritable. Tous les enseignants se plaigi"nt d'aillenr"
souvent du _o:nanque de participation , de leur classe sani se-rendre compte
que la participation, antinomique d'obligation, est un beso,in qu'il faut sïs-
citer, qui présente donc un intérêt dont le plus évident pour le-s élèves n'est
rien d'autre qu'un bomleversement total de la relation ènseignants-enseigné.
Lorsque celle-ci s'est avérée plausible, les élèves ont partiJipé activenient
aux conditions et contenus de leur propre formation ; cela n'a guère duré
que deux mois de 1968. Quand le retour à la pédagogie traditionnelle s'est
confirmé, les élèves se sont remis à leur coursè aux éxamens et diplômes,
refoulant parallèlement la motivation d'action collective qu'est la participa-
tion.

Les enseignants ne sont pas moins individualistes que les élèves et, pour
une partie, le métier consiste à u venir faire ses heures n dans l'établis.semerrt
pour en partir au plus vite. Cet esprit ne fait que s'accentuer avec la fémini-
sation du corps enseignant, non que le naturel féminin soit spécialement
porté à l'indifférence au regard de I'actio'n co'llective rnais parce que beau-
coup de pro'fesseurs féminins ont parallèlement des occupations familiales
et ménagères qui ne les incitent pas à demeurer dans l'établissement en
dehors des heures de cours, que ce soit po'ur des réunions pédagogiques ou
syndicales, encore moins pour des activités au foyer socio.éducatif. D'autres
pro'fesseurs féminins sont nettement indifférents pour leur métier, celui-ci
ne constituant alo'rs qu'un revenu complémentaire ou accessoire ou ellcore
satisfaisant un besoin d'activité, alors que le mari, exerçant une profession
rémunératrice (souvent profession libérale ou cadre de direction dans le sec-
teur privé), pourrait amplement subvenir ,seul aux besoins familiaux. Beau-
coup d'enseignants ,sont donc amenés à se désintéresser de toute participa-
tion, de tout problème collectif en général pour peu qu'ils touchent un salaire
régulier et qu'ils bénéficient de leurs vacances tranquillement, ,sans aucun
souci de recyclage. Les enseignants qui jouissent d'une certaine autonomie
dans I'organisation de leur.s activité.s, tiennent à la conserver. C'est la pro.
fession elle-même qui porte à I'individualisme; les temps mo'rts étant nom-
breux, chacun veut les utiliser pour soi au maximum: l'un se réservera le
mercredi après-midi pour se rendre au centre régional de doctrmentation
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pédagogique, I'autre prévoiera tous ,ses jeudis matins pour faire son marché,
un autre enco're aura pris I'habitude de faire du tennis le vendredi après-
midi. La majorité des enseignants suivent cette voie et ce n'est qu'une -itro
rité qui prend des responsabilites syndicales, culturelles o,, pèdagogiques.
Vu son faible nombre la mino,rité agissante et participante à là vie-dé l^,éta-
blissement se voit rapidement ,submergée par lès tâchès si bien que certains
préfèrent démissionner et se replier sur l,individualisme.

Dans ce co'ntexte la participation des enseignants n'est pas chose aisée,
la mentalité n'y étant pas. À cette absence nJturelle d,adhésion psycholo-
gique 's'ajoutent les desillusions de la participatio,n. Seules les rivaiité. *yrr-
dicales assurent des représentations aùx conieils, parce que chaqu" org;;i-
sation veut y voir ses représentants. Certains chefJ d'étabjissem"rit, qui"sou-
haiteraient voir ,se dérouler les élections hors de tout critère syndicai, ne se
renclent pa,s compte que I'absence de syndicats aurait non s.ulement pour
effet de < dépassionner > les campagnes ; elle les anéantirait le plus souient,
et la participation avec elles.

Les contacts entre professeurs sont d'ailleurs difficiles. Hor,s des struc-
tures imposées (conseils de classe, conseils de niveaux, pro,fesseurs princi-
paux), ils n'existent que très peu. L'idée de constitution d'équipes pèdago
giques en est encore au stade des bonnes intentions et I'individuutir*è 

"tréi-gnant, doublé de son conservatisme catégo,riel n'en facilite pas la réalisation.
I'es ., sages > I'ont d'ailleurs bien compris puisque pour aboutir à la co,nstitu-
tion de leurs " équipes éducatives pluridisciplinàires > au sein u d.'unités
pédagogiques r, ils préconisent une mise en æuvre immédiate de l'unifioa-
tion progressive des corps enseignants du ,second degré p,ar voie de qualifi-
cation et de promotion internes. Voici pour les conservatismes catégo'riels,
quant à I'individualisme, redéfinissant les obligations de service, le rapport
estime ,que I'action pédagogique des enseignants doit ( couvrir > non iéule
ment les heures de cours traditionnelles avec ce qu'elles impliquent de prépa-
rations et de corrections, mais tous les autres modes d'enseignement >. Et
que, (1) certains exigent des durées de préparation considérables pour un
temps d'enseignement limité (co,nférence devant un grand groupe ou cours
individuel pré-enregistré, etc.) ; d'autres une simple présence active (conseils
individuels aux élèves, etc.).

Les réactions syndicales à ces propositions donnent une,mesure du conser-
vatisme des syndicats, autre obstacle à I'esprit participationniste. Société des
Agrégés comme S.N.E.S. et S.N.A.'L.C. (sauf le S.G;E.N., plus nuancé) réagis-
sent vigoureusement pour défendre les intérêts professionnels de leurs
membres, plus que pour se pencher sur une prise en compte réelle des pro-
blèmes que pose I'action pédagogique. Quelles que soient leurs rnotivations,
fort diverses, les syndicats restent tributaires de I'individualisme de leurs
membres et il serait très dangereux pour eux de n'en pas tenir co'mpte. La
participation ,si elle s'est donc voulue génératrice d'une refonte des menta-
lités enseignantes, ne pouvait que trouver sur so,n chemin le poids syndical,
lequel s'explique d'ailleurs et se justifie par d'autres considérations,d'or"dre
politique et social, mais n'en constitue pas moins un blocage 'sérieux de f in-
novation. La participation ne pouvait tourner cet obstacle que dans la
mesure otr elle permettait aux syndicats des moyens concrets d'intervention,
ce ,qu'elle ne fit pas, se contentant de constater leur existence, un
peu par obligation, ne leur donnant pas véritablement l'occasion de partici-

(1) Cf. " Le Monde " d.u 27 juin 1972.
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per, ne les investissant pas de responsabilités directes qui les eussent amenés
à se définir de façon plus opératio'nnelle face aux problèmes de l'éco,le, les
coupant ainsi du jeu d'opposition trop sclérosant et systématique dans lequel
ils se trouvent enfermés.

Pour les parents non plus la participation n'a pas été I'occasion de
prendre en charge l'école en tant que phénomène collectif. I-a mentalité du
parent fait que l'école est avant tout le lieu oir ses enfants se voient donner
les éléments d'une réussite sociale. S'ils participent, c'est d'abord en pen-
sant à leurs propres enfants, pour eux seuls. ,Cette attitude est aussi logique
que celle des élèves dans le système social français basé sur'un pôle d'attrac-
tion implicite: la réussite financière dans une société où I'aliénation decroît
avec l'élévation de I'appartenance sociale. Pour la plupart des parents, parti-
ciper revient un peu à défendre au maximum les chances de leurs enfants.
A ce titre la participation parentale est faible au conseil d.'administration
parce qu'elle semble déboucher sur des pro,blèmes généraux et collectifs non
apparemment déterminants pour la scolarité des élèves. Elle est beaucoup
plus forte au conseil de classe, par délégués interposés, mais elle est surtout
intense à I'o,ccasion des réunions parents-professeurs qui mettent en pré-
sence les enseignants et les familles autour des seuls problèmes individuels
de ,sco,larité des élèves. Il est de fait que la plupart des délégués de parents
aux diver,ses structures de participation se conduisent davantage comme les
représentants de leurs propres enfants, orr de Ia classe dans laquelle ,sont
scolarisés ces derniers, qu'en représentants de I'ensemble des parents. L'e,s-
prit de la participation qui veut que les intéressés à une même entreprise
prennent conscience collectivement de leur mission ne ,saurait rencontrer
un écho profond chez les gens trop inquiets de l'avenir de leurs enfants, psy-
cho'logiquement trop éloignés de to,ut mode d'intervention collective.

L'administratio'n non plus ne ,saurait se donner corps et âme à I'esprit
participationniste. Les chefs d'établissement sont trop soumis à l'autorité
hiérarchique, ce qui les incite à la prudence. La tenue des conseils constitue
pour eux une tâche ad,ministrative supplémentaire, ou 'du moins no'uvelle,
sur laquelle ils sero,nt jugés par leurs supérieur,s. Les quelques chefs d'éta-
blissement qui prennent à cæur l'æuvre participatio'nniste s'exposent aux
reproches des autorités académiques s'ils vont trop loin, au scepticisme des
différentes catégories professionnelles dans l'établis,sement, aux oppositions
syndicales éventuelles. Beaucoup de ceux-ci ,sont déçus. I1 faut aussi une
bonne dose de libéralisme au chef d'établissement pour ne pas faire des
conseils un simple paravent ,administratif, et ce type de chef d'établisse-
ment ne constitue pas la majorité d'entre eux. En définitive personne ou
prssque ne possède la mentalité nécessaire à la participation, laquelle appa-
raît co'mme une sorte de contradiction psychologique par rapport au milieu
ambiant. De plus les gens sont plus habitués à subir et obéir qu'à analyser
et critiquer sàinement I'action éducative. L'administration de l'établissement
est trop dépendante de l'inspection académique et du recto'rat; les ensei-
gnants 

-Ie 
sont trop du chef d'établissement, 'du censeur et des inspecteurs ;

les élèves de l'administration, des surveillants et des pro'fesseurs ; les parents

de I'administration et de la politique nationale en matière d'éducation. Tout
ce réseau de relations so,ciales dans l'école se tisse autour d'interdépendances
multiples qui, à Ia manière d'un système féodal, en provoquent la rigidité
pyramidale. Au sein de ce climat la participation, loin d'être le véhicule des
fianchises éducatives, s'est trouvée étouffée, démunie de ses fonctions psy-

chologiques.
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D) LA PORTEE DE LA PARTICIPATION SUR LE PLAN IDEÛLOGIQUE.

La co'ntradiction la plus grave à Iaquelle se heurte la participation est
surtout d'ordre idéologique. La participation est elle-même un instrument
idéologlque qui ne se limite d'ailleurs pas à I'enseignement. Au sein du sys-
tème social français elle se veut réaliser la vo,ie moyenne, la troisième vôie
entre le capitalisme et le communisme, désaliénante (contrairement au capi-
talisme) sans être asservissante (à I'opposé du communisme). La participatiôn
des salariés ( aux fruits de I'expansion ), qui voudrait faire des travailleurs
des propriétaires du capital, n'a de sens et surtout d'efficacité que dans une
mutation complète de la relation capital-travail, qui ne saurait se passer d'une
révolution du système, à la rigueur d'une réforme révolutionnaire. ,I-a réalité
du développement actuel des forces productives en Occident et la place des
individus dans le rapport de production fait que les détenteurs des moyens
de production ne peuvent que résister au maximum à la baisse de leurs pro-
fits, quand bien même le système capitaliste ne serait pas remis en cause.
La participation des travailleurs procède en effet du mode de production
capitaliste, en respecte tous les mécanismes essentiels, mais elle en perturbe
la maximisation de sa rationalité propre. La " technodémocratie " 

(1) s'em-
ploie donc à combattre la participation économique et sociale, laquelle voit
son expres,sion politique réduite à la dimension d'une peau de chagrin (que
reste-t-il des gaullistes dits o de gauche , ?).

La participation dans l'école procède de la même contradiction. ,Le sys-
tème éducatif n'est qu'un révélateur du système social et vouloir lui plaquer
les propres contradictions de ce dernier sans aucune modification de struc-
ture, ne peut qu'abo'utir à un rejet pur et simple. La participation de M.
Edgar Faure présente ce côté révolutionnaire d'un humanisme optimiste
s'attaquant délibérément à I'inégalité, à I'injustice, à " I'unidimensionnalité ".Elle se veut le moyen d'un consensus nouveau, sorte d'acte de foi en une
société u plus juste et plus humaine n dsnl elle serait I'un des éléments émi-
nents. La réalité du système éducatif, reproducteur du système ,social, reste
tout autant injuste et inhumaine. L'idéologie humaniste se voit bloquée, par
les mécanismes d'une société base sur la division sociale du travail,
reproductrice de la hiérarchie sociale et de l'exploitation qui en découle.
De même que le capitalisme libéral avait produit son institutio'n scolaire
(l'école des notables et l'école du peuple), le néo-capitalisme d'organisation
divise l'école actuelle. La force de travail manuel s'autoreproduit dans
le monde otrvrier p,ar les enseignements de tran,sition et de pratique,
les collèges et les lycées techniques, l'enseignement co,urt en général. Cet
ensemble constitue la première voie et s'il est vrai que la démocratisation
est venue quelque peu (très peu en vérité) nuancer l'autoreproduction
dont elle est le cadre, on ne voit cependant pas d'enfants de la bourgeoisie
entrer en C.E.T. La seconde voie scolaire est le fait des lycées techniques
d'enseignement long et du moderne court : c'est elle qui alimente le secteur
tertiaire en employés, fonctionnaires, cadres subalternes de I'industrie.
Quant à la troisième voie, c'est la voie royale : celle du classique que lui dis-
pute à présent le moderne long. C'est par elle que I'oligarchie économique
recrute ,sa technostructure, instituant en son sein des divisions internes fonc-
tionnellement déterminées ; les universités ,sont destinées à assurer la perpé-
tuation du système éducatif (notamment lettres et sciences qui fournissent

(l) Cf. Maurice Duverger u Janus. Les deux faces de l'Occident u, Fayard, Paris,
1972.
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les enseignants), à former chercheur:s et cadres scientifiques (sciences) et
juridiques (droit) et les professions dites " libérales o qui constituent le sup
port de la production économique (médecine, pharmacie, droit). La direction
de I'appareil productif est le fait des super-écoles intouchab'les : les grandes
écoles ( comme polvtechnique, Centrale, Navale, Les Mines ainsi que scien-
ces politiques, E.N.A. normale supérieure, H.E.C. > abstraitement la division
sociale n'implique pas division idéologique mais concrètement cette divi-
sion sociale, parce qu'elle procède d'un fondement économique, est constitu-
tive d'exploitation et d'aliénation qui vont en ,se perpétuant, il-'humanis'me
qui voudrait " humaniser u cette division sociale du travail se heurte à la
loi du profit qui domine la société occidentale. La participation de M. Edgar
Faure s'inscrit néanmoins dans cette optiqUe et tient ce pari. La conception
.. fauri'ste, relève presque d'une méthodologie d'analyse très proche du
marxisme chinois. L'intéressé, qui vient de pré-sider une étude de la commis-
sion de I'UNESCO va prochainement présenter les résultats des travaux. Il
en a déjà fait te point par voie de presse (1). II est intéressant de constater
qu'il distingue dans le rapport de la commission quatre conceptions du rap-
port éducation société.

< La position idéaliste qui considère que l'éducation existe en soi et
pour soi.

u L'approche volontariste qui consiste à affirmer que l'éducation peut et
doit transfo,rmer le monde, indépendamment des changements intervenus
dans les structures de la société.

n Celle du déterminisme mécaniste, pour qui les 'formes et les destinées
de I'éducatio,n sont commandées de façon directe, et plus ou moins synchrone,
par le jeu des facteurs ambiants.

u La quatrième position, qui est implicitement celle de I'arrcien ministre
de l'éducation nationals u proèède à la fois du déterminisme, de l'idéalisme
et du volontarisme, et doni les tenants postulent, d'une part, que l'éducation
reproduit nécessairement, ou même aggrave et perpétue, les vicos des Socié'
tés qu'ils dénoncent et qu'il n'y a pas de remède concevable pour elle -en
dehor s d'une transformaiion radicate ae la société, d'autre part contradic-
toirement, que l'éducation peut être Ie théâtre d'une révolution interne anti-
cipée, qui préludera à la révolution sociale. u

Cette conception peut fort bien s'analyser en termes de 'structure et
superstructures. La superstructure éducative ne pourrait en principe évo'
luér sans une transforÂation de la structure sociale, mais u contradictoire-
ment > la superstructure éducative ( p'eut être le théâtre d'une révolu-
tion interne anticipée, qui préludera à la révolution " de la structure
sociale. Ces thèses ônf aussi èeles de Mao Tsé Toung et ont préludé à la

révolution culturelle en Chine. Elles sont aussi proches des méthodes de
pensée d'Herbert Marcse et de William Reich, proches encore de tout un

ôourant u révolutionnaire ) occidental dont I'actuelle contestation culturelle
américaine est le ferment(l). Toujours est-il qu'il faut bien- constater que

la participation dans l'éco'le française n'a pas réalisé la < révolution interne

antiicipée, du système éducatif mais qu'elle en reste au contraire à I'issue

de quàtre urr. d'" pratique, à la positiôn volontariste o qui consiste à affir-

*"r'q"" l'éducatidn p&t 
'"t 

doit transfo'rmer le monde, indépendamment

des cliangements intervelus dans les structures de la société ,.

(1) . Le Nouvel Observateur >, 4 au 10 septembre 1972. Article J. Julliard.

(l) * Ni Marx ni Jésus,, J.-F. Revel. Paris, 1971.
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Pour que la participation réponde aux composantes de la quatrième voie,
celle de la u révolution interne anticipée , il faudrait qu'elle s'attache à
modifier les ,structures du système éducatif en tant qu'elles constituent la
conséquence des rapports sociaux fonclés sur la divi'sion sociale du travail.
Cette révo'lution interne ne saurait donc avoir quelqu'aspect désincarné ou
purement philosophique: pour produire des résultats à moyen terme elle
do'it s'attaquer aux con,séquences éducatives de la ,structure sociale, de façon
dir,ecte, complète et démocratique. La participation serait directe, complète
et démocratique si elle permettait aux individus d'agir imrnédiatement et
totalement sur I'institution, à commencer au niveau des établissements, réa-
lisant ainsi une sorte de démocratie éducative à la base. Dans cette optique
< participer > devient synonyme d'* agir r. Ainsi constituerait-elle un essai
de prise en charge de la part des individus, une démarche empirique dosée
dans l'éprouvette de la pratique, remettant aux gens le soin de se définir
collectivement et individuellement, ayant coupé court avec la dominatio'n du
modèle culturel par un système économique donné, leur confiant en sornrrlê
le soin de forger eux-mêmes l'outil dont ils seraient à la fois les créateurs
et les destinataires dans un contexte d'éducation permanente, limitant l'école
à un stade temporel parmi d'autres de la fonction éducative, détruisant son
monopole pédagogique qui en fait selon Louis Althusser un <( appareil idéo-
logique d'Etat ,. A la limite la participation n'est autre que du socialisme
qui ne veut pas dire son non mais que ses ennemis ont fort bien démasquée.
A la façon d'un cheval de Troie, si la participation s'est vottlue être élément
d'une < révolution interne du système éducatif o français et particulière-
ment du second degré, son échec est alors ,sans appel. Si par contre elle
n'était qu'un moyen conjoncturel de désamorcer une crise idéologique, elle
est un succès conjoncturel. Tout est question du choix dans les objectifs.
M. Edgar Faure peut cependant apporter des précisions quand il déclare en
1968 que la participation dans l'école, u loin de consolider un enseignement
de classe et de renforcer l'économie capitaliste, peut conduire à la réussite
de la participation dans l'économie, à la disparition des antagonismes, et
transformer la société de ,co,nsommation, si facile à décrier à condition d'y
être confortablement installé, en une authentique société de promotion o.
Qu'ils ,soient le fait d'un humanisme sincère ou du ptrr machiavélisme poli-
tique, de tels projets, faute de volonté générale et de moyens propres d'abou-
tir, fussent-ils révolutionnaires, ne pouvait que déboucher sur l'utopie et venir
grossir les ouvrages d'histoire des idées politiques contemporaines.
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math p h . s.  ex.

4 l A B c M y l

Fremier cycle

Co l lège ens .
généra l

TR
EGMC
EGML
EGCL

TE

Col lège ens .
seconda i  re

Classes  du  1" '  cyc le
des lycées

c lasses  de  t rans i t ion
ense ignement  généra l
ense ignement  généra l
ense ignement  généra l
ense ignement  te rm ina l

moderne cour t
moderne  long
c lass ique  long
pra t ique

EX. :  J .  M INOT:  "L 'en t rep r i se  Educa t i on  na t i ona le " .
p .  117

Ex .  :  J .  M ino t  :  "L ' en t rep r i se  Éduca t i on  na t i ona le "
p. 124

TR

TE

E

G

M

c

E

G

M

L

E

G

c

L

E

G

M

L

E

G

c

L
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TABLEAU ANNEXE I I
L'organisation des études

scounrrÉ
RETARDÉE

SCOLARITÉ
NORMALE

É,
:)
lrJ
Ê.
ÙJ
(L

tr
o
@
z
IJJ

uJ
(J

U)
6
Fz
LU
É.
0-
o-

LYCÉ'ES

4t t'ry
f,,E 1ç3nsition
v

$E lransi t ion

ÉcoLES ÉlÉurrurRtnes

ul
É
a
t-z
lrJ

{!
J
.ul

o
z
uJ
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TABLEAU ANNEXE III
Gril le de rémunération des enseignants

nlveau
d'enseisnement

Durée de la
formation post-

baccalauréat

Traitement de
début et de

fin de carrière
au 1"" oct. 70

Institteurs 1"' degré 2
I

ans dep. 1969
an auparav.

1.308 à 2.284 ç

Pro,fesseurs
d'enseignement
général de coll.

lu" cycle du
second degré
(,filière type
c.E.G.)

3
2

ans dep. 1969
ans auparav.

1.653 à 2.625 F

Professeurs
certifiés

1o cycle du
second degré
('filière type
lycée) et second
cycle long

4 à 5 a n s a c t u e l .
5 ans dans les
projets de réf.

1.718 à 3.333 F

Pro,fes,seurs
agrégés

1'"" cycle du
second degré
(,fiIière type
lycée) second

cycle long, class.
préparatoires
aux grandes éc.

4  à 7  a n s t.721 à 4.228 F

Professeurs
d'Université

Enseignements
suDerreurs

6 ans et plus 3.526 à 7.462 F
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TABLEAU ANNEXE IV
L'établ issement comme næud de services

INFORMATlON
PUPIL  WELFARE

SCOLAIRE
PROFESSIONNELTE

N  |  -  L e  t e r m e  " p u p i l  w e l f a r e "  d é s i g n e  l e  c o m p l e x e
d e  s e r v i c e s  f o r m a n t  l e  c o n s e i l  d ' a i d e  p s y c h o l o g i q u e
et  soc ia le  (C.A.P.S. ) .

Ex . :  "Ac tes  du  co l l oque  na t i ona l  d 'Am iens  1968 "
p .191

ORIENTATION

I rÉn.* 
-l 

l- -P* I
I socrAL | | scor.AtRE I

socto-
EDUCATIF

PROBLÈMES
FAMILIAUX

d'ÉDUCATION

-Sale BlqLl0-
REUNION THEOUE
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TABLEAU ANNEXE V
Pourcentages nationaux obtenus par les syndicats

d'enseignants aux élections professionnelles

99

FEN SNES SNI SNETAA SGEN CNGA SNATC SNC SNETP UNION OIVERS

Lycées

68-69 rl,9
69-70 17,4
70-71 t2,2
7t:72 13,7

10,1 0,5
16,7 I
14,7 1.,2
16,5 1,6

0,2 6,3
0,3 7 ,r
0,6 7
0,3 6,8

1,8 8,1
1,6 8
0,4 8,1
1 8,6

0,1 0,2
0,2 0,4
0,1 0,2
0,3 0,7

33 27,8
26,2 27,I
30,7 24,8
29,8 20,7

c.E.T.

6g-69 5,4
69-70 4,2
70-71 3,4
7t-72 7 ,3

2,5 1,4
1,7 r
2,5 l , l
2,7 1,3

0,3 0,1
0,3
0,5 0,5
0,8 0,7

8,6 42,2
4,5 35,4
4,5 35,5
4,8 36,4

39,5
52,9
52
46

C.E.S.

68-69 76,4
69-70 15,1
70-7r 18
7L-72 17,4

6,8 9,9

7,9 ll,6

8,8 10

6,L l2,l

2,2 0,2
r,3
2,2 0,3
2,r 0,3

r,6 2,8
0,9 1,6
1,3 1,8
1,7 I,3

1,,3 23,3 35,5
2 23,8 35,8
0,1 23,2 34,4
0,1 20,5 38,5

c.E.G.

68-69 11,8
69-70 9,5
70-71 1.3,9
7l-72 r2,7

0,3 0,2
0,2
0,2 0,6
0,4 0,7

0,3 4,2
0,1 1,9
0,1 2,1
0,2 1,7

23,r 38,8
17,8 44,5
18,3 42,4
20 42,3

2r,3
26
22,4
22

Ex.: Document fourni par le rectorat de I'Académie de Picardie.
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TABLEAU ANNEXE VI
Centres d' intérêt des syndicats d'enseignants

d'après leurs interventions publiques

Féd. Cornec Féd. Armand Féd. G autonormes

lt" urgence Priorité
budget en-
seignem,ent
Démocr. Ens.
Format. Civ.

Educ. génér.
Participation
Fo'rm. Civiq.
Culture
Form. maît.

Form. p,rof. Enseign.
(qualité)
Educ. génér.
Ordre et dis-
cipline
Culture

2'urgence Enseign (qua-
lité)

Educ. génér.
Culture
Fonm. profes.
Participation

Priorité bud.
get enseign.
(qualité)
Ordre et dis-
cipline

Priorité
Budget ens.
Enseignern.
(qualité)

Participation
Démocr. ens.
Form. Civiq.

Form. maît.

3u urgence Démocr. ens.
Form.,Civiq.

Form. maî-
tres

Ordre et d
cipline

4" urgence Form. maî-
tres

Ordre et dis-
cipline

Ectuc. génér.
Culture

rPriorité
budget

Form. Civiq.
Form. prof.
Démocr. ens.
Participation

Ex. : J. Védrine : u Les parents, l 'école ", p. 115.
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TABLEAU ANNEXE VII
Pourcentages nationaux obtenus par les syndicats

de parents aux conseils d'administration

L0L

Cornec Unaape Gi,raudeau Union Dlvers

Lycées

68-69
69-70
70-71
7t-72

44,1
43,r
48,2
49,7

38,5
38,2
37,8
41,3

3,1
7 )

3,3
1,9

2,3
't,6

1 ,1
0,1

9,L
11,3
6,9
4,6

2,9
2,6
2,9
2,4

C.E.T.

68-69
69-70
70-7r
7l-72

48,5
l n
+ t

47 ,6
q ? ?

r0,4
1  1 ,1
12,2
13,1

2,6
0,5
4,6
1,4

3,9
4,1
'].,,L

3,6

2,9
2,1
2,3
0,5

31,7
35,7
32,2
28,2

C.E.S.

68-69
69-70
70-71
71,-72

59,2
62,2
63,3
64,4

18,8
20,4
2l
) 7 )

1 ,1
0,9
1,2
2,I

0,5
0,4
0,7
0,3

) )

2,1
1,3
0,4

L8,2
13,I
12,5
9,6

c.E.G.

68-69
69-70
70:tr
7t-72

62,3
62,4
64,3
67,7

6,9
5,4
4,3
4,8

0,5
0,4
1,2
1,,1

0,1
0,4

3,1

1,3
0,5

27,2
28,2
29,5
25,9

Ex. : Document fourni par le Rectorat de I'Académie d'Amiens.
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TABLEAU ANNEXE VIII

"organ isat ion e t  v ie  sco la i res"Structure d 'une d iv is ion

tere piyisisn

Chef  de d iv is ion

Adjo in t  Chef  d iv is ion

1. '  Bureau -  Af fa i res générales

lome $g1ssu -  Car te  et  const ruct ions
la i res

$eme $s;sss -  Scolar i té

{àme Sglsss -  Postes budgéta i res

$àme $ulssu -  Tute l le  budgéta i re

$ème lu r96u -  Equ ipement

Sect ion de content ieux
ur id ioues.

Secrétar ia t

Ex.  :  Renseignements fourn is  par  le  Rectorat  de l 'Académie d 'Amiens.


