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I N T R O D U C T I O N 

Le Cen t r e d ' E t u d e s R u r a l e s par Cor respondance 

d 'Ange r s (C .E .R .C .A . ) c é l é b r a i t en 1977 l e c i n q u a n t i è m e a n 

n i v e r s a i r e de sa c r é a t i o n . Des v i n g t - t r o i s C e n t r e s p r i v é s 

r é p e r t o r i é s dès 1932 par l e Manuel de l a 3 .A.C. e t qui r e 

c o u v r a i e n t l a q u a s i - t o t a l i t é de l a F r a n c e , l e C.E.R.C.A. 

e s t l e s e u l à a v o i r survécu dans sa q u a l i t é d ' e n s e i g n e m e n t 

à d i s t a n c e . Ce fu t au p r i x , du r e s t e , de r a d i c a l e s m u t a t i o n s 

imposées par l e s métamorphoses de l ' a g r i c u l t u r e f r a n ç a i s e 

dans l e s années 50 -60 . Selon l e s t i t r e s de deux l i v r e s b i en 

connus -de s o c i o l o g i e r u r a l e (1) e t ( 2 ) , i l se p r o d u i s i t b i en 

en e f f e t une "dévolution Aurait en F r a n c e " . Une "dévolution 

silencieuseu c o n d i t i o n n é e par l e s p r o g r è s t e c h n i c o - é c o n o m i q u e s 

de l a S o c i é t é g l o b a l e e t en i n t e r a c t i o n avec une d é m o c r a t i s a 

t i o n p r o g r e s s i v e des d i f f é r e n t e s formes de l ' e n s e i g n e m e n t 

amorcée a p r è s l a Grande G u e r r e . C e l l e - c i a donné l i e u , s u r 

t o u t a p r è s l a seconde g u e r r e mond ia l e , à t o u t e une e f f l o r e s -

cence d ' i n i t i a t i v e s dans l e domaine de l ' e n s e i g n e m e n t a g r i 

c o l e ; i n i t i a t i v e s r é g l e m e n t é e s e t i n f l é c h i e s au s e r v i c e 

d ' une p o l i t i q u e de l ' a g r i c u l t u r e , s u i t e à l a mise en p l a c e 

du Marché Commun. 

C e r t a i n e s ont mod i f i é p l u s que d ' a u t r e s l e v i s a g e 

o r i g i n e l du C .E .R .C .A . , t e l l e s l e s l é g i s l a t i o n s s u c c e s s i v e s 

sur l ' e n s e i g n e m e n t à d i s t a n c e de 1953 e t 1 9 7 1 . Mais s u r t o u t , 

comme l e remarque F r a n ç o i s Colson : 

"avec la législation SUA Venseignement agricole, de i960, 

le C.E.R.C.A. a peAdu [somble-t-il) sa spécificité poux 

devenix un lycée agricole peut coAAespondance. Il est devenu 

(1) G. WRIGHT. La Révolut ion Rurale en France. Pa r i s , 
E d i t i o n de l ' E p i , 1967, p. 342. 

(2) ta. DEBÀTISSE. La Révolu t ion S i lenc ieuse , l e Combat des Paysans. 
P a r i s , Calmann Lévy, 1963, p. 279. 
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un outil de la politique, d1EnA&igntm&nt Agricole, de 

l'Etat. Il n'a plu* guiKZ la possibilité, de 4e dii~ 

iiKdncizK". 

Une a n a l y s e du fonc t ionnemen t de ce p u i s s a n t o u t i l 

p é d a g o g i q u e , dont quelque 1 000 à 2 000 é l è v e s t i r e n t enco re 

b é n é f i c e chaque année , c o n s t i t u a i t un beau s u j e t d ' é t u d e en 

S c i e n c e s de l ' E d u c a t i o n . L ' é t u d e , notamment, de l a s p é c i f i 

c i t é e t de l ' e f f i c a c i t é du p r o c e s s u s d ' a c q u i s i t i o n des c o n n a i s 

s a n c e s dans un t e l sys tème p o u v a i t s é d u i r e l e c h e r c h e u r en 

pédagog ie e t a u s s i s e r v i r l e s n ac£e iU4" c h a r g é s de c o n d u i r e 

ce v a s t e a t e l i e r de p é d a g o g i e . 

La. p r o b l é m a t i q u e , qui a f i n a l e m e n t p r é v a l u , ne 

s ' e s t cependan t imposée à nous que p r o g r e s s i v e m e n t , au terme 

d ' une e x p l o r a t i o n a s s e z l o n g u e . C ' e s t en e f f e t l e ha sa rd 

d ' une c o n v e r s a t i o n qui a a t t i r é n o t r e a t t e n t i o n s u r l ' i n t é r ê t 

d ' une r e c h e r c h e su r l e C.E.R.C.A. : son h i s t o i r e dé jà longue 

de p l u s de 50 a n s , son l a r g e é v e n t a i l de f i l i è r e s , sa renom

mée ( i l a u r a i t d i s p e n s é son ense ignement à p l u s de 150 000 

é l è v e s ) , l ' o r i g i n a l i t é de sa p é d a g o g i e , son c a r a c t è r e a g r i 

c o l e e t c a t h o l i q u e , notamment du f a i t de sa f o n d a t i o n à l ' i n s 

t i g a t i o n de l ' E c o l e S u p é r i e u r e d ' A g r i c u l t u r e d ' A n g e r s , d i r i 

gée pa r l e s P è r e s O é s u i t e s , l e s l i e n s é t r o i t s e n t r e t e n u s avec 

l ' A c t i o n C a t h o l i q u e Rura le ( 3 . A . C . ) : a u t a n t de m o t i f s qui 

é v e i l l a i e n t en nous une sympath ie e t même une s o r t e de c o n n i 

v e n c e . Nos o r i g i n e s r u r a l e s nous d o n n a i e n t en e f f e t l e s e n t i 

ment d ' a p p a r t e n i r à l a "population paient^", a y a n t c o n s t i t u é 

l ' e s s e n t i e l de sa c l i e n t è l e . La d é c o u v e r t e f o r t u i t e , en con

s u l t a n t l e s pa lmarès du B u l l e t i n C.E.R.C.A. d ' a v a n t g u e r r e , 

du f a i t que l e p r o f e s s e u r de s o c i o l o g i e (3) qui nous a v a i t 

i n i t i é e aux p rob lèmes de l a v i e r u r a l e , l o r s d ' é t u d e s a g r i c o 

l e s p o u r s u i v i e s a p r è s l e s é t u d e s s e c o n d a i r e s , é t a i t une a n 

c i e n n e du C .E .R .C .A . , a r e n f o r c é n o t r e c o n v i c t i o n que l e 

rayonnement de c e l u i - c i a v a i t de beaucoup dépas sé l e c e r c l e 

de ses a d h é r e n t s . 

(3) Melle PERSONNAZ a largement contribué à la diffusion du C.E.R.C.A. 
en Pays Basque avant de devenir formateur à l1Ecole de Cadre de 
St Cyran (Seine et Oise). Elle avait obtenu son Brevet Supérieur 
Agricole au C.E.R.C.A. en 1939. 
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Un autre motif ajoutait à notre intérêt pour ce su

jet : lors d'une recherche antérieure menée dans le cadre de 

Sciences de l'Education, nous nous étions quelque peu penchée 

sur l'histoire de l'Enseignement Agricole Public et Privé et 

nous n'avions pu, faute de temps et de documents, que signaler 

les Cours par Correspondance. Les faits nous montrent pourtant 

aujourd'hui qu'ils ont constitué dans le passé un palliatif 

important aux déficiences de la politique de l'Enseignement 

Agricole qui, du moins jusqu'à la réforme mise en place par 

la loi de 1960, n'avait pas su se donner les moyens de réali

ser les ambitions pourtant, oh ! combien généreuses, de ses 

législations successives. 

Mais nos premières consultations nous avaient aussi 

permis de mieux prendre la mesure de notre méconnaissance 

quasi totale de l'Institution, objet de notre étude. 

^Si sa "proximité ." avait été, au départ, incitative 

de notre choix, aucune problématique particulière ne se des

sinait donc dans notre esprit. Mais c'est alors que,nos pre

mières investigations au Centre de Documentation du 

S.E.A.R.A. (4) et du C.E.R.C.A. nous ayant permis d'identifier 

la collection à peu près complète des Bulletins Mensuels et du 

Bulletin des Anciens, notre Directeur de Recherche, 

Monsieur Manificat, nous convainquit d'appuyer notre recherche 

che sur cet important matériau. Nous avons donc entrepris de 

faire l'inventaire de tous les documents reliés, ce qui nous 

amena à dénombrer 63 volumes, totalisant quelque 20 000 pages. 

Dans le même temps, nous rencontrions Monsieur François 

Colson, alors chercheur à l'I.N.R.A. de Nantes. Devant por

ter sur le rôle joué par le C.E.R.C.A. sur la paysannerie de 

Loire-Atlantique et,même resté à l'état de plan détaillé, 

l'un de ses travaux fixait une limite possible à notre travail. 

(4) S.E.A.R.A. - Le Syndicat d'Enseignement Agronomique et de Recherche 
Rurale d'Angers était l'organisme gestionnaiie du complexe : 

. Ecole Supérieure d'Agriculture 

. C.E.R.C.A. 

. Ferme expér imenta le , S t a t i o n d 'Essais de Semences et Labora to i re 

. Centre de Promotion Socia le 

Le S.E.A.R.A. f u t fondé en 1920. 



Ce problème du rôle du C.E.R.C.A. dans la paysannerie, au 

demeurant passionnant, sera exclu de notre problématique. 

Le champ d'investigation le plus fructueux ne pouvant être 

que l'Ouest, zone principale du recrutement du C.E.R.C.A. 

alors que, venant d'une autre région, nous estimons celle-là 

trop mal connue de nous. 

Les archives à peu près complètes, des origines jusque 

vers 1960, recouvrent donc le champ historique dans lequel 

nous allions pouvoir suivre l'évolution pédagogique du 

C.E.R.C.A. Nous contenter de faire un historique du C.E.R.C.A. 

nous paraissait, ainsi qu'à nos conseillers, sans intérêt. 

En revanche, peut-être pouvions-nous, à travers cette période, 

essayer de saisir ce qui constitua sa dynamique culturelle, 

ce qui lui avait permis de concourir puissamment, conjuguée 

avec le militantisme, notamment celui de 3.A.C., à la promo

tion de tout un milieu. Et cela parce que ses promoteurs 

avaient su rejoindre au bon moment un besoin de formation 

fortement ressenti par une couche sociale qui éprouvait un 

fort sentiment d'infériorité et percevait la formation•comme 

la possibilité d'un certain rattrapage ..., voire comme la 

clé du progrès. 

Ainsi, peu à peu , les limites du champ de notre re

cherche se précisant, fallait-il clarifier l'objectif sur 

lequel nous souhaiterions mettre le cap, à savoir : étudier, 

à partir de ses origines et tout au long de la période précé

dant la loi de 1960, l'évolution des E.A.C.A. (Etudes Agri

coles par Correspondance d'Angers). Cette évolution sera 

essentiellement l'évoljjtion : 

- d'une action éducative, 

- d'un système éducatif, 

dans ce qui constitue sa spécificité. 

Mais cette volonté de centrer notre recherche sur la 

spécificité éducative du C . E.R.C.A. devait nous amener à défi

nir ce concept d'une façon opérationnelle, donc à en saisir 

les composantes pour qu'il devienne un guide efficace dans la 

conduite de notre observation et de notre analyse. Or celles 
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que r e t i e n t M. A v a n z i n i (5) en i n t r o d u c t i o n à 1 f H i s t o i re de 

de l a pédagogie du XVI Iè s i è c l e à nos j o u r s , nous ont paru 

p o u v o i r a isément s f a d a p t e r à n o t r e s u j e t . Nous en s o u l i g n o n s 

i c i 1 f e s s e n t i e l . 

M . . . à quelque, époque qu'il se situe, é c r i t - i l , une analyse, 
précise de l'acte éducatif nous payait comporter la distinc
tion de ses trois composantes et des deux niveaux d1 articu
lation de celles-ci ; . . . 
le premier paramètre de l1 éducation est constitue pan, son 
système de finalités, c1 est-à-dire par la culture, la philo
sophie, la morale, la religion, le type de Société dont elle 
se propose de prov oquer l' intériorisation11. 
O b j e c t i f s d 'une i n s t i t u t i o n é d u c a t i v e , programmes e t c l i m a t 

r e l a t i o n n e l d e v r a i e n t ê t r e in fo rmés e t dynamisés pa r ces 

f i n a l i t é s . 

" la deuxième variable est constituée par la nature des conte -
nus programmes". Les p r o g r e s s i o n s qui en son t f a i t e s , l e s 

m a n i è r e s de l e s e n s e i g n e r p roc è de n t pour une p a r t des c o n n a i s 

s a n c e s a c q u i s e s à une époque dé t e rminée e t de l ' i d é e que 

l ' o n se f a i t de l e u r s t r u c t u r e p r o p r e . 

"la troisième composante réside dans la représentation de la 
psychologie du sujet". "Dépendant de l'état des sciences humai
nes ou plus simplement des stéréotypes en cours", e l l e com
mande le s t y l e de la r e l a t i o n pédagogique "pressii ou confiant 
interventionniste ou attentiste" "selon que l'on croit l'élève 
disposé ou non au travail scolaire, porté ou non à l'eHort" . 
"Ce sont ces trois séries de données que l'activité éducative 
convrète combine à deux niveaux : Le premier est celui des 
Structures" d ' e n s e i g n e m e n t e s t i m é e s l e s p l u s a p p r o p r i é e s 

pour a t t e i n d r e l e s b u t s f i x é s : T e l l e s sont , p a r exemple, l a 

durée de l a s c o l a r i t é o b l i g a t o i r e , l a f i x a t i o n des f i l i è r e s 

h é t é r o g è n e s ou, au c o n t r a i r e , l ' a b s e n c e de f i l i è r e s , e t c . . . 

"Le deuxième niveau est celui de la méthode" . C ' e s t - à - d i r e 
l a man iè re d ' o r g a n i s e r l e s a p p r e n t i s s a g e s pour s a t i s f a i r e 

s i m u l t a nément '. aux t r o i s s é r i e s d ' e x i g e n c e s émanant des é l è v e s , 

des c o n t e n u s e t des f i n a l i t é s . 

(5) AVANZINI (G.) - (Sous la d i rec t ion de). Histo i re ae l a pédagogie du 
17e siècle à nos jours . Pr ivât , Toulouse^ 1981, in t roduct ion p.8-9. 

(Les éléments de ce texte qui nous ont paru plus importants pour 
notre sujet ont été soulignés par nous) . 
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Final i tés , représentation de 1 f é d u c a b i l i t é de l ' é l è v e , 

c o n t e n u s , i n s t i t u t i o n , m é t h o d e . C ' e s t b i e n à l ' i n t é r i e u r 

de c e s t r o i s d i m e n s i o n s e t de c e s deux n i v e a u x que va e s s a y e r 

de s e s i t u e r n o t r e a n a l y s e . Mais nous ne p r é t e n d o n s en 

a u c u n e m a n i è r e à 1 ' e x h a u s t i v i t é ; en e f f e t , un c e r t a i n nom

b r e de c o n t r a i n t e s n o u s o n t amenée à r é d u i r e à d e s d i m e n 

s i o n s p l u s m o d e s t e s l e s a m b i t i o n s de n o t r e p r o b l é m a t i q u e . La 

p r e m i è r e v i e n t de l a m a s s e énorme d ' a r c h i v e s , p r è s de 20 000 

p a g e s , c o n s t i t u é e s p a r l e s b u l l e t i n s m e n s u e l s : C . E . R . C . A . 

a d r e s s é s aux é l è v e s i n s c r i t s e t l e s b u l l e t i n s d e s a n c i e n s : 

E l i t e s , q u i d e v a i t c o n s t i t u e r l a b a s e de n o t r e c o r p u s . La 

d e u x i è m e t i e n t à ce q u ' o n ne t r o u v e p a s t o u t d a n s ce c o r p u s 

e t , même en l e c o m p l é t a n t p a r l ' i n t e r v i e w d ' a n c i e n s é l è v e s 

ou p e r s o n n e l s d ' e n c a d r e m e n t , i l ne nous a p a s é t é t o u j o u r s 

p o s s i b l e de v é r i f i e r a v e c s u f f i s a m m e n t de p r é c i s i o n l e s 

r a i s o n s de c e r t a i n e s é v o l u t i o n s ou de c e r t a i n s p h é n o m è n e s . 

E n f i n , c o n t r a i n t e p e r s o n n e l l e de t e m p s e t c e l l e de ma p o s i 

t i o n d ' o b s e r v a t r i c e , t o t a l e m e n t e x t é r i e u r e à l ' i n s t i t u t i o n . 

Un p r e m i e r r e p é r a g e d e s é l é m e n t s c o n s t i t u t i f s de 

n o t r e c o r p u s n o u s amène à a v a n c e r l ' h y p o t h è s e que l a s p é c i f i 

c i t é du C . E . R . C . A . t i e n t non s e u l e m e n t à s e s m é t h o d e s d ' e n 

s e i g n e m e n t f o n d é e s s u r 1 ' o b s e r v a t i o n ; e t à l ' o r i g i n a l i t é de 

l ' o u t i l p é d a g o g i q u e q u ' i l a i n s t i t u é m a i s , p e u t - ê t r e p l u s 

e n c o r e , au c h o i x de s e s f i n a l i t é s , e t , à l a c o h é r e n c e a v e c 

e l l e s des c o n t e n u s q u ' i l a f i x é s p o u r l e s a t t e i n d r e : 

L ' i n t r o d u c t i o n d ' u n " E n s e i g n e m e n t social", p a r a l l è l e m e n t à 

1 ' e n s e m b l e d e s d i s c i p l i n e s t e c h n i q u e s , n o u s p a r a î t p a r t i c u l i è 

r e m e n t s i g n i f i c a t i v e de c e t t e v o l o n t é de c o h é r e n c e . Nous nous 

a t t a c h e r o n s à m o n t r e r en q u e l s e n s , ^ 

De p l u s , au t e r m e d ' u n e p r e m i è r e a p p r o c h e , l e 

C . E . R . C . A . n o u s a p p a r a î t e s s e n t i e l l e m e n t comme un e n s e i g n e 

ment t e c h n i q u e , c e r t e s , s u f f i s a m m e n t d i v e r s i f i é p o u r s a t i s 

f a i r e à l a f o i s l e s b e s o i n s des a g r i c u l t e u r s i n s t a l l é s en 

p o l y c u l t u r e - é l e v a g e , ou p r a t i q u a n t d i v e r s e s s p é c i a l i t é s : 

v i t i c u l t u r e , h o r t i c u l t u r e , a r b o r i c u l t u r e . . . e t ceux des 
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a g r i c u l t r i c e s . Mais i l nous a p p a r a î t encore q u ' i l sut 

a c c u e i l l i r l e s a t t e n t e s en f o r m a t i o n p r o f e s s i o n n e l l e d ' a u 

t r e s c a t é g o r i e s g r a v i t a n t a u t o u r du monde a g r i c o l e , comme 

l e r é v è l e n t l e s nombreuses t e n t a t i v e s de f i l i è r e s pour 

a r t i s a n s r u r a u x . Ses promoteurs a v a i e n t , s e m b l e - t - i l , l a 

c o n v i c t i o n d 'une u n i t é du monde r u r a l . Ce t te u n i t é , dans l a 

d i v e r s i t é p r o f e s s i o n n e l l e , i l v o u l a i t l a s e r v i r mais a u s s i 

y c o n c o u r i r . L ' a n a l y s e des é léments c o n s t i t u t i f s de l ' e n 

seignement aux d i f f é r e n t e s f i l i è r e s e t aux d i f f é r e n t s n iveaux 

nous a montré que ce f u t par l e b i a i s de l 'Ense ignemen t 

S o c i a l , l e même pour t o u s , en p a r t i e du mo ins , que ce t i m p o r 

t a n t o b j e c t i f f u t , pour un p a r t , r é a l i s é . L ' o b s e r v a t i o n des 

q u e s t i o n n a i r e s montre en e f f e t que l ' e n s e i g n e m e n t s o c i a l 

f u t spéc ia lemen t conçu pour l e s paysans. C 'es t a i n s i que l e s 

a r t i s a n s , au -de là des quelques problèmes qu i l e u r é t a i e n t 

p l u s s p é c i f i q u e s , f u r e n t l e p l u s souvent i n v i t é s à se r e p o r 

t e r aux q u e s t i o n s , donc aux thèmes p rop res aux paysans. Pour 

l e s j eunes f i l l e s , l e souc i du C.E.R.C.A. f u t constamment 

d ' a d a p t e r cet enseignement à l a c o n d i t i o n f é m i n i n e r u r a l e 

et à l a c o n c e p t i o n que l ' o n se f a i s a i t , à l ' é p o q u e , du r ô l e 

de l a femme dans l a f a m i l l e , dans l a c i t é e t , s u r t o u t , dans 

l ' e x p l o i t a t i o n . Des a r t i s a n e s et des paysannes f r é q u e n t è r e n t 

l e C . E . R . C . A . . Ma is , l à enco re , l e s paysannes f u r e n t l a 

r é f é r e n c e . Les q u e s t i o n n a i r e s sont pensés pour e l l e s e t l e s 

a r t i s a n e s souvent i n v i t é e s à s ' y r e p o r t e r . Ma is , l o r s q u e 

Madame Weyd é c r i v i t pour e l l e s son Manuel S o c i a l R u r a l , 

e l l e l ' i n t i t u l a La Vie Paysanne Fémin ine . Des t iné aux jeunes 

f i l l e s , e l l e emprunte au manuel des paysans p l u s i e u r s c h a p i 

t r e s : ( 6 ) 

" J e n'ai aux, d i t - e l l e , qu'à OUVAIA VOA dzvolAA, dan* 

lz* "CoAAlgiA" de ce^s dzAnlzAd* annit*, zt j'y al 

tAouvi AUCC&AAIVzmznt tou<à 1<LA> ckapltAt* de ce UVAZ 

qui AZAvlAa a czll&A qui VOUA Aulvdnt. Et czAtaln* 

ckapltAtA ne Aont qu'une, adaptation, pouA nd pat> 

dlAz une, aoplt, du Manutt ddà J e u n e s Ge^u paA 

(6) WEYD Paule-Marie. La Vie Paysanne Féninine. 
Angers, Documentation Rurale et Art isanale publiée par l 'Ecole 
Supérieure d'Agricul ture et ae V i t i c u l t u r e d'Angers. 1944. 
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M. du VlzAéi* de GAZ ne. dan. EntAd ce nom qux ivoque, 

poaA toa^s £e<6 e£èue-ô du C.E.R.C.A. £a Aouàiante 

bienveillance du doyen que, VOUA v e n e ^ e z , e.t votAd 

pKOAd anonyme., je. ne. Aui* que 'l'ag&nt de liaison', 

la 'metteuse en page 1 de toute* ce-ô sUcke^Aeé" . 

Ains i se d e s s i n e n t l e s é t a p e s du développement de 

not re é tude : 

Ayant d ' e n t r e r dans l a d é c o u v e r t e du sys tème éduca 

t i f C.E.R.C.A. t e l q u ' i l a p p a r a î t dans s e s B u l l e t i n s Mensue ls , 

nous t e n t e r o n s de r e s i t u e r l ' é m e r g e n c e du C.E.R.C.A. dans 

son c o n t e x t e s o c i o - h i s t o r i q u e , en e s s a y a n t de répondre à 

l a q u e s t i o n : pourquoi une o r g a n i s a t i o n d ' E t u d e s A g r i c o l e s 

p a r Cor respondance à Angers en 1927 ? 

Après un r a p p e l mé thodo log ique c o n c e r n a n t l a c o n s 

t i t u t i o n e t l e t r a i t e m e n t des co rpus s u r l e s q u e l s s ' a p p u i e 

c e t t e é t u d e , nous v é r i f i e r o n s l ' e f f i c a c i t é pédagogique du 

C .E .R .C .A. , en m e t t a n t en r e l i e f l e s s p é c i f i c i t é s de l a 

s t r u c t u re mise en p l a c e pour s a t i s f a i r e aux b e s o i n s v a r i é s 

de t o u t e s l e s c a t é g o r i e s d ' é l è v e s s ' o r i g i n a n t dans l e m i l i e u 

ru r a i . 

De même, nous e f f o r c e r o n s - n o u s de mon te r comment, 

à ce moment p r é c i s de son h i s t o i r e , l e C .E .R .C .A. , dans sa 

m et hode» épouse l e s c o n t r a i n t e s e t l e s r e s s o u r c e s p r o p r e s 

à l ' e n v i r o n n e m e n t s o c i o - c u l t u r e l qui é t a i t l e s i e n e t c e l u i 

de s e s é l è v e s . 

E n s u i t e , nous t e n t e r o n s d ' é l u c i d e r l e s p r i n c i p a u x 

é l é m e n t s c o n s t i t u t i f s du système de r e p r é s e n t a t i o n des 

d i r i g e a n t s du C.E.R.C.A. r e l a t i v e m e n t à 1 ' é d u c a b i l i t é des 

é l è v e s , e t de l a p a y s a n n e r i e : l i e u de l e u r o r i g i n e e t de 

l e u r d e s t i n a t i o n . Mais i l s e r a non moins i m p o r t a n t d ' é t a b l i r , 

c o n j o i n t e m e n t , l e sys tème des f i n a l i t é s , c a r a c t é r i s t i q u e s 

de l'homme e t du p r o f e s s i o n n e l dont l ' a g r i c u l t e u r l e u r 

semble a v o i r l e p l u s grand b e s o i n ; 
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Enfin, à travers le repérage puis lfanalyse de 

quelques thèmes de lf Enseignement social pour les paysans, 

aux différents niveaux de formation, nous essayerons de 

vérifier la cohérence d'un important moyen mis en oeuvre 

pour la poursuite des finalités. 



- 10 -

J\. 
SYSTEME 

de 

FINALITES 

Représentation 

de 

l ' é d u c a b i l i t é 

du su je t 

INSTITUTION 

Nature 

des 

contenus 

programmés 



C H A P I T R E 1 

P O U R Q U O I UNE O R G A N I S A T I O 

D ' E T U D E S A G R I C O L E S 

PAR C O R R E S P O N D A N C E EN 1 9 2 7 ? 

— Jxs études par correspondance? Penses-tuf Le candidat a. 
promis aux élections une école d'agronomie. Taime mieux L'at
tendre... 

— C'est-y donc que tu Ven laisseras toujours conter par les 
•• h*livreurs de crânes » ; avec moi, ces histoires-là, ça ne prend 
/ilus ! 

Publicité E.A.C. Entre-deux guerres 
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1 1 . P O U R U N E A G R I C U L T U R E D E P E T I T S 

E X P L O I T A N T S : E T A T E T S Y N D I C A L I S M E 

La c r é a t i o n des E.A.C.A. (7) en 1927 ne c o n s t i t u e pas 

un phénomène i s o l é . D'une p a r t l e s c o u r s par c o r r e s p o n d a n c e 

p r é p a r a n t à des d ip lômes d ' E t a t é t a i e n t dé jà couramment p r a 

t i q u é s dans l e s domaines i n d u s t r i e l e t commerc ia l . D f a u t r e 

p a r t , nous avons pu r e t r o u v e r l a t r a c e de p l u s i e u r s a n t é c é 

d e n t s dont l ' u n , oeuvre de l ' U n i o n des S y n d i c a t s A g r i c o l e s 

du S u d - E s t , remonte probablement à 1911 ; un deuxième, l e s 

E.A.C. de Purpan , fu t fondé en 1921 par l ' E c o l e S u p é r i e u r e 

d ' A g r i c u l t u r e de Purpan . Une E.A.C. fu t o r g a n i s é e par l ' E c o l e 

d ' A g r i c u l t u r e de La Motte-Achard e t l e Synd i ca t des a g r i c u l 

t e u r s , une a u t r e en Toura ine en 1926 par un a n c i e n de l ' E c o l e 

S u p é r i e u r e d ' A g r i c u l t u r e d ' A n g e r s . Enfin, d ' a u t r e s c o u r s fu 

r e n t mis en p l a c e en même temps que l e C.E.R.C.A. Le B u l l e t i n 

Mensuel des E.A.C.A. de novembre 1927 s i g n a l e : 

"Noué Aommo,* en bon* AappoAtA av&c le* E.A.C. de Ly on, 

de ToulouAd [PuApan), de^s A^denne^ô [CkaKltvlllt), dix 

FiniAt&AZ <Lt CottA du hloAd, qui A* oKganiàant en ce 

momtnt mtmn av&c V En^zlgnumznt McnagtA zt Agricole. 

paK dOKKd^pondancz de la Manche," . (8) 

Le Manuel de l a 3 .A.C. (9) s i g n a l a i t l ' e x i s t e n c e de 

23 cen t res^ c o u v r a n t l a q u a s i - t o t a l i t é du t e r r i t o i r e . Une t e l l e 

e f f l o r e s c e n c e d ' E . A . C . en q u a t r e ou c inq ans nous i n c i t e l é 

g i t imement à e x p l o r e r l a p é r i o d e qui l ' a e n g e n d r é e . Nous t e n t e -

(7) Etudes Ag r i co les par Correspondance d 'Angers . 

(8) B u l l e t i n mensuel oes E.A.C.A. , 1ère année, n° 3, novembre 1927, p. 1 . 

(9) Manuel de l a J .A .C. E d i t i o n de l a J .A .C . , Pa r i s , 14 rue d 'Assas, 1930, 
p. 96. 
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rons donc de repérer les facteurs qui favorisèrent, voire ap

pelèrent ce mode d'enseignement. Pourquoi est-ce précisément un 

enseignement par correspondance qui s'organise et se généralise ? 

Nous ne retiendrons que quelques unes des composantes 

historiques de lfentre-deux guerres. En effet, la genèse de 

notre institution éducative est fortement conditionnée par la 

situation économique et sociale de la France et de sa paysan

nerie dans les années 30. Mais elle l'est aussi par l'attitu

de et les pratiques de trois instances qui pouvaient se sentir, à 

des titres divers, "uocaiXon" à s'intéresser à la formation 

professionnelle des jeunes agriculteurs. Nous voulons parler 

de l'Etat, par sa politique agricole et les réalisations 

qu'elle rend possible, mais aussi du Syndicalisme alors en 

pleine expansion, qui se voulait "pA.i<6£nt AUA tàu4 le* 

iKovità" , y compris celui de la formation professionnelle 

enfin de l'Eglise qui, ayant pendant des siècles assumé prati

quement seule la gestion de l'éducation et, toute au souvenir 

des lois ."Cornbi^tdà" et des dernières poussées anti-cléricales 

de 1924, ne peut se résigner à renoncer à ce moyen séculaire 

d'éducation de la foi. 

1.11. Une agriculture artisanale retardée dans son évolution, 

une paysannerie complexée 

Il est hors de notre propos de dresser ici le por

trait complet de cette agriculture et de la paysannerie des 

années 20 - 30 ; nous voulons seulement évoquer les traits les plus 

propres à expliquer la mentalité des agriculteurs face à l'é

cole et à la formation professionnelle. Si "VagAicultuAZ 

&AançaiA£ appâtait aujouAd1 kui comme un Aect&uA dynamique., à 

&0Att productivité,, ayant définitivement {Aancki le *>euil de 

la modeAniàation, ce iut le Ae&ultat a*une mutation taAdive 

qui V e*t opeAee, poux V e^^entiel, apAe*> la seconde gueAAe 

mondiale et notamment dan* la décennie de 7 9 5c? - i96011. (10) 
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En revanche, dans 1fentre-deux guerres, "tous les ta
bleaux récapitulatifs de l'économie agricole et de V évolu
tion rurale iovit apparaître un fléchissement incontestable, 
des courbes de développement, un ralentissement durable du 
mouvement d1expansion amorce sous la Restauration et accru 
sous le Second Empire" (77). L'évolution globale de la produc

tion agricole fut marquée entre 1880 et 1930 par une crois

sance lente. 

L'essor de la production fut très inégal selon les 

domaines : stagnation des productions animales : "celles-ci 

constituaient 30 % du produit agricole iinal en 1824, 50 % en 
1930; cette inégalité reflète parfaitement l1équilibre poly
culture-élevage sur lequel repose V agriculture artisanale" (72) 

Apparues dès 1850, la mécanisation et certaines formes 

sommaires de motorisation gagnent l'ensemble de la France sur

tout de 1920 à 1930, mais elles sont adoptées à des degrés 

divers par les différents types d'agriculteurs ; largement 

utilisées par les gros exploitants, elles le sont nettement 

moins chez les petits. C'est ce que révèle une enquête agri

cole menée en 1929 : 

"Vans 7 380 000 exploitations, l'araire a été rempla
cée par des charrues ou brabants plus perfectionnes. 
Ve même on compte plus de 7 000 000 de ianneurs et 
râteaux à cheval et 7 38 8 000 faucheuses. En somme, 
la quasi-totalité des I 800 000 exploitations de 
plus de 5 ha se situe au moins à ce degré de mécani
sation simple, ce qui représente un très grand chan
gement par rapport à la situation de la iin du XÏXe 
siècle. Seules quelques centaines de milliers d'ex
ploitations ont acquis un matériel plus complexe et 
plus coûteux [311 000 semoirs mécaniques, et 410 000 
moissonneuses-lieuses...) 
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L* agAicultuAe ^Aançaise en Aeste à Vutilisation de 

machines a tAaction animait. Le pAobleme de la motoAi-

dation n1 est pas à V oAdAe du JOUA (13)" 

11 Si la machine, n'a pas chasse l'homme, note Marcel 

Faure (14), e££e a ceAtainement contAibue à accéleACA 

l'exode. EntAe 1926 et 7 9 3 7, la ïAance a cesse d'etAe 

un pays à majoAite AuAale. Vans V ensemble,, la baisse 

de la population agAicole est plus Aapide que celle 

de la population non agAicole, en paAticulieA apAes 

1921" . 

Population rurale ... 

Population agricole . 

1886 

61,1 % 

46,3 % 

1931 

48,8 % 

27,5 % 

L'exode touche d'abord les salariés agricoles. 

800 000 sont partis en ville ou devenus exploitants entre 

1862 et 1929, et ont été remplacés par la main d'oeuvre fa

miliale, surtout les femmes, mais aussi les enfants pour les 

travaux saisonniers. 

Le thème de la "dts&Ation ..des campagnes" devient un 

thème fréquent des congrès et des publications des grandes 

Centrales Professionnelles. 

111 'agAicultuAe manque de bAas, les campagnes se dé

peuplent, la teAAe se meuAt". 

(13) DUBY G. et WALLON A. (sous la direction de) 
Histoire de la France Rurale. Edition du Seuil, 1976, tome 4, 
pp0 61 et 62. 

(14) in Les Paysans dans la Société Française, p. 39. 
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Pour ce qui e s t de l a s t r u c t u r e même des e x p l o i t a t i o n s , 

a l o r s que d ' i m p o r t a n t e s c o n c e n t r a t i o n s s ' o p è r e n t dans l ' i n d u s 

t r i e , l ' a g r i c u l t u r e r e s t e f i d è l e au modèle a r t i s a n a l de l a pe 

t i t e e x p l o i t a t i o n f a m i l i a l e . 

La p e t i t e e x p l o i t a t i o n de 1 à 10 ha r e p r é s e n t e en 1929 

l e s 2 /3 des fermes pour 21 % des s u r f a c e s . 

de 1 à 10 ha 

Au dessus de 20 ha .... 

Nombre 
d'exploitations 

2 457 014 

494 585 

Surface occupée 
(en ha) 

15 024 057 

17 468 890 

(15) 

De nombreux o b s t a c l e s s ' o p p o s e n t à l a c u l t u r e s u r 

de g r a n d e s e x p l o i t a t i o n s . Des s t r u c t u r e s f o n c i è r e s t r è s m o r 

c e l é e s , une m a î t r i s e i n s u f f i s a n t e d e s t e ' c h n i q u e s , l ' i n t é r ê t 

p o r t é à l ' a c h a t des t e r r e s : 7 4 , 6 % d e s e x p l o i t a t i o n s en 

p r o p r i é t é ; l e f a i t , e n f i n , que l e s e x p l o i t a n t s â g é s o n t 

b e s o i n de c u l t i v e r j u s q u ' à l e u r m o r t l e s t e r r e s q u ' i l s o c c u 

p e n t , f a u t e de p r o t e c t i o n s o c i a l e , a u t a n t de f a c t e u r s q u i 

f r e i n a n t l ' a g r a n d i s s e m e n t des e x p l o i t a t i o n s e t f o n t de l a 

F r a n c e A g r i c o l e de 1929 " unt FAancz de p<Lti* exploitant A" (16). 

k 2 _ § O C i é t ^ _ r u r a l e _ e n _ ç r i s e 

Un quart peut-être des exploitants jouissent d'un re

venu normal au prix d'un nombre très élevé d'heures de tra

vail. Le secteur agricole voudrait continuer à progresser à 

son rythme propre, mais la vente de ses surplus et le rembour

sement de ses achats, le condamnent à entrer dans l'engrenage 

de la commercialisation, à s'insérer dans une économie d'é

change qu'il ne maîtrise plus. L'agriculture fait son entrée 

(15) FAURE. op. cit., p. 41 

(16) FAURE. ibid. , p. 41 
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dans l'économie de marché au moment où le commerce mondial 

subit sa première grande crise de surproduction, où l'essor 

prodigieux des moyens de transport bouleverse les conditions 

d f échange. 

L'ensemble de l'indice de la production agricole flé

chit de l'indice 101 pour 1865-1874 à l'indice 83 pour 1885-

1904. 

La récession atteint surtout les cultivateurs d'avant-

garde, les propriétaires fonciers qui voient baisser leur re

venu, leur fermage. On exige des remèdes. Les industriels 

conseillent aux agriculteurs de réclamer les mêmes mesures 

douanières qui leur sont appliquées. Héline généralise en 1892 

les barrières douanières. Ce protectionnisme semble avoir eu 

des conséquences irréversibles dans l'évolution des mentalités 

et des comportements ruraux : 

"La protection, au début, a iait du bien, un peu de 
bien à l'agriculture, en lui donnant Vimpression 
qu' elle n'est pas oubliée et dédaignée, qu'elle, 
conserverait sa place dan* Véconomie nationale : 
puis la protection a ^ait du mal quand, répandue 
comme une manne électorale sur tous ceux qui la dé
diraient, elle a fortement contribue a généraliser 
des habitudes de quémandeur et a ralentir V eiiort, 
au total plus de mal que de bien"* [1?) 

A l'abri de ces barrières douanières, 

"on allait voir subsister jusqu'en 19 45 une agricul
ture d'un type particulier où l'immense majorité des 
exploitations pratiquaient un système de polyculture-
élevage peu élaboré, peu intensif, ayant des carac
tères nettement archaiques . Adoptant très lentement 
les progrès techniques, ce système, d'une faible 

: productivité, allait dégager très peu d'excédent de 

(17) M. AUGE-LARIBE. La politique agricole, op. cit. p. 278. 
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main d1 oeuvre. Pendant un demi-*iécle, tout le monde. 
pen*a que cette routine *omnolente participait de 
V e**ence ittAn&ltz de l1agriculture" . [18] 

Après la guerre de 1914-1918, les agriculteurs qui 

ont fourni des combattants par centaines de milliers, estiment 

avoir des droits sur la nation. Or la vie, pour eux, nfest pas 

meilleure qu'avant. Le décalage s'accroît. Ce qu'ils ont ap

pris de la ville, c'est l'électricité, l'eau courante, le 

confort des appartements, les rues goudronnées. Toutes choses 

qui ne leur sont accordées qu'avec parcimonie. 

Les gouvernements accordent la priorité au relèvement 

industriel, à l'expansion commerciale, à la maîtrise des sa

laires. Au Parlement, ils élaborent des projets d'aide à l'a

griculture sans voter les financements nécessaires à leur 

réalisation. La politique agricole a 

"mal Au, mollement voulu, pauvrement exécute ce qui 
eut été néce**aire... Trop de politique électorale 
dan* le désordre de* parti*, pa* a**ez de politique 
agricole dan* la conciliation de* intérêt* et le *ou-
ci du bien gênerai. Le* pa**ion* ont ete echauiiee* 
et la rai*on méconnue". (7 9) 

"Si au moin* on leur avait donné un en*eignement agri
cole !" (20) 

i-12. Les insuffisances d'une politique d'enseignement 

agricole parcimonieuse 

Voici, en un raccourci saisissant, le jugement de 

Marcel Faure (21) sur la portée de la nouvelle loi promulguée 

dès avant la fin de la guerre, le 2 août 1918 : 

(18) k. GERVAIS et Cl. SERVOLIN. Une France sans paysans, p. 31. 
par P. HOUEE. op. cit. p. 85. 

(19) M. AUGE-LARIBE. La politique agricole, op. cit. p. 479. 

(20) (21) ta. FAURE. Les paysans dans la société française, op. cit. p. 46. 
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"On l'avait baptisée "La Charte de notre enseignement 
agricole" . Hous avion* déjà un bon demi-siècle de re
tard sur les paya comme, l' Allemagne, la Belgique., la 
Hollande., le, Danemark, le,* Etats-Unis. Allait-on 
comble.*, ce retard ? La loi posait le principe d'un 
enseignement agricole du premier degré, généralise à 
tous les jeunes, et d'un enseignement du second de
gré largement développe. Le tout allait se révéler 
de peu d'eiiicacite, ne touchant même pas 5 1 des 
enfants d'agriculteurs. Le législateur avait tout sim
plement oublie de rendre V enseignement agricole du 
premier degré obligatoire, il avait oublie de former 
un corps professoral compétent et d'y consacrer l'e^-
iort financier nécessaire : triple omission, diffici
lement compréhensible et qui constituera un des plus 
graves reproches dont iera l'objet, après coup, cette 
llle Republique qui avait pourtant su, par bien des 
cotes, s'attacher les populations rurales". 

La reprise des objectifs visés, des structures prévues 

et des réalisations effectives de cette loi nous paraît indis

pensable pour comprendre le succès qu'auront, dans les deux 

décennies suivantes, les E.A.C.A. 

Les objectifs en étaient très ambitieux, trop peut-être 

pour être crédibles. Voici le rapport qu'en présente à la Chambre 

des députés M. Plissonnier, rapporteur de la Commission 

de l'agriculture (22) : 

"Ce projet vise la préparation professionnelle de cette 
jeunesse rurale de notre pays : il prévoit qu'un en
seignement agricole sera donne à un million de jeunes 
ruraux et à un million de jeunes filles vivant à la 
campagne, alors que nos établissements actuels ne peu
vent donner une instruction agricole qu'à une iniime 

(22) annexe n° 4813 - Documents Parlementaires - Chambre -
session ordinaire 1918, p. 877. 
cité par BOULET M. Evolution de l'Enseignement Agricole. Dijon, 
ENSSAA, 1979, p. 18. 
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mlnoAiti de notAt population Aurait [anviAon 2 000 

jauna* ge^u et qutlqut* cdntaint^ de jeunes iilld*)" . 

Le constat des réalisations consécutives aux lé

gislations antérieures -notamment celle de 184-8 : fermes-

écoles, écoles régionales, ces dernières remplacées en 1875 

par les écoles pratiques- sont sévères : 2 000 jeunes gens formés 

par an, alors que Châtelain estime à 300 000 environ le nom

bre de jeunes gens et de jeunes filles entrant chaque année 

dans le secteur agricole avant la guerre. La promesse de for

mer deux millions de ruraux semble donc relever du désir de 

convaincre ceux-ci qufon va enfin leur assurer une formation 

professionnelle. 

Les paysans ne sont-ils pas les porteurs des vertus 

républicaines les plus nobles : 

"UotKd dtvoiA, souligne Plissonniev, &*£ de di^panAZA 

AOLVIA compt&A Vin^tAuction pAoiz^^ionmllz à la 

gAanda mat>&z de notAZ dimoaAatiz paysanne., *>l mtxi-

tantt, &i admlAablz pan. Aon amouA dix tAavall, Aon 

attachamznt à la ttAAt et Aa couAagéuûd tmAgit pouA 

la di&dnAt de la patAiz". 

Sur les 5 4-00 000 paysans actifs en 1913, 538 000 

sont morts ou disparus, soit près de 10 %, 161 000 mutilés, 

ce qui donne aux paysans le sentiment d'avoir payé un prix 

très lourd pendant le conflit. De plus, la guerre a brassé 

les français de toutes régions et de toutes origines, condui

sant à des comparaisons et à des revendications nouvelles, 

ce qui faisait écrire à Augé-Laribé : 

"Le paysan de 7 9 7 4 e^t un Aiàigni, ctlul de 7 9 20 

un miconttnt". 123 J 

(23) AUGE-LARIBE. La politique agricole de la France (1880 - 1940) 
op. cit. p. 371. 
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En résumé, il faut retourner lfopinion politique ru

rale et les promesses sont indispensables, mais la loi est 

aussi dictée par la nécessité " d1 InduitKiali^aK l1 agKidultu-

KZ" : la main d'oeuvre rare et coûteuse, le machinisme agri

cole est appelé à un grand développement, il faut augmenter 

les rendements. 

"En un mot, la guZAAt obligt VagKldultuKZ à A^ndué-
tKiali&ZK de plue en plu* dt pan. conAtqutnt la cultl-
vattuA à acqutKlK un znàtignzmant plue appKoiondl". 

_̂  Quel ensemble .structuré va permettre la mise en oeu

vre de ces objectifs ? Il va de l'Institut National Agrono

mique (I.N.A.) à l'enseignement post-scolaire agricole, en 

passant par un enseiynement du second degré; les Ecoles 

d'Agriculture régionales, qui rassemblent les Ecoles Pra

tiques, les Fermes-Ecoles et les Ecoles Techniques. Ces 

dernières, destinées à former des "agAiculttuAA aclaiAZA" ( 24) . 

Le rapporteur du projet de la loi souligne que 

1'ensemble^des établissements agricoles du second degré et 

du degré supérieur ne peut former au mieux que soixante mille 

jeunes gens et quarante mille à cinquante mille jeunes filles 

par an. Il faut donc un autre type d'enseignement profession

nel pour former les neuf cent quarante mille jeunes gens et 

les neuf cent soixante mille jeunes filles qui constituent 

la population à instruire selon les objectifs de la loi : ce 

sera 1'enseignement post-scolaire agricole. Il constitue 

la grande nouveauté de la loi de 1918, ce qui nous incite à 

nous y attarder. 

L'expérience a prouvé que l'enseignement agricole 

à l'école primaire, rendu obligatoire pour les écoles rurales 

par la loi du 16 juin 1875, ne donne guère de résultats. Les 

élèves sont trop jeunes et ne retirent que peu de profit des 

cours proposés. L'école primaire rurale peut "d&vzloppZA 

(24) PLISSCNNIER. Rapport Chambre'. Op. cit., p. 877. 
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l1amour de la terre, le goût du travail des champ* plutôt 
que iaire acquérir une instruction agricole" . 

L'enseignement post-scolaire sera donné aux jeunes 

gens de plus de treize ans et aux jeunes filles de plus de 

douze ans, par les instituteurs et institutrices pourvus du 

Brevet Agricole ou le Certificat d'Aptitude à l'Enseignement 

Agricole. L'enseignement sera donné pendant quatre ans au 

moins à raison de cent cinquante heures au moins par an. Il 

débouche sur le Certificat d'Etudes Agricoles. L'enseignement 

agricole ne sera pas exclusivement professionnel. L'institu

teur ne peut avoir la prétention d'enseigner aux élèves la 

pratique manuelle des opérations culturales, que les agricul

teurs pères de famille peuvent enseigner eux-mêmes. 

L'instituteur va-t-il remplacer le professeur 

d'agriculture ? La réponse de Plissonnier est surprenante : 

"Les instituteurs ne seront pas, comme on l'a cru 
parfois, des processeurs d'agriculture ; leur 
instruction professionnelle agricole serait insui-
iisante pour permettre ce rôle. Autrement dit, 
ils ne pourront assurer totalement l1enseignement 
prévu, mais ils pourront être dans certains cas 
les porte-paroles de nos processeurs dont ils 
décupleront l*action". 

Voilà donc les aspects les plus saillants de cette 

"Charte de lf enseignement agricole", qui doit enfin répondre 

aux nécessités de la formation professionnelle des agricul

teurs . 
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Hais quelles en furent les réalisations effectives 

dans l'enseignement public ? Le Ministère fait état de 

2 200 cours. En 1938, selon M. Châtelain les cours post

scolaires ne sont que 903 groupant aoj mieux 20 000 élèves, 

soit 5 000 par an, c'est-à-dire 2 % de la classe dfâge 

quittant l'école primaire pour entrer dans l'agriculture. 

Augé-Laribé donne plusieurs raisons à ce semi-échec : 

les unes tiennent aux personnels enseignant, les autres aux 

élèves. 

"Les COUAS d'adulte ou enseignement post-scolaiAe 
-c' est pAatiquement la même chose- n'ont pas donné, 
tout ce qu'on pouvait espeACA, suAtout si on les 
considèAe comme, ayant pouA objet de mainteniA a la 
pAo^ession agAicole ceux qui, paK leuA situation 
familiale, lui sont destines. Le peASonnel ensei-
gnant a iait défaut paAce que, les instituteuAS, pAe-
paAes à instAuiAe des jeunes enfants, n'ont pas tous 
Au paAldA a des auditeuAS plus agi* des choses qui 
les intéAessaient, paAce qu'ils n'ont pas eu à leuA 
disposition le, mateAiel d'enseignement [cinéma, ta
bleaux, documents, livAes) dont ils avaient besoin, 
de l'autAe cote, et c'est bien plus gAave, les clives 
ont iait défaut paAce que, suAtout dans les communes 
ioAmees de hameaux dispeAses, il est diUicile paA 
les mauvais temps de l'automne et de l'kiveA de se 
AendAe à l'école, paAce que le tAavail au gAand aiA 
pAepaAe mal pouA la &in ae la jouAnee à V audition 
attentive de con{eAences et de leçons, paAce que des 
jeunes gens de 15-20 ans aiment mieux se distAaiAe 
que de tAavailleA intellectuellement, paAce que la 
post-ecole Aessemble tAop à la pAemiiAe école qu'on 
a ete si keuAeux de quitteA, paAce que ne plus alleA 
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à l'école Aigni^ie etAe do.vQ.nu un homme.. LeA adoleA-

cent* deA village.* qui ont accepte de AetouAneA en 

claAAe Aont, en Aéalite, ceux qui pAepaAaient leuA 

depaAt poux la ville., ceux qui Aonge.aie.nt à paAACA 

deA concouAA pouA entACA dan* diveAACA adminiAtAa-

tionA". (2 5) 

Et il ajoute 

" He.uAe.uAe.me.nt, l'école n1 eAt paA Aeul pAoce.de. d'en-

Ae.igne.me.nt de. la je.une.AAe. quand elle compAend la ne-

ceAAite d1 une. inAtAuction pluA étendue et pluA pAa-

tique., pluA pAo^itable. pouA Aon aveniA. L' enAeigne-

ment paA coAACApondance Aemble bien adapté, aux condi-

tionA danA leAquelleA Ae tAouvent ICA jeuneA AuAaux. 

Le.A ACAviceA exteAieuAA du miniAtiAe. et ceAtaineA 

aAAoaiationA agAicoleA l'ont compAiA". (25) 

Pour ce qui est du Ministère, tandis qu!il réorganise 

en 1938 cet enseignement post-scolaire et le rend obligatoire, 

à titre provisoire... il va mettre en place un enseignement 

par correspondance : 

"VanA le.A communeA où ne. fonctionne, aucun COUAA poAt-

AcolaiAC d1 tnAe.igne.me.nt agAicolc et en attendant la 

cAcation de ce COUAA, la ioAmation pAoieAAionnelle 

deA jeuneA genA devAa etAe aAAuAee au moyen de COUAA 

poAt-AcolaiACA d1enAeignement agAicole paA coAACApon

dance" . 

Article 5, à insérer dans la loi du 2 août 1918. 

do.vQ.nu
Aonge.aie.nt
He.uAe.uAe.me.nt
pAoce.de
Ae.igne.me.nt
je.une.AAe
tnAe.igne.me.nt
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Les articles 4 et 5 précisent quel genre de person

nels peut assurer les cours et corriger les copies sous le 

contrôle des Directeurs des D.S.A. et la collaboration de pro

fesseurs dfécoles d'agriculture. L'agrément pourra être accor

dé . 

"En ce qui donc&Knz le.* douK* d1 zn*dignzmznt agAicolt 

pax coAAt*pondanaz 0Kgani*t* paA dz* itabli**tme.nt* 

publics, dz* collectivité.* publique.* ou de* groupe

ment* pKo^e**ionnel* agricole*, l'agrément du mini*-

tire de l * agriculture pourra leur être donne *ou* la 

re*erve qu'il* fonctionneront en conformité de* dis

position* du pre*ent décret" . 

Ce décret, s'il causa bientôt bien des motifs de 

crainte aux responsables des E.A.C. du Privé, consacrait leur* 

existence et reconnaissait la valeur de leur mode de fonction

nement . , 

Ainsi, si l'enseignement professionnel agricole par 

correspondance a pu naître et se développer, c'est en partie 

du à tout un ensemble de "manqua*" ou de "p a u v r e t e * u dont souf

fre la paysannerie et de carences de la politique d'enseigne

ment agricole : 

- morcellement des terres et étroitesse des superfi

cies, 

- insuffisance de l'équipement et de la modernisation, 

et nécessité d'une main d'oeuvre importante, 

- cherté de la main d'oeuvre salariale, 

- isolement géographique, 

- insuffisance du dispositif scolaire mis en oeuvre 

par les pouvoirs publics, 

- sentiment d'infériorité et de retard par rapport aux 

citadins. 
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1.13. Des "o&uvAt* d renseignement ag^ucole ^ôotu t o u t e s l e ^ 
joKmZA", par l e s synd ica t s a g r i c o l e s 

C 'es t l e cons ta t que f a i t M. Léon Dabat , Directeur 
au Minis tè re de l ' A g r i c u l t u r e , dans un rapport o f f i c i e l 
sur l 'Enseignement Agricole à l ' E x p o s i t i o n u n i v e r s e l l e de 
1900 (26) . 

" . . . Les tiioKt* tznti* en vut du divzlopptmtnt de 
£ 'enseignement libAt agn.ic.olt pan £es Congntgation* 
mligidu^z* tt pan £es Syndicat* pKoiz&éionml* 
agnicolz* notamment ceux qui Aont avilit* à la 
Sociiti des AgAiculto.uA* de France ont iti a**cz 
con*idiAablc*.. Les Ai*ultat* *ont appAiciablc* et 
miAitcnt d'attiACA Vattention. Le nombAC de* icolc* 
créées e s t évidemment tAe* minime pan. AappoAt au 
Ae*eau tAe* étendu de* établi**ement* 0Agani*e* pan. 
l'Etat, mai* le* eiioAt* qui ont ete iait* doivent 
etAe *ouligne*". 

Nombreux sont l e s synd ica t s a g r i c o l e s , cons idérés 
isolément ou dans l e u r s grandes unions ,qui ont f a i t oeuvre 
d'enseignement sous des formes d i v e r s e s , su r tou t à l ' é c o l e 
pr imaire l i b r e avec, souvent, une p a r t i c i p a t i o n plus t imide 
dans l e s écoles publ iques . 

Le mouvement commença en Bretagne, dès 1893, puis en 
Normandie l ' année suivante : à Ducey> d i r i g é par l e s Frères 
de Ploërmel, à Montebourg devenu ferme-école après l ' e x p u l 
sion des r e l i g i e u x . 

Ce fut ensu i t e l 'Union de l 'Oues t créée et prés idée 
par l e Comte de la B o u i l l e r i e , un des premiers i n s p i r a t e u r s 

(26) RATOUIS DE LIMAY (H) . L'enseignement a g r i c o l e par l e s Syndicats 
A g r i c o l e s , p. 12. 
Rapport présenté au Ve Congrès Na t iona l des Syndicats Ag r i co les 
à Périgueux, l e 16 mai 1905, Chateauroux, typographie e t l i t h o 
g raph ie , Lang lo is 1905, p. 37 . 

agn.ic.olt
AgAiculto.uA*
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de la création d'un Enseignement Supérieur de 1fAgrieulture 

à Angers, près de l'Université Catholique. De l'année 1898, date 

la fondation de l'Ecole Supérieure d'Agriculture d'Angers, à 

laquelle s'intéressèrent particulièrement les Unions de Nor

mandie, de Bretagne, du Centre avec le Syndicat d'Anjou et 

la Société des Agriculteurs de France. Dans la Mayenne, un 

cours d'hiver sur deux ans, avec la collaboration des pro

fesseurs de l'Ecole Supérieure d'Angers, fut créé par le 

Syndicat de Craon , ainsi que dans le Centre, par l'Union 

du Sud-Ouest à Marmande. Dans le Midi, l'enseignement agri

cole est introduit dans les écoles primaires. Le syndicat 

préconise l'usage des livres d'agriculture qu'il juge les 

meilleurs, organise concours, examens et distribue médailles-

et diplômes. 

Mais c'est surtout depuis 1897, à l'Union du Sud-Est 

qui comprend les départements de l'Ain, de l'Ardèche, de la 

Drôme, de l'Isère, de la Loire, de la Haute Loire, du Rhône, 

de la Saône et Loire, de la Savoie et de la Haute Savoie que : 

" *>ont diployi* £es nhhoktA £es p£us conAidiAablz*, 
£es plu* compléta e t £es plu* h^uAZiix que l'on pui&-
se montAdA en mœtiiAt d 'enseignement agA-icolt" . 

L'Union du Sud-Est commença par nommer une Commission 

Supérieure à l'enseignement agricole pour propager le mouve

ment dans sa circonscription et s'occuper de l'enseignement 

agricole à tous les degrés. 

"La CommiAAion SupiAltuAQ, éaiàit en mzmd ttmp* It Hi-
YiiAtixz de l'AgAicultuAz, £es êueqaes, £es JizctzuA*, 
£es tnspecteu^s d1Académie et £es SupiAltuAé des As

sociations Re£tgteuses, montAant aln^l qut l'Union 
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du Sud-E*t tenait à donnzA *z* zncouAagzmznt* à tou-
tz* Iz* zcolz*, *an* autAz pzn*zz que de *ZAviA la 
gAandz cau*z dz l1 AgAicultuAZ. fui* zllz oAgani*a 
Iz* pAogAammz*, Azdigza Iz* Azglzmznt*, pAZpaAa dz* 
zxcuA*ion* agAicolz*, 0Agani*a Iz* zxamzn*, (10 000 
candidat* en *zpt an*), di*tAibua dz* diplomz* au 
dzux tizA* d'zntA'zux. Czttz zxpan*ion ne *f z*t ja
mais Aalzntlz jusqu'au jouA de l1application d'unz 
loi quz Iz* population* AuAalz* n1avaiznt pa* dzman-
dzz..." 

" Sz* but* *ont avant tout zt *uAtout de pAzpaAZA V zn-
iant à ne plu* *uivAZ de tAot accoutume de la Aoutinz, 
zt dz lui ouvAiA l1intzlligzncz *UA Iz* mzillzuAZ* 
pAatiquz* agAicolz* en lui iai*ant aimzA la ie^e" . 

Partout aussi il multiplia les Ecoles Ménagères. 

"Respectueux dz* pAZAogativz* dz Vhtat zt dan* un but 
d1intZAzt gznZAal, la plupaAt dz* Syndicat* AgAicolz* 
*'ztaiznt place* *UA un tzAAain nzutAZ, en ^ai*ant 
appzl a toutz* Iz* zcolz* pAimaiAz* indi*tinctzmznt, 
zt en *z conioAmant aux pAZ*cAiption* dz* aAAZtz* mi-
ni*tZAizl* *pzciaux Azglant Iz* pAogAammz*". 

Mais, constate le rapporteur : "Saui de AaAZ* zxczp-

tion*, czt appzl n1a pa* ztz zntzndu". 

L'Enseignement post-scolaire par correspondance à l'Union 

du Sud-Est 

L'initiative remonte à 1913 et s'adresse aux jeunes 

gens sortis de l'école dès l'âge de 13 ans. Les syndicats, 

et,au besoin,les caisses mutuelles, les patronages, les 

cercles d'étude sont invités à réunir un groupe de jeunes 
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gens s u s c e p t i b l e s de r e c e v o i r c e t ense ignement sous l a d i r e c 

t i o n d 'un m o n i t e u r . 

"Le travail est indique SUA une Feuille Mensuelle que 

AecevAont les inscAits. Ce tAavail compoAte de-* é t u d e s 

SUA un Manuel que chaque inscAit se seAa pAocuAe, des 

excuAsions, voiAe des expeAiences e t eniin un devoiA 

compost d'une Aedaction e t de pAoblimes à envoyeA 

chaque mois (au Syndicat) d'où ils seAont AetouAnes 

coAAiges. Une feuille mensuelle ulteAieuAe ^eAa les 

cAitiques d1 QKdxd genéAal et signaleAa e t même pu-

blieAa les bon* devoiAS. 

Le COUAS duAe deux ans ; les études sont les mêmes 

pouA tous. On peut les commencer à nximpoAte quelle 

année. A la iin des deux ^années, un BAevet d'Etude.* 

VAatiques AgAicoles est delivAe apAès examen11. (2?) 

L'Union du Sud-Est c i t e , dans ce numéro sur l ' E n s e i 

gnement A g r i c o l e , un a r t i c l e de M. Paul Doin p u b l i é par 

l a "He^oAme Sociale," de j u i n 1921 (28) donnant l e s r a i s o n s 

qui d o i v e n t p o u s s e r l e s s y n d i c a t s à d i f f u s e r l ' e n s e i g n e m e n t 

a g r i c o l e , notamment l e s c o u r s par c o r r e s p o n d a n c e . I l t r a d u i t 

b i en l a r e p r é s e n t a t i o n que l e s C a t h o l i q u e s soc i aux se f a i 

s a i e n t des b e s o i n s des c l a s s e s p o p u l a i r e s e t des c a r e n c e s du 

p o u v o i r , du r ô l e des Unions S y n d i c a l e s e t du c a r a c t è r e a d a p t é 

de l a formule des c o u r s par c o r r e s p o n d a n c e : 

"En pAesence de cette insuiiisance notoiAC de* dispo

sitions législative*, devons-nous nous AesigneA à 

abandonneA définitivement V idée de AepandAe V en

seignement technique agAicole dan* les classes popu-

laiAes, qui sont attachées à la mise en valeuA de 

notAe sol ? Une telle solution seAait lamentable. 

Plus que jamais notAe agAicultuAe dont les eiiectiis 

(27) Bibliothèque de l'Union du Sud-Est des Syndicats Agricoles : 
L'Enseignement Agricole à l'Union du Sud-Est, Lyon 1922, p . 18 

(28) La réforme sociale est la revue éditée par l 'Ecole de 
Frédéric LE PLAY, dont s ' inspirèrent les promoteurs de l 'E.S.A. et 
des E.A.C.A. d'Angers dans l 'entre-deux guerres. 
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*z *ont Aidait*, tant dz* *uitz* de la guZAAz quz dz 
czllz* de V zmigAation V<LKA lz* villz*, Azclamz de 

czux qui lui AZ*tznt iidzlz* dz* connai**ancz* zt 
dz* aptitude,* plu* complztz* et plu* vaAizz*. C z*t 
diAz combien l1zn*zignzmznt agAicolz *'impo*z ; ce 

*ZAait allzA à V zncontAZ de no* intZAzt* lz* plu* 
gAavz* quz d1 zn mzconnaZtAZ V impoAtancz indi*cuta-
blz" . 

"Pui*quz lz* VouvoiA* Public* *z montAznt incapable* 
d1zn AZali*ZA l*zxzcution, nou* jugzon* indi*pzn*a-
blz quz, *an* comptZA *UA IzuA intZAvzntion, lz* in-
tZAZ**z* *'adonnznt à *on oAgani*ation, qu1il* AZU-
ni**znt IzuA* ziioAt* zt qu1zn czttz matizAZ comme 
zn tant d1autAZ*, il* *z gAoupznt pouA mzttAZ a la 
di*po*ition de notAZ jeune**e AuAalz un zn*zignzmznt 
appAopAiz. ku**i touAnon*-nou* no* AzgaAd* du cote 
de no* gAoupzmznt* pAo^e**ionnel* zt in*i*tZAon*-
nou* aupAZ* de no* Syndicat* agAicolz* zn IzuA de-
mandant d1accompliA czttz tâckz". 

"Rien d'aillzuA* n1z*t pouA lz* aAAZtzA dan* czttz 
voie. Si la loi du 1 août 1918 pAZtznd bizn oAgani-
*eA V zn*zignzmznt pAo&z**ionnzl agAicolz, zllz n1 en-
tznd paAlzA quz de l1en*eignement public. Czttz in-

• tzntion AZ**oAt claiAzmznt de *on texte, qui AZ*tz 
muzt zn ce qui conczAnz V zn*zignzmznt pAive. Czlui-
ci dzmzuAZ libAz de *z dzvzloppzA zt de *upplzzA paA-
tout ou il lz pouAAa à l1in*u&&i*ancz de l1en*eigne-
mznt oiiicizl. Il lui z*t même loi*iblz d1zntAZA zn 
concuAAzncz avec lui. Aucune pAz*cAiption n*z*t 
pAZ*cAitz paA la loi ; il z*t donc zn dAoit d1atti-
AZA à lui toutz la clientèle qu*il *auAa *'attacheA 
zt dont il *auAa *ati*iaiAZ lz* de*iA* zt lz* a*pi-
Aation*. ln*piAZ diAzctzmznt paA lz* intZAZ**z*, il 
*'adaptZAa ai*ement aux bz*oin* locaux, *'a**ociant 
aux tAavaux agAicolz* pouA zn zxpo*ZA Aationnzllzmznt 
lz mecani*me *an* zn zntAavzA l'exécution..." 
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"... L'Union du Sud-E*t oiiAd *UA ce point un dxdmpld 

dignd d1dtAd mdditd... Comprimant Vimpo**ibilitd ma-

tdAidlld dd AdCAutdA ld pdA*onndl dn*dignant ut d'a-

voiA dan* ckacun de no* village.* IduA dcold tAd* cou-

tdu*d à laqudlld ld* intdAd**d* *dAaidnt plu* ou moin* 

a**idu*, dlld a pAd^dAd 0Agani*dA un dn*digndmdnt pan. 

coAAd*pondancd qui atteint plu* ai*dmdnt ld* jdund* 

tAavaillduA* dd la tdAAd. Vd* couA* IduA *ont adAd*-

*d* paA la po*td, ain*i qud dd* *ujdt* dd ddvoiA*, 

qu'il* dxicutdnt dt qu'on IduA AdtouAnd apAd* coAAdc-

tion. Il *d tAouvd ain*i adntAali*d ce qui iconomi*d 

à la ioi* ld* iAai* dd pdA*onndl dt dd matdAidl, dn 

dvitant dd ddAangdA ld* intdAd**d*..." 

"N'd*t-cd pa* avantagdux pouA ld* jdund* campagnaAd* 

d'avoiA au couA* dd* loi*iA* ioAdd* dd* longud* *oi-

Add* d'hivdA, cid* Ad**ouACd* d' dn*digndmdnt qu'il* 

n'ont pa* à alldA pui*dA au ddkoA* ; qui, tout dn 

complétant kduAdu*dmdnt ld* notion* dldmdntaiAd* Ad-

çud* à l'dcold pAimaiAd, *'adaptdnt à IduA vid quo-

tididnnd dt IduA dxpliqudnt, dn *'y appliquant, IduA* 

tAavaux kabitudl* ? Po*dA la qud*tion, c'd*t la *olu-

tionndA dn &avduA dd cdttd iddd nouvdlldmdnt admi*d 

dt dd cd modd paAticulidA d'dn*digndmdnt". 

"... ceux qud cdt dn*digndmdnt doit attdindAd : ce 

*ont dd jdund* valdt* ou dd jdund* *dAvantd*, dd* dn-

{ant* dd cultivatduA* plu* ou moin* ai*d*, mai* tou-

JOUA* incapabld* dd con*dntiA dd* *acAiiidd* pouA 

IduA in*tAuction dt dd *d pa**dA dd* ^Auit* dd IduA 

tAavail. N'oublion* pa* non plu* ld* impo**ibilitd* 

qui *d dAd**dnt ddvant ld ldgi*latduA, quand il *'a-

git d'in*talldA V dn*digndmdnt agAicold *uA tou* ld* 

point* du tdAAitoiAd. En pAd*dncd dd dd* aon*iddAa~ 

tion* dt a&in d'alldA ckdAckdA notAd jdund**d là où 

dlld tAavailld, il nou* appaAaZt qud la *duld *olu-

tion accdptabld *oit ddlld dd* CouA* paA coAAd*pon-

dancd". 
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"NOUA *ouhalton* donc vivement que le* eiiort* de no* 
groupement* COKpOKOLtii* *C portent de CC COtt } nOU* 

voudrlon* qu'en *' unl**ant II* multiplient *ur notre 
*ol le nombre de ce* cour* peux corre*pondance, et noué 
regretùon* que l<i legl*lateur, en créant V en*elgne-
ment po*t-*colalre, ait {elnt d'Ignorer le* tentative* 
déjà reall*ee* et en vole de reu**lte. Loin de le* mé
connaître, Il aurait du le* encourager" . (29) 

Mais chacun sait que le législateur est toujours en 

retard sur le vécu. Lfarticle est écrit en 1922. La législa

tion sur les cours par correspondance ne viendra qu'en 1938, 

soit quinze ans plus tard ; juste à la veille du temps où les 

agriculteurs plus équipés choisiront de se séparer de leurs 

enfants pour leur offrir le bénéfice d'un enseignement oral. 

L'article 13 de la réglementation juridique des Syn

dicats Agricoles du Code du Travail, les autorisant à soutenir 

les oeuvres d'éducation agricole, avait porté des fruits : 

"II* peuvent librement créer, admlnl*trer ou *ubven-
tlonner de* oeuvn.ee pro{e**lonnelle* telle* que : 
Institution* proie**lonnelle*, de prévoyance, labo
ratoire*, ckamp* d1expérience*, oeuvre* d1éducation 
*clentlilque, agricole ou *oclale, cour* et publica
tion* lntere**ant la pro&e**lon". (30) 

Faute de statistique d'ensemble, il est difficile de 

mesurer ce qui leur revient. Mais on peut penser que leur en

couragement fut un palliatif en l'absence totale de relations 

entre l'Etat et les écoles privées. 

(29) in L'enseignement Agricole à l'Union du Sud-Est, p. 19-21 

(30) Unions des Centres d'E.A.C, Syndicats Agricoles, 1935, pp. 75-76 

oeuvn.ee
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2. LE C O U R A N T C A T H O L I Q U E ET S O N R Ô L E 

M O T E U R D A N S LE M O N D E A G R I C O L E 

1.21. Le Mouvement Social Catholique 

Le regroupement des catholiques en associations à 

buts religieux, charitables, culturels et sociaux, faisait 

de très grands progrès et est une des caractéristiques de 

l'histoire récente de l'Eglise. 

C'est en effet dans les associations de charité et 

dans les oeuvres ou associations ouvrières telles que les 

Conférences de Saint Vincent de Paul (1833), de Frédéric 

Ozanam et de ses amis ou dans les Cercles Ouvriers (1871) 

d'Albert de Hun,que les catholiques les plus attentifs ont 

pris connaissance de la détresse et des problèmes propres 

aux classes ouvrières et appris à envisager leurs solutions 

spécifiques. Ainsi sont-ils passés de l'action charitable 

au Mouvement Social Chrétien. On peut dater ce passage de 

184-8, date où Monseigneur Ketteler, évêque de Mayence, pro

nonça six sermons sur "££-ô c$KcividzA> qaz^tlovi^ AocialtA du 

tzmpé pAZAUnt", invita les catholiques à remplir leur devoir 

social et donna des directives. Ces directives furent mises 

au programme de travail et d'action dans les "ConAZ<LZ4 d1 ê--

tudz" des Cercles Ouvriers de René de la Tour du Pin (1872), 

les congrès annuels de l'Association Catholique de la Deu-

nesse Française (A.C.3.F.) fondée en 1887 par Albert de Hun 

précisément pour cette action sociale. 

Ainsi faisait-on dans les congrès sacerdotaux de 

Louis Harmel ou dans ceux du groupe appelé "IdA abbià dhiOQAatz^ 

(1887, 1895 et suivantes), enfin l'"Action Populaire" des 

Oésuites (1903), les cercles d'études et les congrès du 

Sillon de Marc Sangnier (1894-1910). 
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Depuis 1904-, l e s Semaines S o c i a l e s de F rance , fondées 

par Gonin sur l e s c o l l i n e s de F o u r v i è r e , p e r m e t t e n t chaque an

née l a r e n c o n t r e e t l e t r a v a i l en commun e n t r e i n t e l l e c t u e l s 

e t m i l i t a n t s du Mouvement S o c i a l C h r é t i e n . 

L fUnion du F r i b o u r g - e n - S u i s s e (1885-1891) , r e p r i s e en 

1920 par l f Union de H a l i n e s , r a s sembla des c a t h o l i q u e s s o 

c i aux f r a n ç a i s , a l l e m a n d s , a u t r i c h i e n s , s u i s s e s , i t a l i e n s . On 

y é l a b o r a en commun un programme s o c i a l c a t h o l i q u e dont bon 

nombre de p o i n t s ne t a r d è r e n t pas à r e c e v o i r l a s a n c t i o n de 

l ' E g l i s e par l f E n c y c l i q u e RtAum HovœJiuxw en 1 8 9 1 . (31) 

De t o u t e c e t t e e f f l o r e s c e n c e d f i n i t i a t i v e s , t r o i s d ' e n 

t r e e l l e s nous p a r a i s s a i e n t p l u s p a r t i c u l i è r e m e n t en l i e n avec 

l ' o e u v r e des E.A.C.A. I l nous semble i n t é r e s s a n t de camper 

b r i èvemen t l e u r a c t i o n a l ' é p o q u e où l e s E.A.C. d e v a i e n t n a î -

t r e e t p r e n d r e l e u r e s s o r . 

I l s ' a g i t de l ' A . C . 3 . F . des Semaines R u r a l e s e t de 

l ' A c t i o n P o p u l a i r e des J é s u i t e s . 

L ' A . C . 3 . F . e s t née d ' A l b e r t de t'iun . On s a i t en q u e l l e 

c i r c o n s t a n c e n a q u i t ce q u ' i l a p p e l l e "ma v o c a t i o n s o c i a l e " . ( 3 2 ) 

A l b e r t de Hun apprend d ' e x p é r i e n c e que l a c h a r i t é , s e l o n une 

formule que de nos j o u r s i l n ' e u t s a n s doute pas dé savouée , 

d o i t a l l e r même j u s q u ' à se f a i r e " ttcknicitnm*1 s ' i l l e f a u t . 

Le c o r p s s o c i a l e s t malade p a r c e que l ' e s p r i t de l ' E v a n g i l e 

(31) BIHLMEYER C. TUCHLE H. H i s t o i r e de l ' E g l i s e , tome 4 , Eg l ise Contem
poraine,, P a r i s , Casterman, 1967, p. 217-218. 

(32) Pendant l a Commune, aux avant-postes de Courbevoie, un b lessé pas
s a i t . Le Général de LÀMIRÂULT, qu'accompagnait A l b e r t de Mun, s ' i n 
forma : 
"Mon Généra l , c ' e s t un insurgé ! d i r e n t l e s t r o u p i e r s . A lo r s ce ca 
davre v i v a n t , se soulevant sur sa c i v i è v e t e n d i t vers nous son bras 
nu e t l e regard f i x e , d'une vo i x é t e i n t e , prononça : " l e s insurgés 
c ' e s t vous" ! Le convoi s ' é l o i gna d i t A l b e r t de MUN mais l a v i s i o n 
noy§ res ta présente . Entre ces r é v o l t é s e t l a Société l é g a l e , dont 
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ne t r a n s f i g u r e pas l e coeur des hommes donc ne t r a n s p a r a î t 

pas dans l e s i n s t i t u t i o n s q u ' i l s se donnent e t qui ne son t 

que l e s i g n e de l ' e s p r i t qui l e s an ime . I l ne s u f f i t pas de 

changer q u e l q u e s c o e u r s par une e spèce de pêche à l a l i g n e , 

i l f a u t - s e l o n l ' e x p r e s s i o n qui d e v a i t j a i l l i r p l u s t a r d des 

l è v r e s de Monseigneur T i b e r g h i e n - " change* l} eau du vivieA" . 

C ' é t a i t l a même e x p é r i e n c e q u ' a v a i t f a i t e , en 1885 à 

Amiens, à l ' o c c a s i o n d ' une r e t r a i t e f e rmée , p r ê c h é e à une qua

r a n t a i n e d ' o u v r i e r s , l e Père Leroy, f u t u r f o n d a t e u r de l ' A c t i o n 

P o p u l a i r e . 

Selon une formule devenue no rma t ive dans l ' E g l i s e de 

F r a n c e , "c% est paA la médiation de la conscience du laïc que 

la loi divine s* inscA.it dans la cite teAAestAe" . (33) 

(32) nous étions les défenseurs, un abîme nous apparût. Et bientôt , voici 
le meurtre aes otages, de 1'Archevêque ae Paris lui-même, les aute ls 
profanés dans l 'Egl i se de B e l l e v i l l e . . . qu ' i l y a i t ce fossé, c ' es t 
vraiment que le corps social est malade. Que des hommes puissent 
s 'entre-déchirer au nom de la jus t ice q u ' i l s croient les uns et les 
autres incarner, voilà le scandale . . ." 
MOLETTE Ch."Histoire de l 'A.C.J .F. : premières approximations1! 
in Revue de l 'Action Populaire. n° 104, Janvier 1952, SPES, Paris , 
p. 64. 

(33) Directoire pastoral en Matière Sociale/ Bonne Presse, 1951, n° 32, 
p. 20. 

Ce texte se réfère au discours de Pie XII du 20 février 1946. Le 
passage suivant de ce discours expliciterait parfaitement cette in
tuition d'Albert de MUN : 
"L'Eglise ne peut pas s'enfermer, inerte dans le secret de ses tem
ples et déserter ainsi la mission que lui a confié la Providence 
divine, de former l'homme complet, par là, de collaborer sans cesse 
à établir le fondement solide de la Société. Cette mission lui est 
essentielle. Considérée de ce point de vue, on peut dire que l'Eglise 
est la Société de ceux qui, sous l'influence de la grâce dans la per
fection de leur dignité personnelle de fils de Dieu et dans le déve
loppement harmonieux de toutes les inclinations et énergies humaines, 

inscA.it
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Pour restaurer "l'ordre social chrétien", il fallait 

vivre en plénitude toutes les dimensions de la devise de 

l'A.C.J.F. : "Plaie, étude, action"* Quelqufun pouvait écrire 

dans les années 30 : 

"Le ressort de l1action de £'A.C.J.F. se trouvait tou
jours dans sa vie de pieté. Des retraites ont ete 
donniez au sein de £'A.C.J.F. Une moyenne de 180 re
traites fermées, 180 retraites ouvertes, 80 recollec
tions reunissant respectivement 4 000, 5 000 et ? 000 
auditeurs... Ajoutons à la pratique de la communion 
perpétuelle, des nuits d'adoration, Vassistance aux 
oiiices en groupe ; et qui s'étonnera de voir 
£'A.C.J.F. fournir une moyenne annuelle de HO voca
tions sacerdotales et de 50 vocations religieuses ?". 

[34) 

Lfétude était stimulée par la revue du mouvement : La 

Revue de la Jeunesse Catholique. 

Les Congrès..." 

La volonté d'une ac t ion ensemble et e f f i cace e n t r a î 
na i t l e s jeunes gens dans l e s i l l a g e de la s o l l i c i t u d e pas to 
r a l e de l e u r s p r ê t r e s ( c e r t a i n s s 'occupa ien t de p a t r o n a g e . . . ) 
e t l e s pous sa i t , parce que c a t h o l i q u e s , à p r ê t e r l eu r 
concours à une oeuvre de r econs t ruc t ion de la c i t é ( c e r t a i n s 

(33) é d i f i e n t l a puissante armure de l a Société humaine. Sous cet aspect , 
l e s f i d è l e s e t p lus précisément l e s la ïques se t rouvent aux premières 
l i g n e s de l a v i e de l ' E g l i s e ; par eux, l ' E g l i s e est l e p r i n c i p e v i 
t a l de l a Société humaine. Eux, par conséquent, eux s u r t o u t , do ivent 
a v o i r une conscience t ou jou rs p lus n e t t e , non seulement d ' appa r t en i r 
à l ' E g l i s e , mais d ' ê t r e l ' E g l i s e , c ' e s t - à - d i r e l a communauté des 
f i d è l e s sur l a t e r r e sous l a condui te du chef commun, l e Pape, e t 
des Evêques en communion avec l u i " . 
( C i t . i n Documentation Catho l ique , 17 mars 1946, c o l . 176) 

(34) René au PONCEAU. P e t i t e h i s t o i r e de l ' A . C . J . F . L i b r a i r i e de l a J . C . , 
1930, pp. 62-63. 
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se mêlaient, par exemple, au Mouvement Rural Catholique : 

Caisses Rurales, Coopératives, Syndicats agricoles...) 

L'A.C.3.F. avait participé en outre à la défense des 

libertés religieuses, à la défense des congrégations, aux 

campagnes de conférences à travers tout le pays pour flétrir 

les "mensonge* de V antlcleAlcallme" et s'élever contre la 

séparation... Damais elle nfa cessé d'affirmer son orienta

tion sociale que, jaillie de ReAum HovaAum, lui avait commu

niquée son premier président national, Henri Bazire. Tel 

apparaît le visage de l'A.C.3.F., voulant s'adresser à "ton* 

le* j eune* gen* capable* dfCXCACCA autouA a1 eux une ceAtalne 

Influence" avant que ne se pose de façon inéluctable la né

cessité de "£'apostolat du semblable paA le semblable" qui 

devait donner naissance à l'apostolat spécialisé. 

Les Semaines Rurales 

A la requête de groupes ruraux et surtout de ceux de 

l'Ain, Marius GONIN inaugure les Semaines Rurales le 3 décembre 

1911, nées de la collaboration du Secrétariat Social du Sud-

Est et de l'Union du Sud-Est des Syndicats Agricoles ; elles 

se répandront dans plusieurs régions. 

"Son but e*t la ioAmatlon Sociale de* élite* AuAale*. 

liai* le* couA* technique* nf ent *ont pa* exclu* et 

la doctAlne *oclale chAetlenne à la ba*e de cette, action 

*oclalef *eAa a**uAee paA le pAetAe dan* l'ln*tAuc-

tlon Aellgleu*e de la me**e du matin. 

Elle* peuvent etAe l1Initiative, *olt d1un gAoupement 

pAo&e**lonnel, *olt l1 autoAlte Aellgleu*ef *olt, ce 

qui e*t de loin le mellleuA, un comité constitue tel 

que le* SecAetaAlat* Sociaux, le comité d1une gAande 
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icold libAd d'AgAicultuAd ou ld BuAdau AgAiaold du 

Comitd dioci^ain dd& QduvAdA OU ld Comité. Adgional de 

la F rance agAiaold". (35) 

La Semaine a pour r é s u l t a t d ' é v e i l l e r l e s c u r i o s i t é s , 

de donner l e goût d ' a p p r e n d r e , de f a i r e p r e n d r e c o n s c i e n c e 

q u ' i l y a beaucoup à a p p r e n d r e . 

I l nous e s t d i f f i c i l e d ' i m a g i n e r a u j o u r d ' h u i l ' i m p a c t 

q u ' e u r e n t de t e l l e s Semaines sur l a j e u n e s s e de l ' e n t r e - d e u x -

g u e r r e s . 

Eugène Forge t évoque l a Semaine Rura le de P o u i l l é en 

1926, qui fu t un des é l é m e n t s d é t e r m i n a n t s de l a c r é a t i o n du 

C.E.R.C.A. (36) 

"Ayant du connaié^ancd de la mi*d &UA pidd de 'SdmaindA 

RuAald*'- à l'Ecold de Vouilli aux PontA-dd-Cd, pAià 

d'AngdAA, jd me éuié in^dAit dané ld but de pdA&da-

tionndA ma* connaiAAancdA pAoldAAionndlld* dt d'ap-

pAdndAd ' ld*> cko<àd<6 de la vid* . Il A' agi^Aait de -ôe-ô-

AionA d1dtuddA tAaitant de AujdtA vaAidA, tdakniqudA, 

iconomiqudA, sociaux dt compoAtant plu&iduA*> viàitdA 

à dd* idold* ou idAmd* moddldÂ. 

J'ai Auivi ddux de ce-é AdAAionA. Elld* ont iniludncid 

d'une, iaçon dxtAaoAdinaiAd mon oAidntation dt mon avd-

niA. Hou* dtion* jdundA maAidA, ce devait dtAd dan& 

ld* anndd* 1926 à 1928. ( I l y eu t e f f e c t i v e m e n t une 

Semaine Rura le à P o u i l l é en 1926). Il me fallait d'à-

boAd quittdK V exploitation pendant und Admaind dt 

AdvdniA aux doAtoiA* dt aux *>alld*> d'dtuddA, commd au 

tdmph du dolligd. VAdmidA aAAaakdmdnt aux joid* du 

mdnagd dt à und vid <6an<6 aontAaintd. \hai& AuAtout, 

(35) DE GANAY. Pour la formation d'une Eli te rura le , p . 13 

(36) FORGET E. Le Serment de l ' un i t é paysanne. Paris, Nouvelle Cité, 1982, 
p . 38 
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nous nous mettions à l'écoute d' hommes de qualité qui 
apportaient un éclairage intéressant sur les événe
ments et la situation de ï'agriculture. 
J'ai entendu le Processeur Lavcllie, directeur de Id
éale Supérieure d1Agriculture d1Angers, de renommée 
nationale et maître agronome. Je me suis senti renfor
ce dans les orientations de mon exploitation. J'ai 
pour ainsi dire pris confiance en moi-même. Mais du 
même coup, toute l1infériorité du monde paysan, son 
manque de formation, sa situation réelle m'ont saute 
au visage". 

A ces journées rurales de Pouillé se retrouvaient les 

militants jacistes du département. 

Nous n'évoquerons pas les Semaines Rurales des jeunes 

filles, qui furent bien sur le complément indispensable de cet

te formation de lfélite rurale masculine. -

Les Jésuites et lfapostolat social de l'Action Populaire 

Si les Semaines Rurales furent ces lieux privilégiés 

où la jeunesse des Terroirs français prit la mesure de son 

manque de formation et y aiguisa sa motivation, sa soif d'ap

prendre, l'importance centrale qu'occupa l'Enseignement So

cial dans les formations C.E.R.C.A. est totalement inexplica

ble, si l'on ne sait rien de l'Action menée par l'Action Popu

laire 

"l'une de celle qui a pesée le plus fortement sur le 
destin du catholicisme français et même du catholi
cisme mondial" . (37) 

(37) Revue de l'Action Populaire :"Cinquante années d'apostolat social" 
pp. 481-502, n° 69, juin 1953, SPES, Paris, revue mensuelle. 
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Paul D r o u l e r s , dans son remarquable ouvrage ( 3 8 ) , 

s o u l è v e l e v o i l e sur sa féconde e t rude h i s t o i r e . 

Un " f a i t d ive r s 1 ' hautement s i g n i f i c a t i f d e v a i t , comme 

Cjuinze ans a u p a r a v a n t pour A l b e r t de Hun e t l ' A . C . J . F . , 

p rovoquer l a p r i s e de c o n s c i e n c e a i g u ë de l a "Ques t ion So

c i a l e " chez un P r ê t r e D é s u i t e . Le Père Leroy e x e r ç a i t s e s 

a c t i v i t é s a p o s t o l i q u e s dans l a r é g i o n m i n i è r e du Nord ( 3 9 ) . 

Une r e t r a i t e à des o u v r i e r s l u i a v a i t permis de mesurer l e u r 

p a u v r e t é phys ique e t mora le e t l u i a v a i t f a i t comprendre 
11 que AZUIQ. œboixtlKCiit une action de mcu>A&, qui oXQaniAd" -

C e t t e e x p é r i e n c e j a m a i s o u b l i é e a l l a i t ê t r e r e n f o r c é e 

par 1 f E n c y c l i q u e RtKœn UovaAum en 1891 , GACLVZA de Communia 

en 1901, e t , c e t t e même année , l a l o i sur l e s A s s o c i a t i o n s , 

a u s s i p l e i n e s de promesses que de m e n a c e s . . . I l f a l l a i t une 

oeuvre qui é c l a i r e r a i t e t i n c i t e r a i t à s ' u n i r c l e r g é e t hom

mes d ' a c t i o n . A sa demande, l e Père Gustave .Desbuquois r e ç u t 

m i s s i o n de ses s u p é r i e u r s de c e t t e c r é a t i o n , en 1903, e t , p e n 

dant 43 a n s , i l d e v a i t m e t t r e à son s e r v i c e son i n t e l l i g e n c e , 

son é n e r g i e e t ses q u a l i t é s de c o e u r , t o u t a u s s i r e m a r q u a b l e s . 

(3a) DROULERS (P). Le Père Desbuquois et l 'Action Populaire, 
taiéé 2. Dans la gestation o un monde nouveaul 1919-1946. 
Paris , Ed. Ouvrières, p. 455. Collection Politique et Sociale 
et Christianisme. 

(39) Revue de L'Action Populaire, n° 69, op c i t p. 481. 
"En 1885, un prêtre de 38 ans le Père Henri-Joseph LEROY, donnait 
des r e t r a i t e s fermées près d'Amiens : r e t r a i t e s d'anciens élèves 
de collèges catholiques, r e t r a i t e s de chefs de famille. 
Mais les ouvriers ? Malgré les présages les plus pessimistes, le 
Père LEROY résolut de les invi ter à une r e t r a i t e spéciale. I l s 
vinrent quarante, la plupart ignoraient tout de la vie chrétienne. 

L'un deux ne cessait de pleurer : "Je pleure de jo ie , c ' es t la 
première fois que j ' en tends des paroles de bonté . . . " L'un d'eux, 
à peine âgé de 40 ans est aff l igé d'une aéviation de la colonne 
vertébrale, expliquait : "J 'avais tout juste six ans lorsqu'on 
m'envoya t r ava i l l e r dans une corderie. Je devais soutenir les cor
des. Je montais sur un tas de briques et je tenais les bras tendus 
en l ' a i r avec tant de peine que j ' e n suis devenu bossu". La plu
part é taient t i s seurs , chez tous ou presque tous, la fatique de 
la vie et du t rava i l é t a i t grande. La journée é t a i t de 12 heures 
dans une atmosphère surchauffée, pleine de la poussière du f i l 
et de la l a i n e . . . La r e t r a i t e fut un succès. La persévérence de 
ces hommes dura plusieurs mois et puis i l s furent reconquis par 
l e milieu". 
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Des brochures périodiques, des revues, des manuels, 

guides sociaux, recouvraient toute une gamme de demandes, 

depuis l'ouvrage scientifique pour les spécialistes, en pas

sant par l'étude de vulgarisation de la doctrine sociale pour 

les militants du syndicalisme, de l'A.C.3.F., jusqu'à la re

vue d'Etude Populaire. Un bureau de renseignements juridiques 

et un service de conférenciers complétaient ce dispositif 

d'action par l'imprimé. 

Le 26 avril 1909, le Comte de Mun, dans un article à 

l'Echo de Paris, affirme : 

11 II m1 e*t extrêmement doux de AalueA dan* l'Action 

PopulaiAe la Aèali*ation de notAe vieux Aeve et 

je le iai* avec d'autant plu* de joit que je Ae-

tAouve dan* le* doctAine*, dan* le* idée*, dan* le* 

oeuvAe* que pAoclame, dépend et pAopage VatelieA 

de travail de Reim*, celle* même* que datant une 

longue, vie je n'ai ce**e de *outeniA auec toute V aA-

de.uA-dxune conviction aujouAd1 kui hoAtifaiee paA Ve-

venement... Je mCAuAt le bienfait immense, Vactua

lité, et V utilité de cette "Bibliothèque Sociale" .[41] 

Toutes ces paroles nous aident à comprendre ce que 

l'Action Populaire signifiait pour les Catholiques Sociaux 

d'avant 1914. 

Après la guerre, l'Action Populaire vient s'installer 

à Paris. Ce qui lui parut le plus urgent fut la reprise de 

l'action par l'imprimé. Une formule nouvelle en est trouvée : 

les Dossiers. La création de la Société Parisienne d'Editions 

Sociales (S.P.E.S.) en 1922, avec le concours de personnalités 

amies (tels Léon Harmel) assure désormais l'administration des 

publications de l'Action Populaire et leur diffusion. 

(41) cf. note P. 39. 

de.uA-
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Les buts des dossiers sont exprimés dans le premier 

numéro : avant tout "la ^oAmation de* CadKe* nece**ain.e* aux 

oAgani*ation* Catholique* d'aboAd et aux in*titution* civile* 

en*uite" . 

La formation envisagée abordera quatre secteurs : re

ligieux, social, civique, professionnel. On pensait,à 1f Ac

tion Populaire, que la formation sociale importait plus encore 

au bien général que la formation civique et la formation 

professionnelle. "Le* question* sociale* dominent en ce monde 

et pa**ionnent l1 humanité entièxe" . 

Les dossiers devaient être bientôt augmentés d'un 

supplément international (25 novembre 1920). Peu à peu, la 

spécialisation des collaborateurs sfimposa au Directeur de 

1f Action Populaire: 

- Economie finances, avec ses aspects d'ordre social, 

moral, 

- Mouvement doctrinal et action syndicale, socialis

me et communisme, 

- Mouvement familial, 

- Vulgarisation des problèmes sociaux et religieux, 

- Action sacerdotale parisienne, 

- Questions civiques, 

- Cours sociaux par correspondance pour l'A.C.3.F., 

- Enfin, pour le domaine agricole et rural, le 

Père Desbuquois souhaite un enseignement et une ac

tion d'ordre social, moral et religieux ; il s'agit 

de viser les milieux d'élite. 

Ce secteur d'étude est confié aux PP. de Ganay, Barde 

et Drogat. 

Outre les publications, des cours réguliers sont assu

rés à l'Institut Catholique de Paris, à l'Institut Familial 

et Ménager, à l'Ecole Normale Sociale, à diverses Ecoles de 

Service Social, etc.. Les conférences se multiplient dans 

diverses villes de France. 
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L'Action Populaire fournit également un concours régu

lier à plusieurs bureaux ou comités de grandes oeuvres. Exem

ple : au bureau d'études des Catholiques Sociaux, présidé par 

M. Eugène Duthoit , à lfUnion des oeuvres, au Secrétariat Social 

de Paris, e t c . 

Dans la nécessité de faire un choix dans la multipli

cité des actions menées par 1'Action Populaire, nous en évo

querons encore deux plus en lien avec notre sujet : le 

concours prêté à l'Action Catholique à un moment où se pose 

de façon très aiguë le problème de sa spécialisation, et la 

création de l'Institut d' Etudes Sociales. 

L'Action Catholique spécialisée 

Les choses avaient évolué depuis 1920 où la directive 

était : "&oAm£A, pAtpaAtA dd£ CacUe-ô11, pour l'action sociale, 

civique, professionnelle. 

Une fois apaisés les remous de l'anticléricalisme du 

Cartel, on commençait à se demander si,tout compte fait, la 

déchristianisation ne dérivait pas au moins autant de la 

"condition dd miAisiz immixitta toujouA* iœitd aux travailleur* 
que des méfaits de la politique anti-religieuse. (42) 

C'est ce qu'un leader des dossiers du 15 août 1926 

laisse entendre en citant Léon XIII : "Il iaut amtndA à une 

situation plu* toliAable. cdux qui vivent du tAavail de taux* 
main*, et 1<L& mzttAt petit à petit à même d1 a^éuAeA leuA ave-
niA" . 

(42) CROIZIER P. Pour faire l'avenir. S.P.E.S. 1930. 
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L'action Sociale est partie nécessaire de l'activité 

du Christianisme. "L'objet auiouA duquel, doit principaltmznt 
et diployzA l'Action Catholique., cr z*>t la solution pratique 
de la question sociale.". Et "il A'agit de AtchAiAtianiAZA 
Vidtal de "cla^At" qui est en fait inéluctable, c'est le 

seul moyen de le, rendre " iAatdAne.1 et bidniaiàaYit" àit déjà 

le Père Lhandé dans son livre Le Christ dans la banlieue. 

Ainsi, d'étape en étape, s'était précisée l'idée d'a

postolat spécialisé, fruit de cette conviction que, d'une 

part, la société ne serait sauvée que par ses élites natu

relles et, de l'autre, que nul n'échappe à l'emprise de son 

milieu de vie. En mai 1928, les Dossiers allaient se faire 

l'écho des ruraux réclamant eux aussi leur mouvement spécia

lisé : la 3.A.C. Les années qui devaient suivre la parution 

de QuadAagiAimo Anno allaient être tout occupées à la forma

tion des militants dans tous les milieux sociaux. Ce qui ame

na l'Action Populaire à créer une seconde revue Les Cahiers 

d'Action religieuse et sociale (1933) visant davantage l'ac

tion immédiate, en fournissant l'outillage dûment adapté aux 

tâches spécialisées de l'apostolat. Leur succès fut immédiat 

et considérable. 

L^Institut d'Etudes Sociales 

Voulu par un groupe de personnalités de l'Institut 

Catholique de Paris et confié aux Pères de l'Action Populaire, 

il a commencé à fonctionner en 1924. Sans doute est-ce la réa

lisation la plus importante de l'Action Populaire. Les étu

diants se recrutent dans les rangs du clergé et parmi les re

ligieux de toutes robes, mais tout particulièrement de la 

Compagnie de Jésus venus s'initier à l'enseignement social, 

ou aux aifférentes aisciplines juridiques, économiques pro
fessées aans les grands instituts parisiens. 
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De novembre à mai, a raison de 8 heures de cours par 

semaine, y sont enseignés : la doctrine sociale de l'Eglise, 

les principes d'Economie politique, la sociologie de l'Etat 

moderne..., les problèmes ruraux, l'histoire des classes so

ciales et des doctrines socialiste et marxiste. 

Le Dossier numéro 69 du cinquantenaire dans lequel 

nous avons largement puisé conclut : 

"A tAaveAS les gAands changements dans la stAuctuAe 
et les oAlentatlons, les buts de VAction PopulalAe 
ne sont pas aiiectes. L'Action PopulalAe ialt paAtle 
de l'Eglise. Et sa mission est une miction d'Eglise. 
... Son Aole doctAlnal, sa collaboAatlon avec le 
cleAge et la lalcat, ton action SUA les Institutions, 
son oeuvAe tout entlêAe est en définitive un aposto
lat, c' est-a-dlAe un pont jeté entAe le monde et 
Vleu, un apostolat social. RéveleA et communlqueA la 
vie de Vleu paA les témoignages de la iol et de la 
ckaAlte de V Eglise dans le domaine social, tel est 
V objectif ilnal. SI l'Action PopulalAe a a coeuA 
d'êtAe ildèle aux leçons du Pape et des evêques, c'est 
qu'il n'est d'apostolat valable que de l'Eglise même. 
SI ces membAes ckeAchent, autant qu'ils le peuvent, à 
nouAAlA leuA action aux souAces splAltuelles, c'est 
qu'il n'est d'action divine que de Vleu même. 
Mais s'ils se sont depuis V oAlglne établis dans les 
liens etAolts avec la masse populalAe, et mis à l'é
coute du monde, c'est qu'il n'est pas d'evangellsa-
tlon possible sans un dialogue véAltable entAe V hu
manité et Vleu". 
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1.22. Les Jésuites et l'éducation des jeunes : 

quelle place pour l'enseignement agricole ? 

On sait l'importance que la Compagnie attachait à 

l'éducation de la jeunesse. Saint-Ignace était sûr que, par 

l'enseignement et l'éducation, il ramènerait à l'Unité Catho

lique l'Europe déchirée. Tous les Pères croyaient fermement 

que tenir l'éducation de la jeunesse, c'était tenir l'avenir 

des nations entre les mains. Aussi, depuis les origines et 

sous l'impulsion même de leur fondateur, les Jésuites s'é

taient-ils orientés vers l'enseignement mais essentiellement 

dans les Universités et les Collèges. 

Deux "faculté* agAicole* " 

Nous les retrouvons cependant à la tête de deux 

%aculte* agAicole*" : celle d'Angers, fondée en 1898, 

dans le cadre de l'Université Catholique de l'Ouest par le 

Père Uétillart , et celle de Purpan fondée à la demande de 

Monseigneur Breton , Recteur de l'Institut Catholique de 

Toulouse . 

Les intentions des fondateurs, bien qu'adaptées à des 

temps et à des régions différentes, se rejoignent : 

"Que deviennent, apAe* leuA* étude* cla**ique*, le* 

jeune* gen* de* glande.* Camille* te.AAie.yine.* ?" La 

Aepon*e était facile. et peu encouAageante. 

Que.lque.A-un* pAepaAaient Polytechnique ou CentAale ; 

un ceAtain nombAe aAAivaient à Saint-CyA ; d'autAe* 

iai*aient du dAoit ; beaucoup Ae.ntAale.nt chez eux 

apAè* leuA* année* de. collège et paAtage.aie.nt le.uA 

vie. entAe VaAi* et la campagne., *an* occupation bien 

nette.. Il A1 ensuivait une. ccAtaine. déchéance, intel

lectuelle. ; l1influence de* Camille* devenait nulle ; 

ltexemple peAnicieux de Vabandon de la teAAe, venu 

te.AAie.yine.*
Que.lque.A-un*
Ae.ntAale.nt
paAtage.aie.nt
le.uA
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de haut, *e Aepandait dan* le pay*. Le VèAe VetillaAtf 

iAappe d'une telle situation, pen*a qu'il y avait un 
Aemide. En theoAie, il était simple. Le* jeune* gen* 
Ae*teAaient à la campagne le JOUA ou *' occupe A de *e* 
tdAAZà *eAait une situation enviée, inteAe**ante e t 
iAuctueu*e. ÛA, à cette époque [1898], *e declaACA 
pAopAietaiAe-exploitant *emblait pAe*que avoueA *on 
incapacité à tout emploi ; c'était de plu* *e Aé*igneA 
à une vie monotone, paAce que AoutinieAe et méconnue ; 
à une vie {inancieAement mediocAe, puisque la pAo^e*-
*ion n'enAichi**ait gueAe *on homme. Mai* le VèAe 
VetillaAi eut ioi dan* VaveniA qui changeAait cet état 
de cho*e, et, pouA *a paAt, il voulut aideA cet aveniA, 
paA la fondation d'une Ecole d'kgAicultuAe". [43} 

C'es t ce même optimisme humain et s u r n a t u r e l , une des 
c a r a c t é r i s t i q u e s de l ' e s p r i t des Collèges comme de l ' e s p r i t 
de la Compagnie (44) , qui f o u r n i s s a i t au Père Dubruel 9 S . 3 . , 
dans l e s années 1917-18, l e s arguments à soumettre à ses su
p é r i e u r s en faveur de la fondation de l ' E c o l e Supérieure d'A
g r i c u l t u r e de Pur-pan , où i l sera nommé, en 1920, Père s p i 
r i t u e l . 

"A la fain de* ho*tilite*, il y auAa ceAtainement un 
AetouA à la teAAe. Il impoAte que l'Eglise *'inte-
Ae**e à ce mouvement *i avantageux au bien de* ame* 
comme à VaveniA du pay*. On pAevoit V extension de 
la petite pAopAiete ou *e pAatiqueAa la polycultuAe. • . 
KIOA* *e developpeAa une cla**e moyenne AuAale qui 
peut pAo*peAeA et AendAe de gAand* *eAvice*, à condi
tion que de* homme* plu* incluent* exeAcent un Aole 
social de soutien et d1encadAement. C'e*t en vue de 
cette élite que l1on a conçu la section agAicole de 
V Institut Catholique de Toulouse ; on a CAU etAe 

(43) i n GUILLOUX Robert . La Formation d'une é l i t e r u r a l e . Ecole Supérieure 
d ' A g r i c u l t u r e d'Angers e t de V i t i c u l t u r e d Angers, 1923, p. 4 . 

(44) CHARMOT F. , S . J . , La Pédagogie des Jésu i t es , ses p r i n c i p e s , son 
a c t u a l i t é . SPES, P a r i s , 1943, p. 443 et su ivan tes . 
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ain*i l& plu* utile, à la "cla**e moyenne11 pouA laquel

le, on pouAAa inventeA plu* taAd de.* moyen* de, ioAma-

tion appAopAiee. 

PouA en {aiAe de* chei* à la haute.uK de. leuA mi**ion, 

le.* iondateuA* entendent donne.* aux élève* ; 

- une. ioAmation technique. Ae.Aie.uAe., 

- une. ioKmation ge.ne.Aale. un peu Aupe.Aie.uAZ, 

- une. ioAmation sociale. elémentaiAe, 

- une. ioAmation moAale paA{aite, 

- une. ioAmation Ae.ligie.uee. tAè* haute.11. (45) 

Et l ' a u t e u r développe ces c inq p o i n t s en f a i s a n t 

remarquer que c e t t e fo rma t ion s e r a l e r é s u l t a t de l ' a c t i o n 

e t de l ' a r t des é d u c a t e u r s , mais a u s s i des e x p é r i e n c e s que 

v i v r o n t l e s é t u d i a n t s "aupAe* du peA*onnel de. I1 exploitation 

ou de* canaAade* de* Semaine* KgAicole*, de* gAoupe* AuAaux 

de jeune**e catholique caA, dit-il, il *eAait bon de leuA 

donneA un Aole pAepondeAant dan* ce* institution* . Il* *ont 

destine* à etAe plu* taAd le* chei* de ceux qui *1y Aèuni*-

*ent". De f a i t , l ' é c o l e é t a i t dès son o r i g i n e , d e s t i n é e à 

former des i n g é n i e u r s a g r i c u l t e u r s . Mais e l l e d e v a i t d e v e n i r 

a u s s i r ,£e CentAe d1 un mouvement *ocial tAè* étendu de Semai

ne* KgAicole* et d1 En*eignement AgAicole paA coAAe*pondance11 . 

(45) cf. Dossier DE GENSAC Henri, S.J., Les archives jésuites de la pro
vince de Toulouse et les origines de 1 enseignement rural catholi
que (1919-1945) , pp. 2 et 3. Documents fournis par le Père 
COUFFIN, S.J., Professeur d'Economie et Directeur du L.I.E.F. 
(Laboratoire d'informatique et d'économie financière de l'Ecole 
Supérieure d'Agriculture de Purpan), ancien directeur des cours par 
correspondance de 1958 à 1965, date où ils furent remplacés par un 
cours de Comptabilité agricole. Nous remercions le Père COUFFIN 
d'avoir bien voulu nous communiquer : un carnet ayant appartenu à 
M. l'abbé BARJALLE (archives de l'ESAP). C'est un in-12 de 262 p. ; 
il contient des notes en vue de causeries ou conférences (cité : 
Carnet) un registre manuscrit du Syndicat méridional des Etudes 
agricoles par correspondance, in-F° non paginé la plus grande partie 
consiste en listes d'élèves avec leurs notes. 

haute.uK
Ae.Aie.uAe
ge.ne.Aale
Aupe.Aie.uAZ
Ae.ligie.uee
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Si nous i n s i s t o n s sur c e s deux E c o l e s S u p é r i e u r e s 

d f A g r i c u l t u r e , c ' e s t que l e u r s p r o f e s s e u r s e t l e u r s é l è v e s 

ont concouru de façon t r è s i m p o r t a n t e au l a n c e m e n t , à l ' o r 

g a n i s a t i o n e t au s o u t i e n des E.A.C. En e f f e t , " ce &ut and 

de* gloire.* de* glande.* école* catholique,* d'Ag/iicultuie 

d'avoiA oAgani*é V En*iignement Agricole paA CoAA.e*pondance» 9 

p o u v a i t - o n l i r e dans l e j o u r n a l La Croix du 2 5 . 0 9 . 1 9 3 5 (46) ; 

l ' E c o l e de Purpan? qui f u t l a p r e m i è r e des deux à l a n c e r l e s 

E.A.C. dès l ' a u t o m n e 1921 , j oua un r ô l e c o n s i d é r a b l e dans l e 

p e r f e c t i o n n e m e n t de l a méthode . C ' e s t pourquoi nous avons 

voulu en s a v o i r p l u s sur son o r i g i n e e t son développement 

c a r nous p e n s i o n s que l e s E.A.C. d ' A n g e r s , s u r v e n u e s s ix 

a n s p l u s t a r d , n ' a v a i e n t pas dû manquer d 'y p u i s e r l e u r i n s 

p i r a t i o n . I l nous s u f f i r a d ' e x t r a i r e que lques é l é m e n t s des 

a r c h i v e s de l a P r o v i n c e O é s u i t e de Toulouse sur l e s o r i g i n e s 

de l ' e n s e i g n e m e n t r u r a l pour p e r c e v o i r des t r a i t s communs à 

ces deux " Ecole* d1 Ag/iicultuAe à domicile» , a i n s i que se 

d é s i g n a i e n t eux-mêmes l e s c o u r s par c o r r e s p o n d a n c e de l ' I l e 

de F r a n c e , dans un a r t i c l e du j o u r n a l La Croix du 30 septem

b re 1937 . (47) Nous y t r o u v o n s l e s g r a n d s thèmes qui nous 

p a r a i s s e n t c o n s t i t u e r l a s p é c i f i c i t é de ce t ype de c o u r s e t 

dont nous p o u r r o n s s u i v r e l ' é v o l u t i o n dans n o t r e r e c h e r c h e 

sur l e C.E.R.C.A. 

(46) i n Corpus j o u r n a l i s t i q u e de La Cro ix rassemblant tous l es a r t i c l e s 
parus sur l a J .A .C. du 19.11.1930 au 20.11.1978, s o i t un t o t a l de 
392 a r t . dont l ' a n a l y s e c o n s t i t u e l ' o b j e t de l a Thèse présentée en 
vue du Doctorat de I l l e Cycle des Sciences de l ' Educa t i on par 
Monsieur Gaston PARAVY. 
La J .A.C. mouvement d ' éduca t i on . Sa p résen ta t i on dans l e j o u r n a l 
La Cro ix (1929-1962) tome 1, Un i ve r s i t é Lyon I I , 1981, 262 p. 
Corpus que, avec l a b i e n v e i l l a n t e a u t o r i s a t i o n de son au teur , 
Monsieur MANIFICAT a b ien voulu nous communiquer. 

(47) "Les études a g r i c o l e s par correspondance", i n Corpus j o u r n a l i s t i q u e 

de M. PARAVY 
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LÇS-Çi^C^de Purpan (48) 

A leur point de départ : un prêtre diocésain, l'abbé 

Ooseph Barjallé, alors curé de la paroisse de Cugnaux (Haute-

Garonne) . 

Dans leur premier manifeste, les fondateurs dePurpan 

prévoyaient l'expansion d'une classe moyenne rurale : petits 

propriétaires, fermiers ou tenanciers. Les semaines agricoles 

ne les atteignaient que de façon intermittente. Pour compléter 

celles-ci, l'abbé Barjallé conçut une méthode de formation, 

toutes proportions gardées, moins onéreuse et propre à assurer 

à ces jeunes un enseignement ne les arrachant pas à leur mi

lieu. En elle-même, cette idée n'était pas nouvelle, mais 

l'abbé Barjallé lui donnera une note originale,marquée par la 

substitution du mot "études" à celui d'"enseignement " . Il 

s'agissait d'éclairer, de stimuler et d'accompagner la ré

flexion de ces adolescents ruraux, réflexion profondément im

mergée dans la pratique, plutôt que de leur dispenser magis

tralement un savoir a priori. 

Un premier essai fut tenté dans le courant de l'hiver 

1921, avec Cugnaux pour centre. A l'occasion du 17ème Congrès 

Régional de l'A.C.3.F., le voeu fut exprimé que ces études 

agricoles par correspondance soient plus largement organisées 

et répandues. Ce fut le point de départ du mouvement défini

tif dont Purpan deviendra le centre. Les neuf élèves inscrits, 

devant les irrégularités de cette première année, convinrent 

qu'elle ne pouvait guère compter que comme année d'essai. La 

première promotion des E.A.C. commença donc en octobre 1922. 

(48) cf. annexe A, Le récit du Père BARJALLE dans son registre du Syndicat 
régional des Etudes Agricoles par Correspondance, pp. 1 à 3. 
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- Buts et objectifs : 

"Ce* étude*, diAa-t-on en 192?, ne vi*ent pa* à iaiAe 

de* *avant*, mai* du* cuZtivateuA* aveAti*, non pa* 

à ZQ.UA iaiAe iaiAe VagAicuZtuAe Suivant Ze mot ce-

ZebAe et tAe* ju*te du diAecteuA d'un Institut de*-

tine à ioAm<LA de* pAoie**euA* et de* homme.* de Ae-

cheAche, mai* à ZeuA iaiAe iaiAe de Z'agAicuZtuAe..., 

à ZeuA iaiAe pAatiqueA un aAt ionde *UA une *cience 

bien po**edee, à Zz.uA iaiAe iondeA ZeuA pAatique *UA 

une. theoAie mieux compAi*e" . (49) 

Cette formule et cet esprit répondaient à une attente 

puisque le nombre des inscrits passa de 9 en 1921-22 à 1 500 

en 1927-28 et à 2 000 aux environs de 1934. 

En dernière analyse, les instigateurs des E.A.C. vou

laient, en liaison avec l'A.CD.F. et bientôt avec la 3.A.C., 

redonner confiance de façon réaliste et sérieusement motivée 

aux paysans si tentés par lfexode vers les villes. 

"L 'agAicuZtuAe, écrit Monsieur BarjaJblé, demande 

beaucoup de ioAce* mateAieZZe*, mai* eZZe demande 

encore davantage. Z'eiioAt inteZZectueZ pouA dôme*-

tiqueA toute,* ce.* ioAme* mateAieZZe*. L'âge, doit 

veniA bientôt où Z1 agAicuZteuA a**i* *UA *a machine, 

comme. *uA un tAone, auAa toute Za ZibeAte de *on e*-

pAit pouA mieux *ai*iA et pZu* *ÙAement conduiAt 

toute* Ze* eneAgie* VCA* Za pAoduction". 

"... Le* *aZaiAe* *ont pAopoAtionneZ* à Za me*uAe de 

ioAmation que Za pAoie**ion exige. ÏZ e*t entendu 

que pouA iaiAe un agAicuZteuA iZ n'y a Aien à *avoiA, 

et qu'un agAicuZteuA n'e*t Aien d'autAe qu'un manoeu-

VAC, et c'e*t pouAquoi nou* voyon* ce de*equiZibAe 

inquiétant entAe Ze* *aZaiAe* de Z'indu*tAie et ceux 

de* champ*. Cependant queZ ouvAieA meAite pZu* Ze 

(49) Dossier de GEANSÀC H. Les Archives Jésuites, op. cit. pp. 6-7 

Zq.ua
Zz.uA
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qualificatif de ApccialiAte. que VagnicultcuA ? L'o
pinion publique. coAA.ige.sia vite, cette. zn.Ke.un. *i le. 
jeune, paysan &e donne, cette ioAmation intellectuel-
la" . ( 50) 

- Quelques points majeurs de la méthode : 

Les élèves pouvaient travailler individuellement ou 

en groupes. Cette dernière formule était chaudement recomman

dée ; très souvent, c'est chez le Curé que se tenaient les 

réunions, où l'on discutait des questions traitées par les 

livres que l'on avait à lire, des observations concrètes que 

l'on avait pu récolter, des points sur lesquels portait le 

devoir. Un effort strictement personnel de réflexion et de 

composition serait requis par la rédaction d'une copie et par 

celle du "cahieA de. {ĉ in e. " , Quatre sortes de cours composaient 

le cursus de formation : Apprentissage, Cours Normal (trois 

ans), Cours des élèves-moniteurs, Cours des élèves Maîtres. 

Ces deux derniers degrés sont issus de la volonté des élèves 

arrivés au terme du Cours Normal et désireux à la fois de se 

perfectionner, puis d'être à même d'aider des camarades. (51) 

On pourrait penser, en lisant l'organisation des 

E.A.C. de Toulouse, que, ayant constitué l'antécédent le plus 

immédiat des E.A.C. d'Angers, elles aient fourni le modèle de 

la méthode et de la conception des filières. Ce fut vrai sans 

doute pour le Cours Normal et pour la conception du 

Cours des élèves moniteurs qui, à Angers prendra le nom de 

Cours Supérieur. Cependant les archives des Oésuites de la 

Province de Toulouse sur les origines de l'Enseignement Rural 

Catholique, bien que non datées, ont du être réunies après 

1979 si l'on se réfère à la bibliographie la plus récente 

utilisée par leur auteur. Elles puisent certains renseigne

ments dans les Bulletins des Elèves "E.A-C11- des années 

1933-34. IL est donc difficile de faire la part de ce qui 

était création des E.A.C. Toulousaines, ou influence en retour 

(50) Carnet, p. 101. note du 6 février 1933. 

(51) in Archives Jésuites. Toulouse, pp. 7-8. 

coAA.ige.sia
zn.Ke.un
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des E.A.C. d'Angers, en train d'établir leur propre mode de 

fonctionnement. Quant à établir une comparaison entre l'en

seignement social dispensé dans les deux cours d'E.A.C. 

d'Angers et de Toulouse, nous ne pouvons faire que des conjec

tures, les Bulletins Mensuels des E.A.C. de Purpan n'ayant pas 

été conservés. 

/ 

Bien que très partielle, cette étude du contexte 

socio-politique concernant l'agriculture et la formation pro

fessionnelle de ses ressortissants, mais aussi du contexte 

culturel et religieux dont nous n'avons retenu que deux des 

dimensions particulièrement dynamiques : le mouvement social 

catholique et un enseignement catholique fortement finalisé 

permet une représentation suffisante du terreau qui allait 

voir l'émergence en son sein d'une institution éducative très 

typée, le C.E.R.C.A. Son visage, en effet, allait être façon

né, aussi bien par la liberté créatrice de ces promoteurs et 

grâce aux ressources de son environnement culturel à la fois 

technique, social et religieux qui allait lui fournir ses 

sources, mais aussi en intégrant, au niveau du choix des mé

thodes et de sa structuration, les contraintes matérielles, 

économiques, et les limitations émanant tant de la société 

globale que de la société rurale, de la mentalité des classes 

au pouvoir que de celle des ruraux concernés par cette forma

tion. 

Une agriculture peu intensive, suffisant à peine à 

couvrir les besoins nationaux, ne pouvait dégager une richesse 

suffisante. L'Etat, harcelé par d'autres urgences, ne votait 

pas le budget requis pour la mise en oeuvre à grande échelle 

de sa législation visant à doter son agriculture du réseau 

d'institutions de formation professionnelle nécessaires à son 

expansion et à son progrès... Une politique à courte vue 

cherchant moins à donner à l'agriculture sa place dans l'éco

nomie nationale qu'à gagner les bonnes grâces des nombreux 

électeurs dont les campagnes constituaient le réservoir : au 

total, beaucoup de promesses et peu de réalisations. 
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Le type dominant d!exploitation familiale, nfayant pas 

le moyen de payer les ouvriers agricoles dont l'aide était 

rendue indispensable par l'insuffisance de motorisation, re

quiert pour son maintien cet appoint de main d'oeuvre, en par

tie gratuite, des fils et filles d'exploitants. 

De plus, la mentalité des parents agriculteurs était 

peu favorable à la poursuite d'études de leurs enfants. Ils 

étaient réticents, même s'ils en avaient eu le moyen -ce qui 

n'était pas souvent le cas- à les envoyer au Collège le plus 

près, toujours situé en ville, ou même à l'Ecole Pratique ou 

Régionale d'Agriculture. Dans les deux cas, éloignement et 

difficultés des communications rendent les retours à la mai

son peu fréquents, quand ce n'est pas seulement trimestriels. 

L'expérience leur a parfois montré que la vie en ville exer

çait son attrait, que souvent le jeune avait le sentiment de 

déchoir en retrouvant les conditions de vie et de travail in

confortables de la campagne. Et puis nombreux sont les agri

culteurs qui pensent pouvoir se suffire pour apprendre le mé

tier à leurs enfants, avec ses savoir-faire^t ses tours de 

mains. 

Dès le début du siècle, devant cet état de fait, di

verses formules de formation, consacrées peu a peu par les 

législateurs, prévoient de porter les premiers rudiments de 

la science agricole à peu près à domicile : Cours ambulants, 

Cours d'hiver, mais aussi Oournées et Semaines Rurales, le 

plus souvent à l'initiative du syndicalisme ou de l'A.C.3.F., 

et avec le concours des instituteurs, institutrices, curés, 

aumôniers d'Action Catholique, de l'Etat pour l'Enseignement 

Public, des Congrégations pour l'Enseignement Catholique. 

Depuis 1911, les cours par correspondance avaient 

pris le relais, pour parfaire les rudiments d'enseignement 

agricole distribués à l'Ecole Primaire Rurale en application 

d'une législation particulière des années 1875. Le C.E.R.C.A, 

s'inscrit dans cette perspective d ' ensemble, ou tant de forces 

convergentes le provoquent à naître et,en même temps,déter

minent sa forme, son orientation, son devenir. 
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1 .23 . Un même f o n d a t e u r pour l e C.E.R.C.A. e t pour l a J . A . C . : 

l e Père Foreau 

Un curé de p a r o i s s e r u r a l e , "apôtre convaincu de la 

terre11, l ' a b b é B a r j a l l é a v a i t fondé l e s E.A.C. de Purpan en 

s ' appuyan t sur une Ecole Supér ieu re d ' A g r i c u l t u r e . I l d e v a i t 

a p p a r t e n i r à c e l u i qu i dev iendra "et demeurera dans l 1 ht Stoire 

comme £ ' a n des grands et vrais serviteurs de la paysanne.Ait" 

( 5 2 ) , à un"Paysan Prêtre" comme d i t s i j us temen t l e R.P. 

L e t o u r n e u x , "ayant la connaissance, des besoins profonds du 

monde paysan11 (53) de f onde r l e s E.A.C. d ' A n g e r s . En 1922, l e 

Père Fo reau , J é s u i t e , f u t nommé, à l ' E c o l e Supér ieu re d ' A g r i 

c u l t u r e d ' A n g e r s , D i r e c t e u r des E tudes , et i l deva i t a u s s i 

ense igne r l ' é c o n o m i e s o c i a l e . A l a f i n des années v i n g t , sans 

aucune a ide de l ' E t a t , l ' E . S . A . c o n n a i s s a i t une pé r i ode 

d i f f i c i l e . E l i e a v a i t peu d ' é l è v e s , souvent i s s u s " d1une pe

tite bourgeoisie de hobereaux angevins11 (54) et c e r t a i n s ne 

m a n i f e s t a i e n t qu 'une m o t i v a t i o n médiocre pour l a f o r m a t i o n . 

Le Père Foreau se d i s a i t q u ' i l f a l l a i t rep rendre une couche 

n o u v e l l e . . . "Petit paysan pauvre devenu prêtre11, comme i l 

a i m a i t se d é f i n i r l u i -même, i l v o y a i t l a n é c e s s i t é de g rouper 

l a jeunesse r u r a l e pour l a f o rmer dans l e sens du m é t i e r e t 

des p r é o c c u p a t i o n s f a m i l i a l e s et s o c i a l e s ( 5 3 ) . Ce f u r e n t 

d ' a b o r d des t e n t a t i v e s éparses : t e l l e s que f a i r e e n t r e r à 

l ' E . S . A . des é lèves de l ' E c o l e d ' A g r i c u l t u r e de P o u i l l é , i n 

t e r v e n i r à des Journées R u r a l e s , s i é g e r au Conse i l D i r e c t e u r 

des Caisses R u r a l e s , v o i r e p a r t i c i p e r aux Ce rc les d 'E tudes 

des C a t h o l i q u e s s o c i a u x . S u i t e à l a Semaine Rura le de P o u i l l é 

en 1926, "à des demandes réitérées des agriculteurs de Loire 

Inférieure ou de Touraine et à la pressante requête de l1Union 

Régionale de la Jeunesse Catholique11 ( 5 5 ) , l ' i d é e s ' i m p o s a i t 

à l u i q u ' i l f a l l a i t f a i r e p l u s . 

(52) J.P. "Le Père A l f red FOREAU prenier aumônier national de l a J.A.C." 
La Croix 229, 12 août 1960, p. 5. Corpus : PARWY G. 

(53) LETOURNEULX S J . " j ' a i l i é ma gerbe" Le R.P. A l f red FOREAU 
S.J. Premier Aumônier national de la J.A.C. Apostolat de la Pr ière. 
Toulouse, i960, p. 16 et suivantes 

(54) Interviews P.H. de FARCY et M. SPIESSER 

(55) BJA. nô 8. mai - ju in 1928, p. 1 . 
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Survint un appel qui allait amener cet homme d'action 

à concrétiser son dessein. Une lettre de lfabbé Portier (56) 

alors vicaire à Notre-Dame des Landes,dans la Loire Infé

rieure, disait en substance ceci : "Ne pouAAitz-v ou* pa* 0A-

gani*<LA à AngtA*, dz* COUA* pan. coAA£*pondancz comme ceux 

qu'a lancé.* It P. VubAuzl à Toulouse ?" 

Cette proposition répondait justement aux préoccupa

tions du Père. Il se rendit à Notre-Dame des Landes, pour 

mieux sentir les besoins auprès de lfabbé Portier, n consul

ta Purpan et les Frères des Ecoles Chrétiennes de Téloché (Sar-

the) qui avaient commencé un travail de ce genre, et élabora 

le premier plan des E.A.C.A. Les professeurs de l'Ecole fe

raient les programmes,les meilleurs des élèves et quelques 

anciens serviraient de correcteurs... Les vicaires ou insti

tuteurs aideraient les jeunes au niveau des villages, en les 

regroupant pour les aider à la compréhension des manuels et 

des questionnaires. Ainsi, à tous les échelons, des membres 

du monde rural se mettraient au travail pour aider les jeunes 

à monter. 

"On aAAo*a dopltu*zmtnt dd pAo*ptctu* ld* pAt*bytiAd* 

de la Aiglon at V on pAopo*a un pAogAammt gAadui". (57) 

"Van* le.* znvlAon* de N.P. dz* lande* ^e iut une tAaZ-

nta de poudAt, It* ln*dAlptlon* ak&luiAtnt. Le kainz-

dt-LolAz suivit. ld* jdund* de 16-1? an*, pou**i* paA 

une. *oii d1 appAzndAt zxtAaoAdlnalAd n1 hi*itaidnt pa* 

à vdllldA lu *OIA jusqu'à 11 hduAd*, pouA ackdvdA 

ItuA* dzvoiA*" . (57) 

C'est pour répondre à cette attente, à ce besoin d'ap

prendre qui ne pouvait s'exprimer que par correspondance que 

le C.E.R.C.A. avait été fondé. 

(56) plus tard aumônier des Secrétariats Sociaux, 

(57) J. LETOURNEULX. op. cit. p. 20. 
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Le Supplément à la Correspondance Mensuelle de l'E

cole Supérieure d'Agriculture dans l'article : "Rapport de 

l'Assemblée Générale du S.E.A.R.A." de 1927 informe les An

ciens de la décision : 

"Conformément à l' article ? des statuts... et ... 
pour iain.<L droit au désir exprimé par beaucoup de 
nos amie, nous avons le projet de réaliser au cours 
de cette année un enseignement agricole pan. corres
pondance, destiné à iaire rayonner dans les campa-
gnes V Enseignement de l'Ecole, félicitons les An
ciens du groupe de Touraine qui ont facilité cette 
réalisation pan leur initiative11. 

Le C.E.R.C.A. devenait ainsi une annexe de l'E.S.A. 

Le Père H. de Farcy commentant la proximité des deux 

fondations, celle des E.A.C.A. et deux ans plus tard celle 

de la 3.A.C., témoignait : à propos du Père Foreau : 

11 11 s'est rendu compta qu1 il y avait dan* ce* jeunes 
des ressources prodigieuses. Lorsqu1 en 7 9 2 9, a émergé 
l1 idée d1 un mouvement diction catholique spéciali
sée, le P. foreau a été voin les évèques. Les évèques 
ont dit : "non jamais les paysans ne senont capables 
de dinigen les mouvements11. 

"Quant aux mouvements comme l'Union Catholique de la 
Fnance Agricole, aux Organisations Vroiessionnelles, 
que ce soit celle du Bd Saint Genmain ou celle de la 
Rue d1Athènes, bourgeois de dnoite ou boungeois de 
gauche, il ne leun serait pas venu V ombre d'une idée 
qu'il put y avoin un paysan à leun tète. 
Le V. foreau a eu cette espèce d'intuition que l'al
liance de l'aumônier et du jeune, c' est-à-dire "l'at
tention créatrice" selon Simone Weil, leur permettrait 
de prendre eux-mêmes en main leur mouvement... 
Vonc les E.A.C. (comme la J.A.C.) sont venues d'un 
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mouvement prodigieux de confiance dan* des ressour

ces invisibles... ça c'est Foreau." 

Les premiers grands recruteurs des E.A.C. aux origines 

furent, avant que naisse la 3.A.C., les dirigeants de 

l'A.C.O.F. et leurs aumôniers, leurs instances régionales et 

nationales, par le canal des Bulletins de la Oeunesse Catho

lique ou par celui des Journées et Semaines Rurales : 

"... en tout, près de ?00 auditeurs sont repartis 

chez eux bien convaincu* de l1 utilité, de* E.A.C.A. ; 

une quarantaine de groupe* en perspective.. . 

Partout la Jeunesse Catholique lançant ses groupes 

ruraux dans les E.A.C.A. et les Journées Rurales". (58) 

Et encore "Voilà tout l1Ouest enrôle dans les 

E.A.C.A. ! Il n'a plus rien à envier au Sud-Est ou 

au Sud-Ouest". (59) 

Hais Réciproquement, "les E.A.C. paraissent bien être 

l'un des moyens les plus eiiicaces pour préparer la J.A.C. 

(Jeunesse Rurale Catholique)...", c'était le souhait du 

P. Foreau en quittant l'E.S.A. et les E.A.C.A. en 1930 pour 

se consacrer à sa nouvelle fonction d'aumônier national de 

la 3.A.C. naissante : 

"Que les E.A.C. se développent et que par elles vive 

la J.A.C. ! Que tous travaillent par leur compétence 

et leur dévouement à christianiser le monde des agri

culteurs" . (60) 

Ce soutien réciproque des débuts perdra, au fil des 

ans, sa ferveur originelle. Le Père Guilloux , qui succédera 

au P. Foreau à la direction des E.A.C.A., sera plus proche, 

avec ses anciens élèves, de valeurs conservatrices. De tendan-

(58) B.to. E.A.C.A. n° 12. octobre 1928. p. 1. 

(59) B.k.. E.A.C.A. n° 13. novembre 1928. p. 1. 

(60) P. FOREAU. B.iv*. E.A.C.A. n° 24. avril-septembre 1930. p. 5. 



- 58 -

ce p o l i t i q u e R é p u b l i c a i n modéré, i l é vo l ue ra au s e i n du c o u 

ran t d ' i n s p i r a t i o n c a t h o l i q u e dans une p o s i t i o n c e n t r a l e par 

r a p p o r t aux Maurass iens qu i en é t a i e n t l ' a i l e d 'ex t rême d r o i 

t e e t pa r r a p p o r t aux démocrates p o p u l a i r e s dans l a l i g n e de 

Marc Sangn ie r , l a Gauche C a t h o l i q u e s u r l a q u e l l e s ' a p p u y a i t 

v o l o n t i e r s l e P. Foreau . 

P ressen tan t que l e C .E .R.C.A. p u i s a i t ces r ac i nes 

dans l e Mouvement S o c i a l C a t h o l i q u e , un repérage même assez 

géné ra l de s t r u c t u r e s , qu i en f u r e n t en ce début du s i è c l e , 

a u t a n t d ' e x p r e s s i o n s d i v e r s e s , nous p a r a i s s a i t u t i l e à l a 

mise en s i t u a t i o n de c e t t e " oeuv Ae *ociale" que v o u l a i t ê t r e 

l e C .E .R.C.A , dans l ' e s p r i t de ses p r o m o t t e u r s . 

Une i n d i c a t i o n du P. de Montbron (61)• c o n f i imé, en y a p p o r 

t a n t de n o u v e l l e s p r é c i s i o n s , ce c o n s t a t de l a d i v e r s i t é 

des tendances au s e i n du mouvement. 

Selon l u i , "un iait a *itueA avant la gueAAe de 
19 14 iut louAd de conséquences. Les Catholique,* sociaux, dan* 
leuA* in*tance* AuAale* cheAchaient a etabliA des Institu
tion* lai'que*, neutAe*. Van* l2.uK* in*tance* indu*tAielle* f 

il* cheAchaient do,* accoAd* ou a**ociation* avec lu* *ocia-
li*te* qui n! étaient pa* maj oAitaiAement Guédi*te*. Une. 
inteApAétation a**ez littéAale d'une. déci*ion de. Pie, X de
mandant aux Allemand* d'avoiA de.* *yncLLait* catholique*, une. 
inte.Ave.nti on de.* évéque* de France contAe I' a**ociati on avec, 
le,* *ociali*te*, coupa le. m ouvement catholique. *ocial en 
tendance.* assez duAe.me.nt oppo*ée*. Il y eu, p r é c i s e - t - i l 
quelque^ £joi* de.* oppo*ition* à ^Aont* AenveA*é*, mai* dan* 
l1 en*emble £ 'E .S .A. iut pouA le* in*titution* neutAe* ani
mée paA de* bapt i*é*, pouA le pAimat de* laie* *UA le* 
pAetAe*11 . 

( é l ) MONTBRON H. de. Correspondance i n é d i t e 3.06.84 p. 10 

l2.uK*
inte.Ave.nti
duAe.me.nt
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Le Père Foreau , de par son tempéramment s p i r i t u e l , 

é t a i t p l u t ô t , en f a i t , ( s i n o n en p a r o l e s ) de l ' a u t r e t e n 

dance. Ces d i ve rgences n ' a l l è r e n t pas sans c r é e r des t e n 

s i o n s e n t r e l ' E . S . A . e t l a J . A . C . , l o r s q u ' i l eût q u i t t é 

Angers pour l ' a u m o n e r i e n a t i o n a l e . C 'es t pou rquo i a u s s i , l e s 

cours par cor respondances d ' A n g e r s , souvent recommandés par 

l a J . A . C . , se sont dé rou lés p a r a l l è l e ent à e l l e . I l s ne sont 

pas devenus l e s organes d ' a c t i o n de c e l l e - c i . 

Un a u t r e e f f e t de l a d i v i s i o n des e s p r i t s e n t r e 

C a t h o l i q u e s soc iaux f u t d 'opposer souvent l ' A c t i o n P o p u l a i r e 

et Angers . Et ce la b i e n que deux des d i r e c t e u r s s u c c e s s i f s 

d ' A n g e r s , l e P. G u i l l o u x et l e P. de Montbron a i e n t é té s t a 

g i a i r e s à l ' A c t i o n P o p u l a i r e e t , de l ' a v i s de ce d e r n i e r , en 

a i e n t conservé une marque i n d é l é b i l e . F a i t i m p o r t a n t à s o u 

l i g n e r , ces d i ve rgences n ' e x i s t a i e n t pas avec l e s Pères 

chargés d ' a c t i o n r u r a l e , de Ganay, Barde et D roga t , qu i 

a v a i e n t h a b i t u e l l e m e n t p r i s l e s mêmes p o s i t i o n s que l ' E . S . A . 

e t l e C E . R.C.A. 

E n f i n , s ' é c a r t a n t du mouvement s o c i a l c h r é t i e n , 

b i e n des c h a i r e s u n i v e r s i t a i r e s et p l u s i e u r s éco les s o c i o l o 

g iques t e l l e s que l e s éco les de F r é d é r i c Le Play ou de l ' a b b é 

de T o u r v i l l e r é a l i s a i e n t une recherche qu i s ' i n s p i r a i t du 

C h r i s t i a n i s m e . Le Play i n g é n i e u r et économiste f r a n ç a i s , 

anc ien é lève de P o l y t e c h n i q u e , p r o f e s s e u r à l ' é c o l e des 

Mines, a v a i t c r é é , en 1856, l a Soc ié té d'Economie S o c i a l e . 

A d v e r s a i r e de 1 ' i n t e r v e n t i o n i s m e e t du s o c i a l i s m e , i l s 'opposa 

également aux l i b é r a u x o p t i m i s t e s . Dans son oeuvre l a p l u s 

i m p o r t a n t e , l a Réforme S o c i a l e ( 1 8 6 4 ) , i l s o u t e n a i t l a néces

s i t é de l ' a u t o r i t é , t a n t su r l e p l an de l ' e n t r e p r i s e de 

l ' E g l i s e ( i l es t profondément c a t h o l i q u e ) e t de l ' E t a t , que 

c e l u i de l a f a m i l l e , mais une a u t o r i t é conçue sur l ' amour e t 

non su r l a c o e r c i t i o n . Son appo r t au développement des s c i e n 

ces économiques es t i m p o r t a n t dans l a mesure où ses p remiè res 

études sont fondées sur des méthodes d 'enquê te d i r e c t e , no

tamment sur l ' examen c r i t i q u e des budgets f a m i l i a u x pe rme t 

t a n t l ' é t a b l i s s e m e n t de monograph ies . Ses i dées ont i n s p i r é 
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c e r t a i n s a n i m a t e u r s des é c o l e s c h r é t i e n n e s s o c i a l e s . (62) 

Au témoignage des P. de fiontbron e t Legrand l e s r e c h e r c h e s 

de Le Play ont beaucoup marqué l e s m a î t r e s de l ' E . S . A . i s s u s 

de l ' I n s t i t u t N a t i o n a l Agronomique. "L*Ecû£e de la Science 

Sociale a manque £ ' e n s e i g n e m e n t de £ ' E . S . A . «soiu l*influence 

du VeKe Guilloux, en panZiculien. pan. la personne de Raymond 

Velatouche qui iut appelé, à y enseigner. L*influence d' Henni 

Hitien allait dan* un même sens de nealisme. . . (63) 

Tout cela nendait l r e n s e i g n e m e n t à £ ' E . S . A . e t au 

C.E.R.C.À. p£a>6 divens, plue complexe, qu1 une simple expnes-

^Zon des catholique* sociaux, qui donnaient cependant la 

manque pnincipale" . 

(62) SUMPF J . HUGUES M. Dictionnaire de Sociologie Larousse 1978 p. 161 

(63) Raymond DELAI*OUCHE et Henri HIT 1ER étaient deux professeurs de 
l ' I n s t i t u t National d'Agronomie, lorsque l e Père GUILLOUX y f i t 
ses études et qui apportèrent par la suite leur collaboration à 
cel ui -ci à 1 ' E. S .A. 



C H A P I T R E 2 

I N F O R M A T E U R S P R I V I L E G I E S 

B U L L E T I N M E N S U E L " C E R C A " 

R E V U E D E S A N C I E N S " E L I T E S " 

0 I X D'U N E M E T H O D E D E T R A V A I 

^ ^ h . ( i t L u i u t o A - cUft-^ou. Yyioid, 

Publ ic i té E.A.C. 
Entre-deux guerres 
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2.1. DEUX INFORMATEURS PRIVILEGIES : LE BULLETIN MENSUEL 

"CERCA" ET LA REVUE DES ANCIENS "ELITES" COMME BASE DE 

DE NOTRE CORPUS 

Avant de nous engager plus avant dans la découverte 

du C.E.R.C.A., il faut nous arrêter quelque peu pour présenter 

la méthode de travail, dans ses différentes phases, qui nous 

a permis de progresser dans la connaissance d'un système édu

catif à la vie foisonnante dont nous voulions tenter de sai

sir la spécificité. 

Dans une phase de documentation préalable, tandis que 

nous étions en quête d'une bibliographie pouvant intéresser 

notre sujet d'étude, auprès des deux Centres de Documentation 

du S.E.A.R.A. et du C.E.R.C.A., nous arrivions à reconsti

tuer la collection à peu près complète des bulletins adressés 

aux élèves inscrits et aux anciens pour la période dont nous 

nous proposions l'investigation. 
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L • i n v e n t a i r e que n o u s en f a i s i o n s n o u s p e r m i t de 

d é n o m b r e r s o i x a n t e t r o i s v o l u m e s , t o t a l i s a n t t r o i s c e n t s 

n u m é r o s du B u l l e t i n M e n s u e l C e r c a , e t c e n t v i n g t c i n q numé

r o s de l a r e v u e E l i t e s • Nous d é c i d i o n s d ' e n f a i r e l a p r i n 

c i p a l e ; s o u r c e de n o t r e d o c u m e n t a t i o n . 

Ma i s comment a p p r é h e n d e r c e t t e m a s s e d o c u m e n t a i r e 

énorme ? Et comment c o n s t i t u e r l e c o r p u s à p r e n d r e e f f e c t i v e 

ment en compte p o u r l e s o u m e t t r e aux p r o c é d u r e s de l ' a n a l y s e ? 

C ' é t a i t l a p r e m i è r e a n n é e de l a n c e m e n t de n o t r e 

é t u d e e t n o u s a v i o n s pu s u i v r e l e Cour s du C o l l è g e 

C o o p é r a t i f R h o n e - A l p e s d i r i g é p a r M o n s i e u r M a u r i c e n a n i f i ca . t , 

n o t r e D i r e c t e u r de R e c h e r c h e , don t l e s s é a n c e s se t e n a i e n t 

l e s a m e d i à L y o n . 

C ' e s t a i n s i que n o u s p r e n i o n s d ' a b o r d c o n n a i s s a n c e 

de son t r a v a i l de r e c h e r c h e s u r T a i z e ( l ) d o n t l e p r i n c i p a l 

s u p p o r t de l ' a n a l y s e e s t c o n s t i t u é p a r un c o r p u s j o u r n a l i s t i 

q u e . Nous d é c o u v r i o n s a u s s i , peu à p e u , l a m é t h o d e p r é c o n i s é e 

e t p r a t i q u é e p a r l e L a b o r a t o i r e de R e c h e r c h e , c r é é en 1979 

c o n j o i n t e m e n t p a r C h r i s t i a n H e r m e l i n e t M a u r i c e M a n i f i c a t . 

Un g r o u p e de c h e r c h e u r s , en l i e n a v e c l e j o u r n a l 

Le Monde, s ' e f f o r c e de p r é c o n i s e r une mét-hode p e r m e t t a n t d ' u n e 

p a r t de r e p é r e r l e s é m e t t e u r s de l ' i n f o r m a t i o n ( q u i i n f o r m e ? ) , 

e t d ' a u t r e p a r t de r e p é r e r e t d ' a n a l y s e r l e c o n t e n u de c e t t e 

i n f o r m a t i o n ( c e q u i e s t d i t ) . 

C e t t e p a r t i c i p a t i o n à l ' é l a b o r a t i o n commune e t à 

l ' a f f i n a g e d ' u n e m é t h o d o l o g i e l e u r p e r m e t de m e n e r à b i e n , 

( l ) MANIFICAT (Maurice). TAIZE, son expérience e t ses images. Thèse pour 
Doctorat d ' E t a t es L e t t r e s e t Sciences Humaines, Univers i té Jean MOULIN, 
Lyon I I I , 1977. 
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s i m u l t a n é m e n t , un t r a v a i l pe r sonne l t ouchan t aux domaines l e s 

p l u s v a r i é s ( 2 ) . E n f i n , nous dev ions par l a s u i t e , v o i r ces 

méthodes a p p l i q u é e s dans l a thèse sur l a JAC de Gaston Paravy 

(3) e t , peu après, par Dan ie l Wi l k dans son mémoire sur 

"La AzpA&Atntation de J t a n - P a u l I I daru> la ?K<LAA<L QiiotldlZYiYiz 

Fsiança<i<6&" (4 ) . Nous pens ions qu 'une t e l l e m é t h o d o l o g i e p o u v a i t 

nous ê t r e d 'un grand secours dans l a p remiè re phase d ' e x p l o 

r a t i o n de n o t r e système é d u c a t i f , mais a u s s i dans l e s phases 

u l t é r i e u r e s pour une ana lyse p l u s a f f i n é e de t e l l e ou t e l l e 

d imens ion p rop re à ce sys tème. 

C e r t e s , des démarches p a r f o i s i n f r u c t u e u s e s et un 

temps l i m i t é nous ont condu i te à renoncer à camper l e s p e r 

s o n n a l i t é s des "EmttttuAA" au t rement que de façon sommaire. 

En revanche , l a seconde é t a p e , l ' a n a l y s e t héma t i que de c o n t e n u , 

c o n s t i t u e r a l ' i n f r a s t r u c t u r e de t o u t n o t r e é d i f i c e . 

(2) Le séminaire t r a v a i l l e autour des axes suivants : 

1. L'objet de la recherche ; sa dé l imi ta t ion dans un champ de pratique 
et dans un espace h is tor ique. 

2. Le repérage et la col lecte des a r t i c l e s de presse : 
- l 'o rganisat ion d'un service de documentation de presse, 
- la formulation et la précision d'une demande auprès et avec un 

service de documentation, 
- la reproduction des a r t i c l e s repérés. 

3. Le traitement des matériaux : 
- traitement matériel : 

. le découpage des articles, 

. la constitution du corpus, 

. la numérotation du corpus ; 
- traitement analytique : 

. l 'analyse thématique, 

. l e repérage et l 'analyse des sources de l ' i n f o ima t i on " . 
(Extrait d'une note du Collège Coopératif Rhône-Alpes, 72 rue de 
Vendôme, 69006 Lyon, intitulée : "Groupe associé Journal Le Monde -
Collège Coopératif Rhône-Alpes - Séminaire de Recherche sur l'écri
ture de Presse"). 

(3) PARAVY (Gaston). La J.A.C. Mouvement d'éducation, sa représentation 
dans le journal LA CROIX (1929-1962). Thèse de Doctorat de 3ème Cycle 
en Services de l'Education, Université Lyon II, 1981. 

(4) WILK (Daniel). La représentation du Pape Jean-Paul II dans la presse 
quotidienne française, lors de son élection, 17 au 20 octobre 1978. 
Mémoire de D.H.E.P.S., Université Lyon II, 1982. 
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Tout n ' é t a i t pas u t i l e à n o t r e p r o b l é m a t i q u e géné ra le 

dans l a masse documenta i re dont nous d i s p o s i o n s . Mais comment 

t r i e r dans l e fo isonnement d ' i n f o r m a t i o n s o f f e r t e s par l e s 

a r c h i v e s ? 

11 La xecheKche Auppoée pan. nappant à l'objet d'étude, 
le necul de l ' obéenvateun. Seule, en eiiet, une obéenvation 
nigouneu^e, une démanche d1 objectividation pa^Aant pan un 
centaln cancan méthodologique qui permette d'eviten le* 
piège* de la pune Subjectivité, oiine quelque* ganantie* 
scientifique*11. 

Cet te remarque t r è s p e r t i n e n t e de Chr i s t i an~He r m e l i n 

(5) nous i n s p i r e un c e r t a i n nombre de r é f l e x i o n s d ! o rd re 

méthodo log ique p r é l i m i n a i r e s à l ' é l a b o r a t i o n du t r a i t e m e n t 

des documents en n o t r e p o s s e s s i o n . Et d ' a b o r d , pour s a v o i r 

q u o i , obse rve r e t q u e l l e i n f o r m a t i o n r e t e n i r , i l f a u t a v o i r 

p r é c i s é l ' o b j e c t i f de l a recherche e t l a méthode de t r a i t e m e n t . 

La d é f i n i t i o n de l ' o b j e c t i f es t p r i m o r d i a l e en ce sens 

q u ' e l l e é t a b l i t l e but de l a r e c h e r c h e . L ' é t u d e d 'un phéno

mène s o c i a l peut donner l i e u à l a p o u r s u i t e d ' o b j e c t i f s d i v e r s . 

En e f f e t , l e cho i x de l ' u n d ' e n t r ' e u x ne peut se f a i r e que 

par l e che rcheu r l u i - m ê m e . c a r i l r e l è v e du l i e n é t r o i t qu i 

r e l i e ce d e r n i e r avec son domaine de r e c h e r c h e s . D é f i n i r 

l ' o b j e c t i f de l a recherche c ' e s t se demander : "Quelle 

in&onmation dois-je obtenir, quelle est la question que j e 

me pose et à laquelle je cherche une neponse ?" 

L ' o b j e c t i f d i f f è r e de l a p r o b l é m a t i q u e , de l a q u e l l e 

i l d o i t ê t r e d i s s o c i é . En e f f e t , s i l ' o b j e c t i f de l a recherche 

en p r é c i s e l e b u t , l a p r o b l é m a t i q u e , e l l e , dé te rmine une 

i n t e r r o g a t i o n c e n t r a l e qui c o n d u i t l a r e c h e r c h e . 

(5) HERvlELIN (C.)."De la Méthode au méthodique en analyse de presse" 
Paris, 1981, 7 pages, note inédi te c i t é par WILK (Daniel) , op. c i t . , 
p. 11. 



- 65 -

Cependant, c o n s t r u i r e une p r o b l é m a t i q u e ou f o r m u l e r 

une hypothèse de recherche ex ige une grande f a m i l i a r i t é avec 

son o b j e t d f é t u d e et une - c e r t a i n e expé r i ence en m a t i è r e de 

r e c h e r c h e . Selon q u f e l l e es t p résen te ou non, l e che rcheu r 

se t r o u v e p lacé dans deux s i t u a t i o n s d i f f é r e n t e s appe lan t 

auss i deux méthodes d i f f é r e n t e s : 

- l ' u n e i m p l i q u a n t une démarche qu i p o u r r a i t ê t r e 

q u a l i f i é e : a p r i o r i 

- l ' a u t r e , une démarche a p o s t e r i o r i 

Même s i l ' o n d o i t f i n a l e m e n t ne r e t e n i r que l ' u n e 

d ' e l l e s , i l semble oppor tun de t r a c e r l e s grandes l i g n e s de 

l ' u n e e t de l ' a u t r e . 

a) Démarche a p r i o r i 

Une t e l l e démarche n é c e s s i t e avant t o u t que, d 'une 

p a r t , l ' o b j e c t i f de l a recherche s o i t p r é c i s é , e t que, d ' a u t r e 

p a r t , l e che rcheu r d i spose déjà d 'une p r o b l é m a t i q u e . Dès l o r s 

se ron t données des réponses p r o v i s o i r e s à l ' i n t e r r o g a t i o n 

que r e p r é s e n t e c e t t e p r o b l é m a t i q u e , ce sont l e s hypo thèses . 

C e l l e s - c i vont f i x e r l e s d i r e c t i o n s à l a recherche qui d o i t 

en o u t r e l e s v é r i f i e r ; e l l e s imposent donc une méthode 

d ' a n a l y s e en f o n c t i o n de l e u r contenu et des r é s u l t a t s escomp

t é s . Des thèmes d é f i n i s à l ' a v a n c e , se ron t repérés en r a p p o r t 

avec ces hypo thèses . A l o r s , une g r i l l e t héma t i que é l a b o r é e 

a p r i o r i p e r m e t t r a de f a i r e a p p a r a î t r e l e s thèmes r e t e n u s . 

A i n s i , l a recherche p o r t e r a su r l e repérage de l a présence et 

(ou) l ' a b s e n c e , de même que de l a f réquence de ces thèmes. 

A ce s t a d e , l e t r a v a i l es t d ' o r d r e q u a n t i t a t i f e t , par c o n 

séquen t , d e s c r i p t i f . Une a u t r e é tape c o n s i s t e r a à i n t e r p r é t e r 

ces r é s u l t a t s , à é t a b l i r des r e l a t i o n s e n t r e ces d i f f é r e n t s 

thèmes e t l e s hypothèses émises pour l e s v é r i f i e r s o i t 

q u ' e l l e s se t r o u v e n t c o n f i r m é e s par l e s données r e c u e i l l i e s 
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ou au c o n t r a i r e , i n f i r m é e s t o t a l e m e n t ou p a r t i e l l e m e n t . 

P réc i sons e n f i n que l ' o n ne s ' i n t é r e s s e r a pas o b l i 

g a t o i r e m e n t à l a t o t a l i t é des thèmes déve loppés , mais u n i q u e 

ment à ceux que l ' o n c h o i s i r a de r e t e n i r , même s i c e t t e 

p e r t e d ' i n f o r m a t i o n demeure un i n c o n v é n i e n t i n h é r e n t à l a 

méthode. 

Ce t te p remiè re démarche suppose donc une f a m i l i a r i 

t é du c h e r c h e u r avec l ' o b j e t de sa r e c h e r c h e . E l l e r e q u i e r t , 

en o u t r e , que l e che rcheu r a i t l u i même déjà sa p rop re r e p r é 

s e n t a t i o n de son o b j e t d ' é t u d e pour p o u v o i r f o r m u l e r des 

hypothèses p e r t i n e n t e s . . 

b ) Démarche a p o s t e r i o r i 

S i , de l a même façon que pour l a démarche p r é c é d e n t e , 

l ' o b j e c t i f de l a recherche est i c i p r é c i s é , en revanche, l e 

che rcheu r ne d ispose d 'aucune p r o b l é m a t i q u e ou d 'aucune hypo

thèse de r e c h e r c h e , même s ' i l peut e x i s t e r l ' é b a u c h e d 'une 

déma rche hy p o t h é t i q u e . 

Q u o i q u ' i l en s o i t , aucune p r o b l é m a t i q u e n ' e s t r e t e 

nue (même s i / c e r t a i n s de ses é léments peuvent e x i s t e r ) . De ce 

f a i t , l a méthode sera e x p l o r a t o i r e . E l l e p e r m e t t r a d ' i n t e r r o 

ge r ou d ' e x p l o r e r l e c o r p u s , sans d i r e c t i o n p r é c i s e , pour en 

e x t r a i r e l a t o t a l i t é des thèmes énoncés. Pour ce f a i r e , l e 

contenu du co rpus es t p r i s e x h a u s t i v e m e n t , aucun thème ne 

devant en ê t r e é l i m i n é . Ces d i f f é r e n t s thèmes r e l e v é s donnent 

a i n s i l i e u à l ' é t a b l i s s e m e n t d 'une g r i l l e d ' a n a l y s e a p o s t e 

r i o r i . 

C ' es t au terme de ce p r e m i e r t r a v a i l d ' i n v e n t a i r e 

e t de c a t é g o r i s a t i o n que p o u r r o n t émerger une p r o b l é m a t i q u e 

e t des hypo thèses , d é t e r m i n a n t à l e u r t o u r des d i r e c t i o n s de 

reche r c h e . 
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S e l o n l e c o r p u s , l e c h e r c h e u r p o u r r a c h o i s i r d ' é t u 

d i e r t o u t ou p a r t i e d e s t h è m e s d é c o u v e r t s . C e t t e m é t h o d e e x p l o 

r a t o i r e e s t , en e l l e - m ê m e , d e s c r i p t i v e e t q u a n t i t a t i v e e t 

d o i t p e r m e t t r e de d é b o u c h e r s u r une a n a l y s e q u a l i t a t i v e . 

2 . I L R e p é r a g e " a poAtZKioKi" d e s r u b r i q u e s du 

B u l l e t i n M e n s u e l C e r c a e t de l a r e v u e E l i t e s 

P o u r ce q u i e s t de n o t r e é t u d e , i l s ' a v è r e q u ' a u 

p o i n t de d é p a r t , n o u s n o u s t r o u v i o n s a v o i r à n o t r e d i s p o s i t i o n 

l e s a r c h i v e s c o m p o r t a n t l a c o l l e c t i o n c o m p l è t e d e s B u l l e t i n s 

M e n s u e l s Ce r c a e t du B u l l e t i n de s A n c i e n s E l i t e s , s o i t 

64 v o l u m e s t o t a l i s a n t q u e l q u e s 20 000 p a g e s . Sous l ' i n s t i g a 

t i o n de n o t r e D i r e c t e u r de R e c h e r c h e , n o u s d é c i d i o n s d ' a p p u y e r 

n o t r e é t u d e s u r c e t t e m a s s e d o c u m e n t a i r e n o u s a p p o r t a n t une 

i n f o r m a t i o n de p r e m i è r e main s u r l a p é r i o d e q u ' e l l e r e c o u v r a i t -

c ' e s t - à - d i r e de 1927 j u s q u e v e r s 1 9 6 0 . M a i s , a u c u n e p r o b l é 

m a t i q u e p a r t i c u l i è r e ne s e d e s s i n a i t d a n s n o t r e e s p r i t . 

Nos e n g a g e m e n t s d a n s l e d o m a i n e de l a f o r m a t i o n des 

e n s e i g n a n t s de c o l l è g e s a g r i c o l e s e t d o n c , à l a f o i s , n o t r e 

d o u b l e i n t é r ê t p o u r l e s s c i e n c e s de l ' é d u c a t i o n e t p o u r t o u t 

ce q u i t o u c h a i t à l ' h i s t o i r e de s é t a p e s du d é v e l o p p e m e n t 

r u r a l , n o u s s u g g é r a i e n t un o b j e c t i f , m a i s qui p o u v a i t a p p a 

r a î t r e t r è s v a s t e . P u i s q u e n o u s n o u s t r o u v i o n s f a c e à un 

S y s t è m e E d u c a t i f , A g r i c o l e , C a t h o l i q u e , p a r c o r r e s p o n d a n c e , 

n o u s p o u v i o n s n o u s f i x e r comme b u t l e r e p é r a g e de son é v o l u 

t i o n p é d a g o g i q u e à p a r t i r d e s t r o i s c o m p o s a n t e s de t o u t s y s t è m e 

é d u c a t i f : l e s f i n a l i t é s , l a n a t u r e d e s c o n t e n u s p r o g r a m m é s , 

l a r e p r é s e n t a t i o n de 1 ' é d u c a b i l i t é de l ' é l è v e ; e t de s deux 

n i v e a u x r e p r é s e n t é s p a r l e s s t r u c t u r e s q u ' o n d é c i d e de m e t t r e 

en p l a c e , e t d e s m é t h o d e s q u ' o n c r o i t l e p l u s a p p r o p r i é e s p o u r 

i n t é g r e r e t a r t i c u l e r l e s t r o i s f a c t e u r s é n o n c é s . 
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R e c u e i l l i r t o u t e l ' i n f o r m a t i o n n é c e s s a i r e pour 

é t a b l i r l e s c a r a c t è r e s s p é c i f i q u e s de t o u s ces é l é m e n t s 

c o n s t i t u t i f s du CERCA ne nous f e r a i t pas e o u r r i r l e r i s q u e 

de d e v o i r t o u t r e t e n i r du contenu des a r c h i v e s pour c o n s t i 

t u e r l e c o r p u s . Cependant , nous ne pouvions f a i r e l ' é c o n o m i e 

de c e t t e p r e m i è r e " auAcultaZ/ton systématique.11 des deux c o l l e c 

t i o n s de b u l l e t i n s Ce rca e t E l i t e s > pour nous f a i r e une 

i d é e p r é c i s e du genre d ' i n f o r m a t i o n que nous p o u r r i o n s y 

t r o u v e r e t a c q u é r i r a i n s i une f a m i l i a r i t é avec n o t r e o b j e t 

d ' é t u d e qui nous f a i s a i t c r u e l l e m e n t d é f a u t . Nous avons donc 

e n t r e p r i s , s e lon une démarche a p o s t e r i o r i , l e r e p é r a g e de 

t o u t e s l e s r u b r i q u e s , ou thèmes d ' a r t i c l e s , c o n t e n u e s dans 

c e t t e masse d ' a r c h i v e s couv ran t e n v i r o n t r e n t e s ix années 

se o l a i r e s . 

2 . 1 2 . Le b u l l e t i n mensuel "CERCA" : C a r a c t é r i s t i q u e s 

du "ùontznant" 

Deux g r andes c l a s s e s de r u b r i q u e s nous a p p a r u r e n t 

t r è s v i t e comme c o n s t a n t e s t o u t au long des 340 numéros de 

l a c o l l e c t i o n B.M. (6) p a r u s de façon i n i n t e r r o m p u e de s e p 

tembre 1927, d a t e de l a f o n d a t i o n du C.E.R.C.A. , à j u i l l e t 

1966,époque où c e l u i - c i a c h e v a i t une profonde m u t a t i o n 

dans son o r g a n i s a t i o n e t s e s e n s e i g n e m e n t s , conséquence de 

l a n o u v e l l e o r g a n i s a t i o n de l ' e n s e m b l e de l ' E n s e i g n e m e n t 

A g r i c o l e p u b l i c e t p r i v é prévue par l a l o i de 1960. Et nous 

avons e n t r e p r i s d ' e s t i m e r , en nombre de p a g e s , l a s u r f a c e 

r é d a c t i o n n e l l e occupée par ces deux g r a nde s c l a s s e s d ' a r t i 

c l e s , a i n s i que c e l l e des r u b r i q u e s q u ' e l l e s c o n t e n a i e n t . 

Nous v o u l i o n s pouvo i r c a r a c t é r i s e r l e "eonzznan t " de l ' i n f o r 

mat ion dans 1 f " espace" documen ta i r e e t c a r a c t é r i s e r dans l e 

temps l e " c o n t e n u " , c ' e s t - à - d i r e l e s d i f f é r e n t s s o u s - t h è m e s , 

l e u r s v a r i a t i o n s e t ce q u ' i l s nous r é v è l e n t des é v o l u t i o n s de 

l ' I n s t i t u t i o n E d u c a t i v e C.E.R.C.A. dans ses d i f f é r e n t e s compo

s a n t e s . 

(6) Nous u t i l i serons dorénavant les abréviations B.M. pour désigner les 
bul le t ins mensuels C.E.R.C.A.. 
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Concernant le *'contenant" , nous décidions de retenir 

315 B*M. comme base de notre corpus, des origines en 1927 

jusqu'à la fin de lfannée scolaire 1962-1963, soit 36 années 

pleines. Il nous faut dfabord signaler la disparition de 

8 B.M. de l'année scolaire 1958-1959, ce qui ramène le nombre 

de B.M. exploitables de 315 à 307. 

Le rythme de parution moyen était de 8 et ,1e plus sou

vent̂  9 Bulletins par an (le Bulletin de Juillet étant généra

lement couplé avec celui de 3uin, celui du mois d'Août couplé 

avec Septembre). Mais il n'est pas rare d'observer des irré

gularités de parution autres que celle des vacances, irrégu

larités surtout fréquentes les premières années et pendant la 

guerre, mais aussi au gré de vicissitudes aux causes non 

identifiées,telle s qu'en connaît tout organisme vivant, et 

c'est bien ainsi que nous est apparu le C.E.R.C.A. tout au 

long de cette première observation. Ces bulletins ont été 

reliés : lès trois années de lancement constituent le pre

mier volume et, à partir de 1930, on enregistre généralement 

un volume par année scolaire, soit 31 volumes exploitables, 

totalisant environ 14- 200 pages. 

Il faut remarquer, ce qui ne va pas sans remettre en 

cause l'homogénéité du corpus, que la formule B.M. du 

C.E.R.C.A. a cessé avec le numéro 229,d'octobre 1952 pour 

l'ensemble des élèves adultes, l'année même où le C.E.R.C.A. 

fête son 25ème anniversaire. La raison en est donnée au dé

but du numéro de rentrée : 

"... Le-ô nouveaux Aiglcmtnt* de-ô StKvlct* Postaux ne 

noué aacoAdtnt plue la taKl{ ddé Kzvuté, mai* ddlui 

du* impAimié, ce qui veut diKZ que l'tnvoi de £'exem-

plaiAZ noué coutzKait 10 Flanc* au lizu de 50 ctnti-

me.é, éoit unt dzptnéz annutllt, xizn que. pouK It 
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timbAage, d1enviAon un demi-million. Il noué eét 

impoééible d1 aééuACA une telle chaAge. 

Leé compte-Aendué et leé avié voué éeAont expédiée 

avec leé devoiAé. Il ne paAaitAa plue que quatAe nu-

meAoé paA an* 

VeéoAmaié, chaque élève AecevAa la Aevue Eliteé. 

leé knciené du C.E.R.C.A. qui Aedigent Eliteé éont 

keuAeux, en envoyant IQ.UA Aevue à leuAé jeuneé cama-

Aadeé, de leé teniA ainéi au couAant deé question* 

pAoieééionnelleé et éocialeé qui lu* pAeoccupent. 

C.E.R.C.A. en voué disant adieu au début de cette 

nouvelle année, voué souhaite bon couAage et voué 

invite à un &Auctueux tAavail". (?) 

Ce tournant , pris pour des raisons financières, aura 

pour conséquences de renforcer le lien entre les grands élèves 

du C.E.R.C.A. et les Anciens et d'exercer une fonction d'en

traînement par le témoignage de leurs innovations. Le B..M. 

continuera de paraître, ainsi que le précise la note, pre

nant une fois sur deux le nom de "jeuille de liaiéon" . Mais 

il perdra de nombreuses rubriques, dont deux intéressent 

particulièrement notre sujet : le "mot du ViAecteuA" et les 

compte-rendus de devoir de tous les niveaux de formation su

périeurs, y compris celui de sociologie, dont nous sou

haitions faire une analyse thématique ainsi que nous le mon

trerons plus loin. 

D'autres "incidente de paAcouAé", concernant le 

"contenant", vinrent compliquer notre tâche. L'un d'eux, qui 

touche à l'une des spécificités du "C.E.R.C.A." des premières 

années, consistait dans la diffusion, auprès de toutes les 

catégories d'élèves, des enseignements propres à chacune, 

notamment par le biais des cornpte-rendus, dé sorte que les 

(7) B>M. C.E.R.C.A. , nô228, octobre 1952, p. 26. 

Iq.ua
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jeunes filles pouvaient avoir accès aux c ompte-rendus prévus 

pour les jeunes gens, paysans et artisans, et réciproquement 

Cela constituait une ouverture incontestable et un enrichis

sement culturel, à un moment où les programmes étaient loin 

de connaître les surcharges que nous déplorons aujourd'hui. 

En 1941-1942,en effet, pour des motifs que nous ana

lyserons plus loin, les effectifs doublent ; le C.E.R.C.A. 

atteint le chiffre record de plus de 13 000 élèves. Dfoù la 

décision de diffuser deux éditions des B.M. : une pour les 

jeunes gens paysans et artisans, une pour les jeunes filles 

paysannes et artisanes. L'année 1942-1943, le Bulletin titra 

jusqu'à cinq éditions différentes : édition n° 1 Pay sans 

(Cours Normal, Cours Supérieur, Maîtrise, Pédagogie) ; édi

tion n° 2 Paysans (Apprentissage) ; édition n° 3 Paysannes ; 

édition n° 4 Arti sans ; édition n° 5 Arti sanes. Cela, de 

janvier à la fin de l'année scolaire afin de dissocier les 

compte-rendus des différentes sections qui auraient sinon 

conféré au B.M. un nombre de pages dépassant les normes exi

gées pour les revues. En revanche, les articles de la classe 
11 (/-ce. du*. C.E.R.C.A." étaient reproduits textuellement dans les 

cinq éditions. 

Deuxième incidence de ce gonflement des effectifs : les 
11 quJLAtJLoYin&jLJiQr" furent eux aussi dissociés du Bulletin Men

suel. Chaque catégorie d'élèves recevra désormais ceux qui 

lui sont destinés, tous en bloc au début de l'année scolaire. 

De ce fait, à partir de 1942, les questionnaires furent re

liés à part. Chaque remaniement important faisait l'objet 

d'un nouveau reliage. Il y en eut cinq de 1942 à 1955. 
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Ce t t e p remiè re é t a p e , s o r t e de phase de p r é 

ana lyse f a i t e en f e u i l l e t a n t l e s b u l l e t i n s nous a c o n d u i t e 

à l ' é l a b o r a t i o n d 'une g r i l l e d ' a n a l y s e pour chaque c o l l e c t i o n 

de B u l l e t i n s Ce rca et E l i t e s . 

2 . 1 3 . G r i l l e s d ' a n a l y s e des B u l l e t i n s Mensuels "CERCA" 

Leur é t a b l i s s e m e n t sou leva b i e n des d i f f i c u l t é s 

car nous dev ions p rocéder par t â tonnemen t , volume après 

vo lume. Ce d e v a i t ê t r e un t r a v a i l l o n g , en r a i s o n de l ' i m p o r 

tance de l a s u r f a c e r é d a c t i o n n e l l e ; complexe, c a r l ' e x p a n s i o n 

f u l g u r a n t e du CERCA j u s q u ' e n 1943 e t , e n s u i t e , ses m u l t i p l e s 

a d a p t a t i o n s , r e n d a i e n t constamment i n o p é r a n t e s nos g r i l l e s 

d ' o b s e r v a t i o n , nous o b l i g e a n t à des r é a j u s t e m e n t s i n c e s s a n t s ; 

o o m p l e x i t é décuplée par l e s m o d i f i c a t i o n s dans l a c o m p o s i t i o n 

des b u l l e t i n s i n t r o d u i t s au gré des changements dans l e s 

équ ipes de r é d a c t i o n , des t r o u v a i l l e s émanant de l e u r i n g é -

n u o s i t é c r é a t r i c e , ou s implement des c o n t r a i n t e s b u d g é t a i r e s 

q u i , peu à peu, m o d i f i e n t profondément l a c o n c e p t i o n de ces 

b u l l e t i n s e t , par s u i t e , des f o n c t i o n s é d u c a t i v e s qui l e u r 

f u r e n t d é v o l u e s . 

C 'es t a i n s i que pour l e s douze t a b l e a u x qu i c o u v r e n t , 

de t r o i s en t r o i s ans e n v i r o n , l a p é r i o d e é t u d i é e de t r e n t e 

s i x années, nous fûmes dans l a n é c e s s i t é de reman ier neuf 

f o i s l a g r i l l e . Nous en f a i s o n s , c i - a p r è s , a p p a r a î t r e s i x sur 

l e s n e u f s , p l u s c a r a c t é r i s t i q u e s des d i f f é r e n t e s p é r i o d e s . 

L ' o b s e r v a t i o n des deux p r e m i e r s f ragments de g r i l l e 

p r é s e n t é s c i - d e s s o u s , r e p r é s e n t a t i f s de b u l l e t i n s s i t u é s à 

deux époques assez é l o i g n é e s l ' u n e de l ' a u t r e , t e l l e s que 

1927 e t 1945, montre une cons tance r e l a t i v e des r u b r i q u e s 
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de la classe "Vit tt oAganiAation du CERCÀ" 
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En r e v a n c h e , l e s r u b r i q u e s se s i t u a n t à l ! i n t é r i e u r 

de l a c l a s s e "EnAzignzm&ntA du CERCA", n o u s e n t r a î n a i e n t à 

de m u l t i p l e s r é a j u s t e m e n t s . Les a p p a r i t i o n s e t d i s p a r i t i o n s 

de r u b r i q u e s s e r o n t l e s t é m o i n s : 

- d e s d i v e r s e s c a t é g o r i e s d f é l è v e s qui p e u v e n t 

s u c c e s s i v e m e n t b é n é f i c i e r des c o u r s e t d e s s e c t i o n s p e r m a n e n t e s 

ou f i l i è r e s c r é e s p o u r c h a c u n e d ' e l l e s ; 

- d e s s e c t i o n s s p é c i a l i s é e s à t e l ou t e l g r o u p e : 

h o r t i c u l t u r e , p a r e x e m p l e , p o u r l e s p a y s a n s , c o u p e p o u r l e s 

j e u n e s f i l l e s , ou b i e n p r o p o s é e s à t o u s l e s é l è v e s à p a r t i r 
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d fun c e r t a i n n iveau : Pédagogie par exemple ; 
- de s d i f f é r e n t s n iveaux de c o u r s pour chaque f i l i è r e : 

( A p p r e n t i s s a g e , Cours Normal, Cours S u p é r i e u r , Cours de 

M a î t r i s e ) ; 

- d e s m a t i è r e s i n t r o d u i t e s p e u r c h a q u e n i v e a u de c o u r s ; 

- e n f i n , des q u e s t i o n n a i r e s e t compte - r endus de d e v o i r pour 

chaque m a t i è r e . 
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Le f a i t de l a d i s s o c i a t i o n d e s q u e s t i o n n a i r e s du 

B.M. à l a r e n t r é e 1 9 4 2 - 1 9 4 3 , en r a i s o n du nombre t r o p i m p o r 

t a n t d ' é l è v e s , p u i s de c e l l e des c o m p t e - r e n d u s p o u r t o u t e s 

l e s f o r m a t i o n s s u p é r i e u r e s à l ' a p p r e n t i s s a g e e n v o y é s d é s o r m a i s 

s e u l e m e n t aux é l è v e s c o n c e r n é s , en même t e m p s que l e s c o r r i g é s 

i n d i v i d u e l s , e u r e n t p o u r e f f e t l ' a m e n u i s e m e n t p r o g r e s s i f du 

nombre de r u b r i q u e s de l a c l a s s e " EnAtigmmtntA "C . E . R. C . A . " 

que l ' o n p e u t o b s e r v e r s u r l e s é c h a n t i l l o n s d e s t a b l e a u x p r o 

p o s é s c i - d e s s o u s . C e t t e d é m a r c h e p o u r e x p l o r e r l e s c o n t e n u s 

du B.M. C e r c a , n o u s d é c i d i o n s de l ' a p p l i q u e r à l a r e v u e des 

A n c i e n s E l i t e s . 
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2.14. La revue des anciens : "ELITES11 

Ca racté ritiques du "contenant1 1 : 

Le "mot du ViAtctduA" du B.M. du C.E.R.C.A. n° 99 de 

lfété 1938 fait état d'un projet dfAmicale pour les Anciens ; 

dans le n° 100, il est précisé qu'il s'agit d'une Amicale de 

travail. Le C.E.R.C.A. a onze ans et totalise près de 5 000 

élèves. Trois des quatre grandes filières sont en place : 

celle destinée aux Paysans : E.A.C.A., aux Paysannes : 

E.M.A.C.A. et aux Artisans : E.R.A.C.A. (8) 

E# A. C. A. (Jeunes Gens) 
Etudes Agricoles par Correspondance d'Angers 

Cours d'Apprentissage 0 " , 2e, 3e années) 
Cours Normal (1 r c , 2e, 3e années) 
Cours Supérieur (1 , c , 2e," 3e années) 
Co urs de Maîtrise 

E. M. A. C. A. (Jeunes Filles) 
Etudes Ménagères Agricoles par Correspondance d'Angers 

Co urs d'Apprentissage ( 1 e , 2e, 3e années) , 
Cours Normal (1 r c , 2e, 3e années) 
Cours Supérieur (1 r c , 2e années) 
Cours de Maîtrise 

E. R. A. C. A. (Artisans ruraux) 
Études Rurales Artisanales par Correspondance d'Angers 

Section Générale - Bois - Fer 
Cours Normal (1 r e , 2e, 3e années) 
Cours Supérieur (1 r c , 2e, 3e années) 

(8) Nous reportons ici le sens de ces sigles qui resteront en vigueur 
jusqu'à la création de la 4ème filière destinée aux Artisanes à la 
rentrée 1941-42, date à laquelle la désignation des filières devien
dra Paysans, Paysannes, Artisans, Artisanes., jusqu'en 1960 et au 
delà. 
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Le nombre croissant d'élèves dans la filière Apprentis

sage rendait urgent de démultiplier le nombre des Moniteurs 

pouvant diriger, au niveau communal ou intercommunal, un 

groupe d'étude ; les Anciens issus des Cours Normal, Supérieur 

et de Maîtrise pourraient jouer ce rôle si le C.E.R.C.A. les 

y incitait par le biais de l'Amicale. D'autre part, les An

ciens souhaitaient garder un lien avec le C.E.R.C.A. auquel 

les avait rattachés 3 ans, 6 ans ou même 10 ans d'études, et 

partager leurs expériences. C'est ainsi que naquit,en 1938, 

l'Amicale des Anciens et son bulletin Elites. 

Nous avons retrouvé la trace d'une vingtaine de numéros 

seulement du Bulletin des Anciens avant la guerre (9). Sa pa

rution est mentionnée dans le Bulletin du C.E.R.C.A. Mais le 

P. Guilloux, Directeur Général de l'E.S.A. et du C.E.R.C.A., 

en post-scriptum de son éditorial "Soutiens du Front" ••• 

du B.M. n° 112 de Décembre 1939 note : 

"VOUA la duA.it de la gudAAd, ld Bulletin Elites pa-

AaZtAa dan* ld bulletin du C.E.R.C.A. &ou*> ld tltAd 

"CouAAidA dd* Soldats. 

"Qud lu* dlhidh qui iont paAtld du gAoupdmdnt lElltd^ 

viout> dcAivdnt IdttAdA dt aAticld*. lia donndAont 

ainài V dxdmpld dd la ilddlltd dt du pAogAd* davià la 

pAoidAàiovi, pouAAuivid malgAd toutd* Ida dlHicultià 

actudlldé". 

De fait, la rubrique "Courrier des Soldats'1 se retrou

ve dans chaque numéro de Décembre 1939 à 3uin-3uillet 194-0, 

totalisant 18 pages; puis absence d'articles pendant deux an

nées scolaires : 194-0-4-1 et 1941-4-2 ; la rubrique reparaît 

dès le numéro de la rentrée 1942-4-3 ; nouvelle densité d'ar

ticles jusqu'en Décembre 194-3, sous l'appellation de "Coin 

des Anciens" (80 pages pour 8 numéros) ; nouvelle éclipse de 

la rubrique en 194-4-. Elle reparaîtra à partir de Janvier 194-5, 

(9)Nous remercions vivement M. RONDEAU, un des premiers Maîtres en Agri
culture et ancien Président de l'Atûcale, d'avoir bien voulu nous les 
communiquer. 

duA.it
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pour se maintenir de façon à peu près continue jusqu'au numé

ro 227, d'Octobre 1952, date qui marque la suppression de 

l'envoi des bulletins du C.E.R.C.A. aux élèves inscrits à un 

niveau d'étude supérieur à l'Apprentissage. Les sujets traités 

sont des plus variés : essentiellement les nouvelles des sol

dats en 194-0, le retour des mobilisés en 194-5-4-6, ensuite 

divers articles traitant de culture paysanne, de nouveautés 

législatives, des productions, de mécanisation, etc... 

En Mai 194-8, l'Amicale est relancée à l'occasion d'une 

réunion des Moniteurs et des Anciens. La décision est prise 

de faire revivre aussi le Bulletin des Anciens Elites qui 

va paraître d'Octobre 194-8 à fin 1972, au rythme moyen de 

9-10 numéros par an de 194-8 à Décembre 1957, de 6 numéros par 

an de Oanvier 1958 à Décembre 1964-, pour devenir trimestriel 

de Janvier 1965 à 1972. L'ensemble des Bulletins Elites 

sont regroupés en 24- volumes par année civile. 

A partir de 1965, le Bulletin des Anciens changea de 

titre (le terme Elite ne paraît plus qu'au bas de la cou

verture comme pour marquer la continuité avec le passé) ; il 

prend désormais le nom de Documentation ru raie ((10). 

Si l'on met en parallèle les périodes de parution des 

deux périodiques au cours de l'histoire du C.E.R.C.A., on ob

tient le schéma suivant : 

1 

Bulletin CERC/li 

JL. 1 1 — 1 _ _ I 

Bulletin "Elites" 

| ^^"Feuil le de 

J I 1 '. l —. 

i 

i 

1 
i 

liarson" 

1 
t 
i 
i 

Documentation Rurale 

i i i i t 

1927 30 35 3B 40 45 48 50 52 56 60 63 65 70 72 75 

( 1 0)Un bulletin continue, au delà de cette date, à relier les Anciens dont 
nous n'avons pas suivi l'évolution, la période présente ne faisant pas 
l'objet de notre étude. 
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2 . 1 5 . G r i l l e s i m p l i f i é e pour l ' a n a l y s e de l a revue : 

"ELITES" 

I l fu t p o s s i b l e a u s s i de r e g r o u p e r l e s d i f f é r e n t s 

a r t i c l e s de l a revue E l i t e s sous deux g randes c l a s s e s "Mit 

de l1 amicalt" e t s u j e t s d ! o r d r e t e c h n i q u e , p r o f e s s i o n n e l e t 

s o c i a l . 

Nous donnons c i - a p r è s l a l i s t e des r u b r i q u e s e t 

sous - t hèmes qui f u r e n t l e p l u s fréquemment t r a i t é s dans c e t t e 

p é r i o d e de 1952 à 1963 où l a r e v u e , envoyée a u s s i aux é l è v e s 

i n s c r i t s au C .E .R .C .A . , a l l a i t l e u r o f f r i r l f e x e m p l e des r é a 

l i s a t i o n s n o v a t r i c e s de l e u r s a î n é e s e t l e u r donner une p l u s 

grande o u v e r t u r e p r a t i q u e aux problèmes de l a p r o f e s s i o n . 

V 

Mot de 
1'aumônier 

1 ' 

I E D » 

Nouvelles de 
famille 

L ' A M I C A L E 

Listes Anciens 
Nouvelles 
adhésions 

Relations 
extérieures 
JAC, ESA... 

Assemblées 
Générales 
J. étude 

DOCUMENTATION 

Améliorations 
Prod. Animales et 

Végétale» 

Motorisation 
et 

mécanisation 

F O R M A T I 0 T E M O I G N A G E 

Amélioration 
Equipement habitat 
Install. Jeunes 

Amélioration 
Bâtiments 
d'exploitation 

Foncier 
Exploitation 
familiale 

Assainissement 
irrigation 
drainage 

Comptabilité 
Fiscalité 
Gestion 

Productivité 
Commercialisation 

' D O C U M E N T A T I O N F O R M A T I O H E T T E M O I G N A G E S 

Organisation 
Professionnelle 

Voyages d'étude 
Stages j 

Travail féminin 

Ferme et maison 

Formation 
post-scolaire 
•t éducation 

Problèmes 
sociaux 

a. rural 
Divers 
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Nous n ' e x p l o i t e r o n s pas de façon sys téma t i que l e s 

a p p o r t s de l a revue E l i t e s comme pour c e l l e des B.M. Cerca, 

c e l a n ' é t a n t pas ex igé par n o t r e p r o b l é m a t i q u e % De même, ne 

soume t t r ons -nous l e s r u b r i q u e s , dans c e t t e é t u d e , n i à c a l c u l 

de f r é q u e n c e s , n i à c a l c u l de s u r f a c e r é d a c t i o n n e l l e . Cepen

d a n t , l e s thèmes que l e s Anc iens ont c h o i s i d ' a b o r d e r dans 

l e u r revue E l i t e s nous r e n s e i g n e n t sur l e s p r é o c c u p a t i o n s 

de l a paysanne r i e des années 50-60 e t l e s p r i n c i p a u x domaines 

d ' i n o v a t i o n i n t é r e s s a n t ces a g r i c u l t e u r s dé jà f o rmés . 

2 . 2 0 . Que l le u t i l i s a t i o n a l l i o n s - n o u s f a i r e de l a 

g r i l l e d ' a n a l y s e du B.M. "CERCA" ? 

Rendus à ce p o i n t de l a d e s c r i p t i o n de n o t r e démarche, 

nous sommes amenée à f o r m u l e r quelques r é f l e x i o n s sur l e s 

p a r t i c u l a r i t é s qu i ont r é s u l t é de l ' a p p l i c a t i o n des méthodes 

d ' a n a l y s e de l ' E c r i t u r e de Presse à n o t r e o b j e t d ' é t u d e . 

Une p remiè re remarque nous es t i n s p i r é e par l a na tu re 

du m a t é r i a u documenta i re à p a r t i r duquel on d é s i r e c o n s t i t u e r 

un c o r p u s . Lorsque c e l u i - c i es t c o n s t i t u é à p a r t i r de j ou rnaux 

d ' i n f o r m a t i o n et d ' o p i n i o n , l e c h e r c h e u r , qu i a d é l i m i t é son 

o b j e t d ' é t u d e dans un champ de p r a t i q u e et dans un espace 

h i s t o r i q u e , et s ' e s t f i x é un o b j e c t i f p r é c i s t e l que, par 

exemple, l a s a i s i e des r e p r é s e n t a t i o n s v é h i c u l é e s par un quo

t i d i e n sur un personnage, un événement à un moment donné, se 

t r o u v e devant l a s i t u a t i o n c l a s s i q u e p r é p a r a t o i r e à t o u t e 

ana lyse de c o n t e n u . A s a v o i r : 

- r e p é r e r et c o l l e c t e r l e s a r t i c l e s du ou des q u o t i 

d iens é t u d i é s , se r a t t a c h a n t au s u j e t à t r a i t e r , 

- r e p r o d u i r e ces a r t i c l e s et l e s soumet t re à un t r a i 

tement m a t é r i e l (de découpage, de p r é s e n t a t i o n , de numéro ta

t i o n et de pho tocop ie des m a t r i c e s ) au terme de quo i i l a b o u t i t 

à l a c o n s t i t u t i o n d 'un corpus m a n i a b l e . C'esifyde l ' o b s e r v a 

t i o n de ce corpus que sera é labo rée une g r i l l e q u i p e r m e t t r a 

de soumettre ce texte à un traitement analytique en lien avec 
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l e s o b j e c t i f s v i s é s . 

Mais dans l e cas de n o t r e é t u d e , l a masse documenta i re 

dont nous d i s p o s i o n s p r é s e n t a i t des c a r a c t é r i s t i q u e s s e n s i 

b lement d i f f é r e n t e ^ d 'une c o l l e c t i o n de revues mensue l l es 

d ' i n f o r m a t i o n . En e f f e t , l e s t r o i s c e n t s numéros du B.M. 

Ce r c a , r ecouv ran t l a p é r i o d e c o n s i d é r é e , o f f r e n t un c e r t a i n 

m a t é r i e l d ' i n f o r m a t i o n et d ' o p i n i o n a s s i m i l a b l e à l ' é c r i t u r e 

de p r e s s e . Mais l e u r f o n c t i o n p remiè re es t p l u s f o n d a m e n t a l e 

ment d ' o r d r e d i d a c t i q u e et é d u c a t i f , de s o r t e que t o u t e s l e s 

r u b r i q u e s ont une s i g n i f i c a t i o n dans l e f onc t i onnemen t du 

sys tème. Mais a l o r s f a l l a i t - i l c o n s i d é r e r l e s qua torze m i l l e 

deux cen t s pages comme c o n s t i t u t i v e s de n o t r e co rpus ? 

Dans un p rem ie r temps, c e l u i que nous venons de 

d é c r i r e dans ce c h a p i t r e , ce t ensemble c o n s t i t u e , en e f f e t , 

une s o r t e de corpus p r o v i s o i r e qu i a f a i t t o u t e n t i e r l ' o b j e t 

d 'une p rem iè re o b s e r v a t i o n . Phase de p r é - a n a l y s e qui n 'a 

donné l i e u à aucun t r a i t e m e n t m a t é r i e l . Mais t o u t é t a i t - i l 

également u t i l e à n o t r e o b j e c t i f ? Nous v o u l i o n s c a r a c t é r i s e r 

l ' é v o l u t i o n pédagogique du CERCA à p a r t i r des c i n q é léments 

c o n s t i t u t i f s de t o u t système d ' é d u c a t i o n que s o n t , avons-nous 

d i t : un ensemble de f i n a l i t é s , commandant c e r t a i n s t y p e s 

de c o n t e n u s , en vue d 'une p o p u l a t i o n d ' é l è v e s p r é s e n t a n t t e l l e s 

p a r t i c u l a r i t é s s o c i o l o g i q u e s et p s y c h o l o g i q u e s dé te rm inées ; 

et mises en oeuvre dont une i n s t i t u t i o n et avec des méthodes 

adap tées . Tout ne s e r a i t pas également u t i l e , mais du moins 

é t i o n s - n o u s en mesure de s a v o i r où , c ' e s t - à - d i r e à p a r t i r de 

q u e l l e s r u b r i q u e s , nous p o u r r i o n s t r o u v e r l e s i n f o r m a t i o n s 

ou données o b j e c t i v e s n é c e s s a i r e s à l a conna issance du 

sys tème, e t l e s données s u b j e c t i v e s ou r e p r é s e n t a t i o n s , par 

l e s q u e l l e s l e s d i r i g e a n t s du CERCA appréhenda ien t l a r é a l i t é 

des é lèves de l a p a y s a n n e r i e , q u i l e u r d i c t a i e n t l a d i r e c t i o n 

à donner à l ' e n s e i g n e m e n t e t l a pédagogie à m e t t r e en o e u v r e . 

Ces c o n s i d é r a t i o n s commandèrent l a s u i t e à donner à 

nos i n v e s t i g a t i o n s qu i a l l a i e n t ma in tenan t p rend re t r o i s 

d i r e c t i o n s . 
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2 . 2 1 . P r e m i è r e d i r e c t i o n de r e c h e r c h e : Le c a l c u l de 

l a s u r f a c e r é d a c t i o n n e l l e 

P e u t - ê t r e n o u s s u g g é r e r a i t - i l des h y p o t h è s e s f r u c t u e u 

s e s p o u r c a r a c t é r i s e r l e s s t r u c t u r e s e t l e s m é t h o d e s . Une 

s u c c e s s i o n de s o n d a g e s , à p a r t i r de c e r t a i n e s r u b r i q u e s , n o u s 

p e r m e t t r a i t de c o l l e c t e r l e s d o n n é e s q u a n t i t a t i v e s n é c e s s a i r e s 

p o u r v é r i f i e r c e s h y p o t h è s e s ; comme a u s s i d ' é t a b l i r l e s 

é v o l u t i o n s d e s c o u r b e s des p o p u l a t i o n s d ' é l è v e s t o u c h é e s p a r 

l e CERCA. Ce s e r a l ' o b j e t de n o t r e c h a p i t r e I l l e t n o u s y 

i n c l u r o n s l e s r e m a r q u e s m é t h o d o l o g i q u e s n é c e s s a i r e s à l a com

p r é h e n s i o n du mode d ' é t a b l i s s e m e n t d e s r é s u l t a t s . 

2 . 2 2 . Deuxième d i r e c t i o n de r e c h e r c h e : L ' a n a l y s e 

t h é m a t i q u e a p o s t e r i o r i de l a r u b r i q u e 

" l e mot du dJAtcttui" 

I l o u v r e c h a q u e b u l l e t i n m e n s u e l Ce rca . I l r e p r é s e n t e 

un c o r p u s de t r o i s c e n t c i n q u a n t e p a g e s e t 2 % de l a s u r f a c e 

r é d a c t i o n n e l l e t o t a l e . 

En é t u d i a n t c e s a r t i c l e s p a r u s au f i l de s m o i s , 

n o u s a v i o n s l e s e n t i m e n t de p é n é t r e r d a n s une p r o f o n d e u r , b i e n 

a u - d e l à du s o c l e m o r p h o l o g i q u e que n o u s l i v r a i e n t l e s r è g l e 

m e n t s , p r o g r a m m e s ou p a l m a r è s . I l s n o u s p a r u r e n t t r è s v i t e 

p r é s e n t e r un i n t é r ê t f o n d a m e n t a l p o u r n o t r e p r o b l é m a t i q u e . 

Nous f o r m u l i o n s en e f f e t l ' h y p o t h è s e q u e , à t r a v e r s ce d i s c o u r s 

d e s r e s p o n s a b l e s du CERCA à l ' a d r e s s e d e s é l è v e s , t r a n s p a -

r a i s s s a i e n t non s e u l e m e n t l ' i m a g e q u ' i l s se f a i s a i e n t du monde 

d e s é l è v e s à f o r m e r , m a i s a u s s i l ' i m a g e de l ' h o m m e , de l a 

femme, du p r o f e s s i o n n e l que c e u x - c i d e v a i e n t d e v e n i r . C o n j o i n 

t e m e n t , n o u s e n t r e v o y i o n s l ' i m a g e que l e CERCA se f a i s a i t de 

l a p a y s a n n e r i e d a n s sa r é a l i t é s o c i o l o g i q u e , c u l t u r e l l e , v o i r e 

s p i r i t u e l l e , s e s l i e n s a v e c l e s a u t r e s p r o f e s s i o n s , l a n a t i o n , 

l ' E t a t , l e p r o g r è s ; m a i s a u s s i , e t p a r c o n t r a s t e , l a c o n v i c 

t i o n de ce q u ' e l l e p o u r r a i t ê t r e s i . . . c h a c u n d e s é l è v e s 

a c c e p t a i t t o u t l ' e f f o r t que l e CERCA e x i g e a i t , t i r a i t t o u t l e 
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p r o f i t de l a f o r m a t i o n q u ' i l l u i o f f r a i t , i n t é g r a i t 

l e s v a l e u r s , l e s idéaux q u ' i l l u i p r o p o s a i t , c u l t i v a i t l e s 

v e r t u s , l e s a t t i t u d e s q u ' i l l u i é t a i e n t e n s e i g n é e s . Enf in , 

un a u t r e f r u i t escompté de ce r e p é r a g e - à dé fau t d ' a v o i r 

a c c è s aux c o r r e c t i o n s i n d i v i d u e l l e s de chacune des c o p i e s 

p o r t e u s e s de l a m u l t i p l i c i t é des r e l a t i o n s pédagog iques i n d i 

v i d u e l l e s - fu t l a p e r c e p t i o n de quelque chose de l a r i c h e s s e 

e t de l a q u a l i t é de l a r e l a t i o n pédagogique c o l l e c t i v e que 

l e CERCA e n t r e t e n a i t avec l ' e n s e m b l e de ses é l è v e s . R e l a t i o n 

p o r t e u s e de m o t i v a t i o n ; où s ' e x p r i m a i t l ' a t t i t u d e des éduca 

t e u r s v i s - à - v i s des é l è v e s , du m i l i e u , de l a s o c i é t é , e t 

a u s s i c e r t a i n s a s p e c t s de l a s p é c i f i c i t é c a t h o l i q u e de l ' I n s 

t i t u t i o n CERCA. 

La g r i l l e t h é m a t i q u e pour l e s é d i t o r i a u x s e r a p r é s e n 

t é e au c h a p i t r e IV e t l e s r é s u l t a t s de c e t t e a n a l y s e s e r v i r a i e n t 

de s u p p o r t aux c h a p i t r e s IV, V, VI e t V I I . 

2 . 2 3 . Tro i s ième d i r e c t i o n de r e c h e r c h e : l e s con tenus 

de " S o c i o l o g i e ou* I v i éc ignmcn t Social11 

A premiè re vue , l e C.ER.C.A. s e m b l a i t u t i l i s e r i n 

d i f féremment l e s deux t e rmes pour d é s i g n e r l e s q u e s t i o n n a i 

res de c e t t e c a t é g o r i e de c o u r s qui nous p a r a î t a v o i r 

r e v ê t u une impor t ance p a r t i c u l i è r e à Angers p l u s q u ' a i l l e u r s . 

I l s ' a g i s s a i t encore d 'une hypo thèse suggé rée pa r c e t t e 

p r e m i è r e o b s e r v a t i o n des B.M. e t r e n f o r c é e depu i s pa r p l u 

s i e u r s i n t e r v i e w s a u p r è s de p e r s o n n e s p r o c h e s , ou membres 

de l ' é q u i p e d i r i g e a n t e au c o u r s de c e t t e p é r i o d e . La fo ima-

t i o n de bons p r o f e s s i o n n e l s ne p o u v a i t se s u f f i r e de l ' e n 

semble des c o u r s t e c h n i q u e s p e r m e t t a n t l a bonne marche de 

l ' e x p l o i t a t i o n . E l l e e x i g e a i t de p l u s des c o n n a i s s a n c e s e t 

l a mise en oeuvre de t o u t e une dimension s o c i a l e qui r e l i a i t 

l e s a g r i c u l t e u r s e n t r ' e u x e t p o u v a i t s e u l e p e i m e t t r e à l a 

p a y s a n n e r i e de p r e n d r e sa v r a i e p l a c e dans l ' e n s e m b l e du 

co rps s o c i a l . 
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L 'Enseignement Social" o u " $ o c i o l ogie" nous s e m b l a i t 

ê t r e au miveau des con tenus , p o r t e u r des v a l e u r s qui donna ien t 

sens à un système de f o r m a t i o n dont l a cha rpen te é t a i t cons 

t i t u é e par une vas te p a l e t t e de d i s c i p l i n e s t e c h n i q u e s , A 

dé fau t de p o u v o i r f a i r e une ana lyse des manuels de s o c i o l o g i e , 

longue et d i s p e n d i e u s e , i l nous semb la i t que l e s compte- rendu s 

de d e v o i r s d e v r a i e n t nous o f f r i r un t e r r a i n documenta i re s u f f i 

sant pour r e p é r e r l e s thèmes l e s p l u s p o r t e u r s de l f i d é o l o g i e 

CERCA. Comment nous fûmes amenée à f o r m u l e r c e t t e hypo thèse , 

et pou rquo i i l nous p a r û t s u f f i s a n t d ' i n t e r r o g e r l e s Cours 

"d1EnACignem cnt Social" des paysans pour a p p r é c i e r v a l a b l e 

ment l ' i m p a c t de ce contenu comme moyen de c o n d u i r e l e s 

é lèves ve rs l e s f i n a l i t é s e n t r e v u e s , ce l a sera auss i déve

loppé dans l e c h a p i t r e V I I I . 

Les t r o i s d i r e c t i o n s que d e v r a i t p rend re l a s u i t e de 

n o t r e i n v e s t i g a t i o n é t a n t é t a b l i e s i l nous r e s t e à rendre 

compte b r i èvemen t d 'une phase p r é l i m i n a i r e à l ' a n a l y s e théma

t i q u e des deux d e r n i e r s "<àouA-c OApuA" . 

Le t r a i t e m e n t m a t é r i e l de l ' i n f o r m a t i o n : S i nos 

g r i l l e s de p r é - a n a l y s e f u r e n t é t a b l i e s en p a r c o u r a n t d i r e c 

tement l e s nombreux tomes des deux t y p e s de revues é t u d i é e s , 

l e s g r i l l e s r e l a t i v e s à l ' a n a l y s e des contenus des é d i t o r i a u x 

et des compte- rendu s de"AOdi olggic"nous o b l i g è r e n t à un 

t r a i t e m e n t m a t é r i e l des a r t i c l e s , en vue de l a c o n s t i t u t i o n 

d 'un corpus p l u s a isément m a n i a b l e . 

Pnur c e l a , i l f a l l a i t : 

- r e p é r e r dans l a revue Ce r c a , l e s pages Hes 
é d i t o r i a u x et des -compte-rendus de "&ociol ogie" ; 

- l e s p h o t o c o p i e r ; 

- découper l e s a r t i c l e s et l e s p r é s e n t e r su r fo rmat 
21 x 2 9 , 7 , en ramenant l a s u r f a c e réd igée à une 
seu le page, p a r f o i s en p rocédant à des r é d u c t i o n s ; 

- r e p o r t e r pour chaque a r t i c l e l e numéro du B u l l e t i n , 
l e mo i s , l ' a n n é e , l a ou l e s pages l o r s q u e n é c e s s a i r e ; 

- p h o t o c o p i e r l e s m a t r i c e s (11) 

(11) L'entreprise occupa nos l o i s i r s professionnels de deuxième année de 
D.E.A., a ins i que les vacances et put être menée à bien grâce à la 
contr ibut ion amicale aussi bien que patiente et méticuleuse ae nos 
amies Janine et Jacqueline. Pour ce t r a v a i l fast id ieux et requérant 
beaucoup de précisions, qu 'e l les soient i c i encore remerciées. 
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Nous o b t e n i o n s a i n s i un p r e m i e r c o r p u s "hdi.toKi.dixx" 

de 2 72 p a g e s p o u r l e s é d i t o r i a u x de l a r e v u e Ce r c a de 

s e p t e m b r e 1927 à s e p t e m b r e 1 9 6 1 . 

E n f i n , n o u s o b t e n i o n s un d e u x i è m e c o r p u s "SocioZogit" 

t o t a l i s a n t 295 p a g e s , s o i t t o u s l e s c o m p t e - r e n d u s de S o c i o 

l o g i e d e s C o u r s Normal e t S u p é r i e u r de l a c a t é g o r i e "PayAanA" 

du n° 1 a u n° 2 2 3 , a v r i l 1 9 5 2 , d e r n i e r numéro c o m p o r t a n t un 

c o m p t e - r e n d u p o u r c e s deux c o u r s a u q u e l nous a v o n s a j o u t é , 

à t o u t e s f i n s u t i l e s , l e s c o m p t e - r e n d u s " Soaiol ogit" du 

C o u r s de M a î t r i s e , s o i t 58 p a g e s s u p p l é m e n t a i r e s , o e p u i s sa 

c r é a t i o n en 1934 ou n° 74 j u s q u ' a u n° 22 6, j u i n 1 9 5 2 , d a t e 

de p a r u t i o n du d e r n i e r c c m p t e - r e n d u c o l l e c t i f p a r 1 ' o r g a n e 

du b u l l e t i n m e n s u e l . A i n s i l ' é v o l u t i o n de l a S o c i o l o g i e n o u s 

é cha p p e - t - e l l e p o u r t eut e l a p é r i o d e 19 52-19 6 1 . L e s ;: b ixlld-

tiviA dt Ziaié en", qu i ont p r i s l e r e l a i s à p a r t i r de c e t t e 

d a t e e on p o r t a i e n t s e u l e m e n t l e s c cm p t e - r e ndus de S o c i o l o g i e 

du C o u r s d ' a p p r e n t i s s a g e que n o u s a v o n s ce c i dé d ' e x c l u r e oe 

n os a n a l y s e s . 

Nous d e v o n s s i g n a l e r e n c o r e l ' e x c l u s i o n des c o m p t e -

r e n c u s ( t o u s n i v e a u x ) d e s t i n é s aux f i l l e s d ' a g r i c u l t e u r s , aux 

a r t i s a n s e t aux a r t i s a n e s . Ce la peut p a r a î t r e e x c l u r e une 

p a r t i e c o n s i d é r a b l e oe l a r é a l i t é CE RCA e t en p a r t i c u l i e r 

sa d i m e n s i o n f é m i n i n e , e t nous l e r e g r e t t o n s un p e u . Nous 

p e n s o n s c e p e n d a n t p o u v o i r r e l a t i v i s e r ce "manqua" , en 

p r é c i s a n t que l ' o b s e r v a t i o n a t t e n t i v e des d i r e c t i v e s d o n n é e s 

à c e s d i f f é r e n t e s c a t é g o r i e s d ' é l è v e s nous amène à c o n c l u r e 

que l ' E n s e i g n e m e n t S o c i a l é t a i t c cnç u prim o r d i a l e m e n t p o u r 

l e s p a y s a n s . Madame Weyd, r e s p o n s a b l e de l a s e c t i o n f é m i n i n e , 

a i n s i que n o u s l ' o b s e i v i o n s p l u s h a u t , a f f i i r n e e l l e - m ê m e 

a v o i r r e p r i s t e x t u e l l e m e n t nombre de c ha pî t r è s d e s m a n u e l s de 

S o c i o l o g i e des P a y s a n s , e t l e s A r t i s a n s é t a i e n t eux a u s s i 

c o n s t a m m e n t r e n v o y é s p o u r l a S o c i o l o g i e aux corn p t e - r e ndus 

de l a S e c t i o n P a y s a n s . On peu t p a r t i e l l e m e n t e x p l i q u e r c e l a 

p a r l e f a i t q u ' i l n ' y a v a i t q u ' u n manue l p r i n c i p a l de s o c i o 

l o g i e p o u r t o u t e s l e s f i l i è r e s , m a i s q u ' i l a v a i t é t é e s s e n -

hdi.toKi.dixx
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t i e l l e m i e n t pensé d ' a b o r d p o u r l e s p a y s a n s ; c e u x - c i c o n s t i t u a i e n t 

à n o t r e a v i s l a s e c t i o n p i v o t du C E RCA . Nous a u r o n s l ' o c c a 

s i o n , p l u s l o i n , d ' e n f o u r n i r un c e r t a i n nombre d ' e x p l i c a t i o n s . 

Donc, l a c o n s t i t u t i o n d e s deux s o u s - c o r p u s "Mot du 

ViAtcttuA" et " Comptz-Atndiu de Soclol cgit" ( é t u d i é s au 

n i v e a u de l a f i l i è r e P a y s a n s ) f u t une d é c i s i o n qu i s ' i m p o s a 

à n o u s ccmme p o u v a n t n o u s p e r m e t t r e oe mieux c e r n e r l a r e p r é 

s e n t a t i o n de l a D i r e c t i o n du CERCA c o n c e r n a n t 1 ' é d u c a b i l i t é 

des é l è v e s p a r r a p p o r t aux f i n a l i t é s v i s é e s , à s a v o i r 

une é l i t e p l e i n e m e n t h un a i ne e t c h r é t i e n n e p o u r l a p a y s a n n e r i e 

f r a n ç a i s e , q u i c o n t r i b u e r a i t v r a i m e n t à l u i f a i r e p r e n 

dre t o u t e sa p l a c e c e n s l a n a t i o n . L ' e n s e i g n e m e n t de l a 

S o c i o l o g i e p o u v a i t (en complément de l ' e n s e i g n e m e n t t e c h n i q u e ) 

ê t r e c o n s i d é r é comme une des v o i e s n é c e s s a i r e s p o u r r é a l i s e r 

l a p l e i n e c o h é r e n c e ces c o n t e n u s a v e c l e s f i n a l i t é s . 
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3 . 1 . CE QUE LE CALCUL DE LA SURFACE REDACTIONNELLE DES 

RUBRIQUES DU B.M. ET LEUR OBSERVATION NOUS REVELENT 

DES CARACTERISTIQUES CERCA 

L ' o r i g i n a l i t é pédagogique de c e t t e " EcoZo. d* kgKi-

cultuKZ à danicitt" i s s u e , pour une p a r t i m p o r t a n t e , des 

i n s u f f i s a n c e s e t même du c o n s t a t d 'échec r e l a t i f des e n s e i 

gnements a n t é r i e u r s , a é té f o r t e m e n t i n f l é c h i e à p a r t i r de 

1932 par l e P. G u i l l o u x . Pour que ls é lèves ? à p a r t i r de 

q u e l l e s s t r u c t u r e s ? et avec q u e l l e s méthodes a l l a i t - e l l e 

t r o u v e r à s ' e x p r i m e r ? Nous a l l o n s l e demander à l ' o b s e r 

v a t i o n de d i v e r s e s r u b r i q u e s des deux grands thèmes " t t e tt 

organisation du CERCA" e t " Enàdi gnom ant* du CERCA". 

Les g r i l l e s é t a b l i e s et l e nombre de pages r epo r t ées 

pour chaque numéro de b u l l e t i n , nous pouv ions p rocéder au 

c a l c u l de l a s u r f a c e r é d a c t i o n n e l l e . Cependant, l e s m o d i f i c a 

t i o n s c o n t i n u e l l e s évoquées nous amènent à reg roupe r l e s 

r u b r i q u e s de l a c l asse " tnàti gnm ZvvtA" e t à ne r e t e n i r que l a 

s u r f a c e occupée par l e s qua t re grandes s e c t i o n s ou f i l i è r e s 

du C.E .R.C.A . e t ses s e c t i o n s s p é c i a l i s é e s . 

BULLETINS MENSUELS 

Sur face r é d a c t i o n n e l l e occupée par l e s r u b r i q u e s 

I C L A S S L • v i e e t organisation 

1 du C.E.R.C.A. 

1 3. En famil le 

1 *+. Mot du Directeur 

I 8. Législat ion - Divers 

1 Vie C.E.R.C.A. Total 

Nombre 

de 

pages 

« •66 

2 0 5 

155 

3 5 0 

3 2 0 

523 

2 100 

640 

* 759 

; ^ / C . E . R . C . A . 

10 * 

k % 

3 , 5 * 

7 , 5 % 

7 X 

1 1 * j 

M % 

13 * 

1 0 0 % 

r — — i 

I >^tot*l 
y S s u r f a c e 

3 % 

1 * 

1 S I 

2 % J 

2 % I 

*» % 1 

15 % I 

5 % j 

33 * 1 



| Enseignements 

du C.E.R.C.A. 

p 

. Enseignement Total ... 

. Surface - Rédactionnelle 

Total« 

Nombre de pages 

! Question 

1 975 

2 443 

466 

490 

77 

40 

5 491 

Compte-rendu 

1 432 

697 

1 365 

300 

105 

41 

3 940 

Total 

3 407 

3 140 

1 831 

790 

182 

81 

9 431 

14 200 

>^fnsoign. 

C.E.R.C.A 

36 % 

33 % 

20 * 

6 % 

2 % 

1 % 

100 X 

y 
>^Tot*l 

surface 

24 S 

22 % 

13 % 

6 % 

1 % 

1 *. 

67 % 

100 % 

Surface rédactionnelle des rubriques en % 

Enseignement s 

Vie et organisation 

GRAPHIQUE C 1 -

T. Avis pratiques 

|c En famille . . ., 

. Mot du Directeur 

. Règlement 

j . Sommaire - Publicité .... 

. Programmes 

I . Législation - Divers .... 

I. Palmarès 

f. Paysans 

. Artisans 

» Paysannes 

j . Artisannes 

. Pédagogie + spécialisation 

I . Cours de base 

Y 

:•'.. 67 % •.. ' V 33 % 

Vie du C.E.R.C.A. 

15 

24 

22 

13 

Enseignements 
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Les r u b r i q u e s de l a c lasse : "vit et QAganiAati on du CERCA" 

et l e f onc t i onnemen t de l ' i n s t i t u t i o n 

- Les "AviA pAatiquCA" : 1 % de l a su r face r é d a c t i o n 

n e l l e , sont e s s e n t i e l l e m e n t des d i r e c t i v e s données aux é l è v e s 

en vue d ' a s s u r e r l a bonne marche de l ' I n s t i t u t i o n . Les é l è v e s 

a v a i e n t tendance à i g n o r e r q u ' i l a l l a i t f a l l o i r v e n t i l e r 

chaque m ci s quelques 15 000 cop ies e n t r e p l us de 600 c o r r e c 

t e u r s , e t q u ' i l é t a i t i noi spe nsabl e oe r é d i g e r l e s d i f f é ren tes 

d e v o i r s sur "des f e u i l l e s séparées et r e s p e c t e r t o u t e s l e s 

p a r t i c u l a r i t é s du codage. 

" n^n i&wi^^Q-" : 1 °o de l a s u r f a c e ré oa c t i onne l l e . 

Ce t te r u b r i q u e cons tan te dans l e s B u l l e t i n s Mensuels j u s q u ' à 

l e u r a i s p a r i t i o n en 1952, a i n s i que aa ns E l i t e s se f a i t 

l ' é c h o des p r i n c i p a u x événements c o n s t i t u a n t l a t rame de l a 

v i e de chacun : ma r i ages , p r ê t r i s e , v i e r e l i g i e u s e , na issances , 

décès de p a r e n t s , de p r o f e s s e u r s ou d ' a n c i e n s , mais a u s s i 

l e s changements d ' ad resses , l e s annonces : o f f r e s ou demandes 

d ' e m p l o i s , pu is l e s n o u v e l l e s adhés ions à l ' A m i c a l e . 

A i n s i s ' i n s t a u r e une n o u v e l l e q u a l i t é de r e l a t i o n 

p l u s v a l o r i s a n t e pour l e s é lèves q u i ne se sen ten t pas perçus 

comme de simpfes " pAoduct CuAA-dc-dcv oiAA" . Le CERCA, pour sa 

p a r t , se re fuse à n ' ê t r e qu 'une "simple boutique~vcndduSC 

d'un savoiA", mais se veut une v r a i e "gAandt Camille iduca-

tive" qu i s a i t j o i n d r e " h OAt Qm ent, a i n s i que l e s o u l i g n e l e 

P. de Montbron ( 1 ) , l ' exi genez de discipline et d'études 

couAageuses, à l f attention à la vit et aux Aequetes du* fa

milles" ; ses d i r i g e a n t s v i v e n t l e u r tâche comme un "-ôe^tu^ce 

commun" des groupes auxque ls sont r a t t a c h é s nombre d ' é l è v e s 

( a i n s i que des é lèves i n d i v i d u e l s qu i p r i r e n t peu à peu une 

grande i m p o r t a n c e ) . Ce t te r u b r i q u e nous p a r a î t p o u v o i r ê t r e 

c o n s i d é r é e comme un i n d i c a t e u r de l a s p é c i f i c i t é pédagogique 

non seulement d i f f u s é e mais vécue par l e CERCA. 
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~ " l e mot du VJAtctzuA" : 2 % de l a s u r f a c e r é d a c t i o n 

n e l l e . C 'es t a i n s i que nous avons dés igné l f é d i t o r i a l p résen t 

dans l a presque t o t a l i t é des B .H . Ce r c a . Comme s i g n a l é l o r s 

du c h a p i t r e su r l a met hcool og ie , nous avons p r i v i l é g i é c e t t e 

r u b r i q u e , c o n s t i t u é e en c crpus et soumise à ana l yse t héma

t i q u e . E l l e ouvre n o t r e deuxième d i r e c t i o n de recherche sur 

l e s r e p r é s e n t a t i o n s du C E RCA concernant l e s é l è v e s au départ 

et au terme de l a f o r m a t i o n , a i n s i que l e s f i n a l i t é s . E l l e 

s o u s - t e n d nos c h a p i t r e s I V , V, V I , et V I I . 

- Le " Règlement atA GOLU>6" : L ' i n t é r ê t de l a r u b r i q u e 

" Rigttmtnt dzA COUÀA" comme moyen de conna issance de l a 

s t r u c t u r e et des méthodes de t r a v a i l du CERCA est sans rappo r t 

avec l ' i m p o r t a n c e de sa s u r f a c e r é d a c t i o n n e l l e qui ne r e p r é 

sente que 2 % du t o t a l . E l l e f a i t 1 ' ob j et d' un nin iéro a nnuel 

s p é c i a l de r e n t r é e , de quinze à v i n g t pages, souvent c e l u i 

d' A out -Se ptemb re . E l l e po r te b i e n d ' a u t r e s i n d i c a t i o n s que 

c e l l e s que nous a l l o n s l u i demander. Le règlement en e f f e t 

rense igne l e l e c t e u r su r l a na tu re des f i l i è r e s , l e s n i veaux , 

l e s examens, l e s m a t i è r e s , souvent l e s manuels d e s t i n é s aux 

d i f f é r e n t e s f o r m a t i o n s . On y t r o u v e l e s n iveaux d ' e n t r é e 

r e q u i s " des é l è v e s , l e s b u t s et p a r f o i s auss i un b r e f h i s t o 

r i que du CERCA. I l compor te , mais pas f o r cémen t , l a compo

s i t i o n et l e nom de l ' é q u i p e de D i r e c t i o n et du corps p r o 

f e s s o r a l , e n f i n l a méthode de t r a v a i l . Ce numéro s p é c i a l 

s u r v i v r a à l a d i s p a r i t i o n des B u l l e t i n s Mensuels Cerca 

l o r s q u e , à ce cana l de t r a n s m i s s i o n de l a f o r m a t i o n , sera 

s u b s t i t u é l e système des " do&A>i,<LK&" . " I l dev iendra a l o r s l a 

" plaqutttt" p u b l i c i t a i r e p résen tan t t o u t e s l e s p o s s i b i l i t é s 

de f o r m a t i o n o f f e r t e s par l e CERCA. Des sondages p r a t i q u é s 

sur l a r u b r i q u e "Règ£emen£ d<LA CouAA", à d i f f é r e n t s moments, 

nous ont f o u r n i de nombreuses données pour l e c h a p i t r e des 

s t r u c t u r e s et méthodes, notamment au po in t 3 . 6 . . 

- L e s p rog ramme s : 4 % de l a su r face r é d a c t i o n n e l l e , 

seront évoqués dans no t re c h a p i t r e V I I I , à propos de 1 ' E n s e i 

gnent e nt s o c i a l . 
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- Lé qi s l a t i on • Pi v e r s : 5 % de l a s u r f a c e t û t a i e . 

C e r t a i n s é l é m e n t s df i nf o r m a t i on de c e t t e r u b r i q u e son t v e n u s 

c o r r o b o r e r l e s a u t r e s s o u r c e s d o c u m e n t a i r e s p o u r n o u s p e r m e t 

t r e d ' é t a b l i r l a s t r u c t u r e j u r i d i q u e des C o u r s p a r C o r r e s p o n 

dance e t s e s é v o l u t i o n s h i s t o r i q u e s , l o r s du p r e m i e r c h a p i t r e 

e t du p ci nt ^ . 6. de c e l ui - c i . 

- L e s Palma r è s : Du p o i n t de v ue de l a s u r f a c e r é d a c 

t i o n n e l l e , a v e c 15 % du t o t a l , i l s o c c u p e n t l a p r e m i è r e p l a c e . 

I l s s e r o n t p r é s e n t é s p l u s e n d é t a i l dans n o t r e p o i n t 3 . 4 . 

p o r t a nt s u r l e r ô l e des P a l m a r è s comme s t i m u l a n t de l a m o t i v a -

t i on . 

De p l u s , l e CE RCA j o i g n a i t f r équemment l e nombre 

t o t a l d f é l è v e s p a r s e c t i o n e t p a r n i v e a u , en t ê t e de chaque 

l i s t e d f é l è v e s i n s c r i t s aux p a l m a r è s . C e t t e r u b r i q u e nous a 

f o u r n i noa p r i n c i p a l e s d o n n é e s q u a n t i t a t i v e s p o u r é t a b l i r l e s 

d i v e r s e s c o u r b e s d ' é l è v e s ( g r a p h i q u e s Cr, C , , C-,, CD, C, r et 
J 6 / o l u 

a nnexe D., ) . 

L e s r u b r i q u e s de l a c l a s s e "Evu<LiQViZm<Lnt&" 

L e u r i m p o r t a n c e dans l e s B .M. Ce r c a e s t c a p i t a l e . 

C e t t e c l a s s e r e p r é s e n t e 61 % de l a s u r f a c e r é d a c t i o n n e l l e 

(cf d iagramme s e m i - c i r c u l a i re p . 88 ) . L e s b â t o n n e t s oe 

1 f hy s t og ramme C, p . 8 r e p r é s e n t e n t g l o b a l e m e n t l e s s i x g r a n d e s 

s e c t i o n s ou f i l i è r e s c o n s t i t u a n t l a s t r u c t u r e df e n s e i gneme nt 

du CE RCA p e n d a n t l a p é r i o d e c o n s i d é r é e . Le r e g r o u p e m e n t , dans 

ce g r a p h i q u e , de n o m b r e u s e s r u b r i q u e s a p p a r t e n a n t à c e s s i x 

s e c t i o n s , e n t r a i n e une p e r t e c o n s i d é r a b l e d ' i n f o r m a t i o n , e n 

r e v a n c h e e l l e p r é s e n t e l ' a v a n t a g e de f a i r e l a p r e u v e p a r l a 

s u r f a c e r é d a c t i o n n e l l e o c c u p é e , de l a p r i m a u t é de l a s e c t i o n 

"Vay Aan<6", h y p o t h è s e que nous e s s a y e r o n s de v é r i f i e r à l ' a i d e 

d ' a u t r e s i n d i c a t e u r s p l u s s u r s dans n o t r e p o i n t 3 . 2 . . 
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Les g r i l l e s d ' ana l yse du B .M . Cerca pp. 76-77 

nous rense ignen t su r l e s d i v e r s t y p e s a* i nf o rmat i ons contenus 

à l ' i n t é r i e u r de chaque r u b r i q u e : " &iliiAe," ou " Addti on11 . 

Ce sont notamment : 

- Les n iveaux ou "CouAé" (A p p r e n t i ssa ge ,C ours Normal, 

e t c . . . ) qui f e r o n t l ' o b j e t des p o i n t s 3 . 4 . et 3 . 5 . de ce 

c ha pî t re . 

- Les m a t i è r e s e t , pour chacune d ' e l l e s : 

. l e s q u e s t i o n n a i r e s mensue ls , 

. l e s corn pt e - r e n dus de d e v o i r s . 

Une b rève d e s c r i p t i o n de ces t r o i s d e r n i è r e r u b r i q u e s 

nous semble i n d i s p e n s a b l e à l a c om p ié.hensi on du f o n c t i o n n e 

ment de l a s t r u c t u r e d 'enseignement et de l a méthode du 

CERCA. 

Les m a t i è r e s 

Le CERCA a p p a r a i t d ' a b o r d comme un enseignement p r o 

f e s s i o n n e l . Su ivant l a c l i e n t è l e à l a q u e l l e i l s ' a d r e s s e , 

l e s m a t i è r e s t e c h n i q u e s vont se s p é c i f i e r et se d i v e r s i f i e r . 

Leur comptage a pe imis d 'en dénombrer t r e n t e c i n q , et nous 

avons repéré d'une par t l e u r date d ' a p p a r i t i o n , c ' a u t r e par t 

l e nombre de c l a s s e s où e l l e s f i gurent (g raph ique C^p.93,).Des 

m a t i è r e s d 'enseignement fondamen ta les , à c a r a c t è r e p r o f e s s i o n 

n e l , c o n s t i t u e n t proprement l e s f i l i è r e s . 

Les m a t i è r e s d 'enseignement géné ra l : F r a n ç a i s , 

C u l t u r e g é n é r a l e , Maths, f i r e n t d é f i n i t i v e m e n t l e u r e n t r é e 

dans l e Cours d ' A p p r e n t i s s a g e A g r i c o l e ap rès l a n o u v e l l e l é g i s 

l a t i o n ré fo rmant cet ense ignement , pendant l a guer re de 1940. 

- I l f a u t remarquer que l e s p l u s s t a b l e s f u r e n t l e s 

m a t i è r e s a g r i c o l e s m a s c u l i n e s : A g r i c u l t u r e , Z o o t e c h n i e , 
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V i t i c u l t u r e , ou f é m i n i n e s : E nse i gnements mé na ge r. . . a r t i s a n a l e s , 

du moins l e s m a t i è r e s de f o r m a t i o n p r o f e s s i o n n e l l e g é n é r a l e . 

Les s p é c i a l i s a t i o n s : b o i s , f e r , cha rpen te , maç 

r i e , é l e c t r i c i t é , furent r e l a t i v e m e n t éphémères 3n r a i s o n 

coû ts e x c e s s i f s et du p e t i t nombre d ' é l è v e s conce rnés . 

La compara ison du p ci ds r e s p e c t i f ûes m a t i è r e s en 

f o n c t i o n du nombre de "classes où e l l e s sont d ispensées , et 

l e u r h i é r a r c h i s a t i o n ( c f g raph ique C?, p.93) donne des r é s u l 

t a t s qui nous p a r a i s s e n t chargés de s i g ni f i c a t i on. En e f f e t , 

l ' e n s e i g n e m e n t s o c i a l occupe, de l o i n , l e p remie r rang . I l 

est de r i g u e u r dans quarante t r o i s c l a s s e s , s o i t presque deux 

f ci s p l us que l ' a g r i c u l t u r e , pou r tan t au deuxième rang, e n s e i 

gnée dans v i n g t t r o i s c l a s s e s . 

- L 'Enseignement Ménager dans v i n g t et une c l a s s e s , 

- La C o m p t a b i l i t é dans qua to rze c l a s s e s , 

- L ' A r i t hméti que dans t r e i z e c l a s s e s , 

v i e n n e n t e n s u i t e l a coupe et l ' h y g i è n e : onze c l a s s e s . 

Les a u t r e s m a t i è r e s sont ense ignées dans s i x ou sept c l asses 

au maximum. 

Cela semble b i e n c o n f i r m e r que l ' i n t e n t i o n des 

promoteurs du CERCA de p r i v i l é g i e r l ' e n s e i g n e m e n t s o c i a l , 

q u ' i l s c o n s i d è r e n t comme sa s p é c i f i c i t é , n ' é t a i t pas s imp le 

a f f i r m a t i o n v e r b a l e mais c o r r e s p o n d a i t à une v o l o n t é d é l i b é 

rée d ' en f a i r e une m a t i è r e de base pour presque t o u t e s l e s 

f i l i è r e s e t t ous l e s n i v e a u x . Ce cho i x n ' e s t pas n e u t r e , 

pensons-nous . Nous formons l ' h y p o t h è s e q u ' i l donne d i r e c 

t i o n e t sens à l ' e n s e i g n e m e n t t e c h n i q u e et en p o r t e l e s 

f i n a l i t é s . Ce t te hypothèse sera v é r i f i é e à l ' a i d e d ' a u t r e s 

i n d i c a t e u r s aux c h a p i t r e V I I I . 

on ne -
des 
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Les q u e s t i onnai re s 

I l s c o n s t i t u e n t l a r a i s o n d ' ê t r e du B u l l e t i n Mensue l , 

qui do i t ê t r e pour l e s é l è v e s , mois ap rès mo is , un guide 

pour l e t r a v a i l à r é a l i s e r . Auss i n1 est -on pas étonné ûe 

cons ta t e r, en o b s e r v a n t l e t a b l e a u c i - d e s s o u s , q u ' i l s o c c u 

pent g loba lement 40 % ou t o t a l des pages ou B u l l e t i n Mensue l , 

t a n d i s que l e s compte - rend us de d e v o i r s n 'en occupent que 

2 6 % . 

Avant 1942, l e s q u e s t i o n n a i r e s ne r e p r é s e n t a i e n t que 

2 5 % des pages, cen t re 4 0 % pour l e s c cm pt e - rendus oe d e v o i r s . 

I l semble que l ' i n t r o d u c t i o n de m a t i è r e s g é n é r a l e s : F r a n ç a i s , 

Maths dans l e s programmes à p a r t i r de 1941 s o i e n t en p a r t i e 

responsab les de c e t t e i n v e r s i o n , par l a nécess i t é d ' i n t r o d u i r e 

des t e x t e s ou des problèmes comme suppor t au t r a v a i l des 

é l è v e s et aux q u e s t i o n s à l e u r poser . 

ENSEIGNEMENT DU CERCA 

j MOYENNE 
GENERALE 

Questionnaire .. 

Compte-rendus .. 

T O T A L . 

PAYSANS 

12 S 

10 % 

22 % 

PAYSANNES 

9 % 

8,8 /o 

17,8 % 

ARTISANS 

8,3 /o 

4,25% 

12,55% 

ARTISANES 

3 % 

1,8/o 

4,8% 

SPECIALI
SATIONS 

ARTISANS 

7 % 

0,22% 

7,22% 

SPECIALI
SATIONS 

POUR TOUS 

0,73% 

1,34% 

2,07% 

TOTAL 

40,03 

26,41 

66,44 

les questionnaires s'échelonnent d'octobre à mars, 

soit sur une durée de six mois. Il existe un questionnaire par 

matière dans chaque option. Le nombre de questions varie de 

trois à dix, suivant l'importance de chacune. Il est précisé 

aux élèves s'ils doivent répondre à toutes ou ont la liberté 

de ne pas répondre à certaines d'entre elles. 
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En t è t e du q u e s t i o n n a i r e est souvent i n d i q u é 

l e m a n u e l , a i n s i que l e s pages à é t u d i e r . Les cons ignes sont 

de l i r e l e q u e s t i o n n a i r e en essayant de b i en comprendre l e 

sens des q u e s t i o n s , p u i s l i r e dans l e manuel l e cours se 

r a p p o r t a n t au s u j e t , fe rmer l e manuel et essayer de répondre 

aux q u e s t i o n ap rès o b s e r v a t i o n de ce qui se passe a u t o u r de 

so i : enquête auprès des p a r e n t s , amis , v o i s i n s ou dans 

l ' e n v i r o n n e m e n t p l u s l o i n t a i n . 

Les q u e s t i o n s p o r t e n t t o u t au tan t sur l e s t r avaux 

exécu tés à la fe rme, des expé r i ences à r é a l i s e r , et pour ce 

qui est de l 'Ense ignement S o c i a l des enquêtes auprès des 

o r g a n i s a t i o n s p r o f e s s i o n n e l l e s , des p e r s o n n a l i t é s l o c a l e s 

pour v o i r ce qui f o n c t i o n n e , comment et p o u r q u o i . 

Ce t y p e de q u e s t i o n s , qui r e n v o i e à l a v i e en 

miêm e temps qu 'aux manue ls , f a i t t o u t a u t a n t appe l aux f a c u l 

t é s d ' o b s e r v a t i o n , de bon sens, de ra i sonnemen t , qu'à l a 

m é ï i o i r e . Dès l e débu t , a i n s i que l e remarqua ien t l e s promo

t e u r s du C E R C A eux-mêmes, c e t t e pédagogie de l ' e n q u ê t e 

p r é p a r a i t l e s é lèves à se t r o u v e r à l ' a i s e dans l a pédagogie 

de l a J A C, basée el le-même sur l ' e n q u ê t e , et i l n ' é t a i t 

pas r a r e que l ' o n r e t r o u v e l e s noms des m e i l l e u r s é lèves 

du C E R C A dans l e s p u b l i c a t i o n s J a c i s t e s rendant compte 

de r é a l i s a t i o n s d ' enquê tes sur t e l ou t e l problème du m i l i e u 

r u r a l à l ' o r d r e du j o u r dans l e mouvement. L ' a r t de l a f o r 

m u l a t i o n des q u e s t i o n n a i r e s nous p a r a î t c o n s t i t u e r une des 

spéc i fL c i t é s de l ' ense ignemen t du C E R C A . 

I l nous fau t remarquer que, j u s q u ' à l a f i n de 

l ' a n n é e s c o l a i r e 1941 -42 , chaque é lève r e c e v a i t l ' é d i t i o n 

un ique du B u l l e t i n comportant t o u s l e s q u e s t i o n n a i r e s et t o u s 

l e s compte- rendus de chaque o p t i o n . I l p o u v a i t donc, au gré 

de sa c u r i o s i t é , s ' e n r i c h i r de l ' ense ignemen t donné à t o u s . 

A p a r t i r de 1942-43 , en r a i s o n des r e s t r i c t i o n s de p a p i e r , 

chaque é lève recev ra i ndi v i due l lem ent l e s q u e s t i o n n a i r e s l e 
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c o n c e r n a n t , par c a t é g o r i e et par année ; c e u x - c i seront 

t i r é s à pa r t et désormais r e l i é s séparément . Les q u e s t i o n 

n a i r e s seront r e l i é s par artnées pour 1942-43 , 1943 -44 , 

1944-45 , 1945 -46 . I l semble que l e q u e s t i o n n a i r e de 1945-46 

a i t é té u t i l i s é pendant t r o i s ans sans m o d i f i c a t i o n s . Pu is 

nous r e t r o u v o n s l e s q u e s t i o n n a i r e s de 19 49 à 1956 r e l i é s 

en un tome unique pour l e s paysans, l e s a r t i s a n s , l e s j eunes 

f i l l e s . Après c e t t e date l e s q u e s t i o n n a i r e s ne seron t p l u s 

r e l i é s , et nous n 'avons pas encore f i n i n o t r e i n v e n t a i r e . 

E t a b l i r l e pourcen tage de la p l ace occupée par l e s q u e s t i o n 

n a i r e s dans l ' e n s e m b l e nous p a r a î t v a i n a u - d e l à de 1956. 

Les compte- rendus d e ' d e v o i r 

En p l u s des a n n o t a t i o n s i n d i v i d u e l l e s p rop res à 

chaque c o p i e , l e s p r o f e s s e u r s responsab les des m a t i è r e s 

r e s y n t h é t i s e n t en un b r e f compte- rendu l e s remarques géné

r a l e s pouvant i n t é r e s s e r l e s é lèves sur l e t hièïi e t r a i t é 

et c l a r i f i e n t l ' e n s e i g n e m e n t mal a s s i m i l é en s o u l i g n a n t ce 

qui a é té b i e n compr is et ce qui c o n s t i t u e l ' e s s e n t i e l du 

cours à r e t en i r . 

Les compte- rendus s ' éche lonnen t sur s i x mo is 

comme l e s d e v o i r s , mais déca lés de t r o i s mo is par r a p p o r t 

à c e u x - c i , s o i t de J a n v i e r à M a i - J u i n . 

Un sondage sur l e s compte- rendus de J a n v i e r -

F é v r i e r co r respondan t aux q u e s t i o n n a i r e s r e t e n u s en 1930,-31 

- 33 -34 - 36-37 - 39-40 - 42-43 r é v è l e l a p a r f a i t e 

cohérence et c o r r o b o r r e l e s remarques f a i t e s c i - d e s s u s à 

propos des q u e s t i o n n a i r e s . Si l ' o n c o n s i d è r e t o u t e s l e s 

démarches de recherche p e r s o n n e l l e r é a l i s é e s par l e s é lèves 

ques t i onnemen t , l e c t u r e dei manue ls , rédac t i on de d e v o i r s , 

vue des a n n o t a t i o n s du p r o f e s s e u r pour chaque d e v o i r , p u i s 

compte- rendu g é n é r a l , on peut suppu te r l a f o r c e de rr AQ,nioA-

c&mznt" - pour r e p r e n d r e une e x p r e s s i o n chère aux psycho-
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pédagogues q u i se sont penchés sur l a t h é o r i e de l ' a p p r e n t i s 

sage - que r e p r é s e n t e n t ces corn pt e - r e n d u s , et l ' i n f l u e n c e 

q u ' i l s deva ien t exe rce r sur l ' e . s p r i t des é l è v e s . I l s nous 

p a r a i s s e n t c o n s t i t u e r un i n d i c a t e u r p r i v i l é g i é de l a cohé

rence d é s i r a b l e e n t r e l e s o b j e c t i f s recherchés et l e s c o n t e 

nus proposés pour l e s a t t e i n d r e . 

Les compte- rendus ont e x i s t é depu is l a f o n d a t i o n 

du C E R C A, ma is l e u r présence est sys téma t i que de 1930 

à J u i n 1948, année où est r e l a n c é e l ' A m i c a l e et son B u l l e t i n 

E l i t e s . U s sub i ssen t une é c l i p s e pendant deux ans , r e p a 

r a i s s e n t de 1950 à 1952. Ce t t e année marque la f i n des 

B u l l e t i n s Mensue ls , donc auss i c e l u i des compte- rendus adressée 

aux é lèves des Cours Normal , Supé r i eu r et de M a î t r i s e par ce 

Cana l . 

Les f i l i è r e s et l e s n iveaux : l e u r genèse 

Au f u r et à mesure que nous éta b l i s s i ons. l e s 

t a b l e a u x a n a l y t i q u e s à p a r t i r de l a g r i l l e a p o s t e r i o r i 

é l abo rée pour l e s B.M . Ce r c a , i l nous é t a i t a i s é de r e c o n s 

t i t u e r , années après années, l e s da tes de c r é a t i o n pour 

chaque f i l i è r e , souvent annoncées dans l ' é d i t o r i a l quelques 

mo is a u p a r a v a n t , grâce à l a présence l o r s d 'une r e n t r é e 

s c o l a i r e , de n o u v e l l e s m a t i è r e s , et de nouveaux q u e s t i o n 

n a i r e s . De l a même m a n i è r e , l e u r d i s p a r i t i o n se m a n i f e s t a i t 

par l a supp ress i on de ces mêmes q u e s t i o n n a i r e s et compte-

rendus . De s o r t e q u ' i l nous é t a i t p o s s i b l e d ' é t a b l i r l a 

durée de v i e pour chaque f i l i ère et chacun des n i v e a u x . 

Les r é s u l t a t s sont r e p r é s e n t é s sur l e g r a p h i q u e - c o u l e u r s 

C^ p . 99 où l e CERCA nous a p p a r a î t t e l l e une source qui dev ien t 

t r è s v i t e un f l e u v e t a n t l e d é c o l l a g e f u t p rompt . Soumet tons-

l e à une ana l yse p l u s f i n e . 



GRAPHIQUE C 2 - Filières - Niveaux - Spécialisations - late de création et durée dans le temps 

EMACA Paysannes «. 

EEACA Artisans «-

Spécialisations 
Artisans ^" 

Artisanes 

Pédagogie Moniteurs 4-

Horticulture c 

Filières 

ou 

Sections 

C. de Coupe 
C. Comptabilité 
C. Mécanique 
C. Cuit. Fémin* Rurale. 
0FT¥ : Centre formation techniciens 

de la Vulgarisation 
CPCA : Centre de pré-formation aux ^ 

carrières agricoles 
IPAO : Institut de Promotion * 

agricole de l'Ouest 
CFPA : Centre Féminin de Prom. Agriç. 

1 
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3 . 2 . La S e c t i o n " VomACLviJS > une f i l i è r e " louAdé' , p o u r une 

p o p u l a t i o n m a j o r i t a i r e 

Les e n s e i g n e m e n t s de c e t t e s e c t i o n o c c u p e n t à eux 

s e u l s 24 % , s o i t p r e s q u e l e q u a r t ; de l a s u r f a c e r é d a c t i o n n e l l e , 

Q u ' e s t - c e que c e l a v e u t d i r e ? E s t - c e s e u l e m e n t p a r c e q u ' e l l e 

a é t é l a p r e m i è r e à a p p a r a î t r e ? Ce n ' e s t dé jà pas i n s i g n i 

f i a n t de r e m a r q u e r que l e CERCA a é t é f o n d é d ' a b o r d p o u r 

r é p o n d r e à une demande des j e u n e s p a y s a n s . S e r a i t - c e a u s s i 

p a r c e q u ' e l l e a d u r é p l u s l o n g t e m p s que l e s a u t r e s ? Le 

schéma If ^illzKZ^ ( g r a p h i q u e C, , p.99 ) m o n t r e q u e , c o m p a r a 

t i v e m e n t , l a s e c t i o n "hKtL&&vi&" , qu i v i e n t en d e u x i è m e p o s i 

t i o n p o u r l a s u r f a c e r é d a c t i o n n e l l e , e t donc a du r e p r é s e n 

t e r une p r é o c c u p a t i o n i m p o r t a n t e du C . E . R . C . A . , a d i s p a r u 

v e r s 1956 p r o b a b l e m e n t , donc d i x a n s a v a n t l a p r e m i è r e . De 

p l u s , l e s deux f i l i è r e s p o u r j e u n e s f i l l e s son t a p p a r u e s 

dans 1 ' h i s t o i r e t o u j o u r s à une d a t e p o s t é r i e u r e à c e l l e s de 

l e u r s c a m a r a d e s m a s c u l i n s . E l l e s on t d u r é , - i l es t v r a i , 

j u s q u ' a u t e r m e de l ' é p o q u e c o n s i d é r é e . C e p e n d a n t , l a s u r f a c e 

r é d a c t i o n n e l l e occupée p a r l e u r s e n s e i g n e m e n t s e s t n e t t e m e n t 

i n f é r i e u r e : 13 % p o u r l e s P a y s a n n e s et 6 % p o u r l e s A r t i s a -

n e s . 

GRAPHI QUE C, 
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l i a i s , s u r t o u t , i l es t p a t e n t que l a f i l i è r e 

" P a y s a n s " pouva i t ê t r e a p p r é c i é e au r e g a r d des a u t r e s , comme 

une s o r t e de f i l i è r e " £oa^de ,f . En e f f e t , s i 1 ' on c o n s i d è r e 

l a du rée des é t u d e s p o s s i b l e s pour un j e u n e paysan par r a p p o r t 

aux a u t r e s p o p u l a t i o n s r u r a l e s d ' é l è v e s , l e s g r a p h i q u e s 

C-, et C, .nontrer t que, t r è s t ô t , l e s p r e m i e r s pouva ien t a v o i r 

l ' e s p é r a n c e de f a i r e d ix ans d ' é t u d e s s ' i l s en a v a i e n t l e 

cou rage , l e s j e u n e s f i l l e s h u i t et l e s a r t i s a n s h u i t pendant 

l a g u e r r e , s i x e n s u i t e seulement avan t de d i s p a r a î t r e en 

1956 . 

A ce la i l faut a j o u t e r que c ' e s t dans l e s forma

t i o n s "fiauXeV que se s i t u e l a d i f f é r e n c e . En e f f e t , à la f in 

de c e t t e p é r i o d e , v e r s 19 57 v rai ssem bla bl en ent , on vo i t l e s 

formati ons f é m i n i n e s p e r d r e une année au n iveau du Cours 

Normal, ce qui ramène l e c y c l e complet d ' é t u d e s à sept ans 

au l i e u des dix de l a secti on "Pat/4/xn.V . Les A r t i s a n s vo ien t 

d i s p a r a î t r e dès l a f i n de la g u e r r e l e u r Cours S u p é r i e u r , 

( i l semble que ce fu t d ' a i l l e u r s f a u t e d ' i n s c r i p t i o n s ) t a n 

d i s que l e u r Cycle "AppJitntlAAagz" s ' a l l o n g e d 'un an, sans 

doute pour s a t i s f a i r e aux e x i g e n c e s des C.A.P. de l a Cham

bre des M é t i e r s dont l e C.E.R.C.A. s u i v a i t l e s programmes. 

La f i l i è r e A r t i s a n semble p e r d r e sa r a i s o n d ' ê t r e en 1956 . 

Le g r a p h i q u e C3 es t l e t éïi oi n de s e s v i c i s s i t u d e s . 

On c o n s t a t e que, à p a r t i r de s années c i n q u a n t e , au con

t r a i r e , l a f i l i è r e Paysans e s t r e n f o r c é e d 'un Cours Secon

d a i r e A g r i c o l e de t r o i s a n s , p r e m i è r e v a r i a n t e du Cours Nor

m a l , p o u r s ' a d a p t e r aux f i l s d ' a g r i c u l t e u r s t i t u l a i r e s d 'un 

B . E . P . C . Un peu p l u s t a r d , pour a c c u e i l l i r une p o p u l a t i o n 

d ' é l è v e s venan t des Maisons F a m i l i a l e s ou ayan t s u i v i une 

f o r m a t i o n a g r i c o l e de second d e g r é , on c r é e un " CousiA hloA-

mœl $p<L£JLO.l" qui c o n c e n t r e su r un an l e programme, t o u j o u r s 

en f a v e u r des é l è v e s se d e s t i n a n t à 1 ' a g r i c u l t u r e . (cf g r a p h . C^) 
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Pourquoi c e t t e préémimence de l a f i l i è r e Paysans ? 

Deux sources d ' e x p l i c a t i o n s deva ien t ê t r e reche rchées . Les 

p remiè res en d i r e c t i o n de 1 f I n s t i t u t i o n C.E.R.C.A. : D i spo 

s a i t - e l l e de " / te^ocuce-ô ttchnico-ctxltuAtlle,*" p l u s i m p o r 

t a n t e s dans son s e i n même, ou en r a i s o n de l a p r o x i m i t é de 

l ' E c o l e Supé r i eu re d ' A g r i c u l t u r e pour l a branche Paysanne, 

a y a n t , pour a i n s i d i r e , davantage v o c a t i o n pour s a t i s f a i r e 

c e t t e c a t é g o r i e d ' é l è v e s ? Pour l a s e c t i o n A r t i s a n s , l e 

C .E .R.C.A . d i s p o s a i t de l a c o l l a b o r a t i o n de l ' é c o l e S a i n t -

Maur i ce d 'Ange rs , e t de c e l l e de S a i n t - L a u r e n t sur Sèvres 

(Vendée) . Pour l e s j eunes f i l l e s , i l s ' a p p u y a i t sur "1<L Bon 

PaAtZuA" d ' A n g e r s , ou c e r t a i n e s p e r s o n n a l i t é s de l a r é g i o n . 

Ma is , pour sa p l u s . g r a n d e p a r t , a i n s i que l e s o u l i g n e l e P. 

G u i l l o u x dans l e B u l l e t i n Mensuel n° 90 de Septembre 1937, 

" £ e coAp* pKoizAAoK&l dm C .E .R.C.A. z.àt £e mhnt que, ctlui 

de l'Ecold SupiAituAt d1AgAiaultuAZ zt de ViticultuAd 

d 'Ang tAA" . 

Les g raph iques C^ p. 93 et C^ P- 104 m e t t e n t , en 

revanche , en v i v e l u m i è r e l e s "v>Lci<bAitud£Afl de l a s e c t i o n 

A r t i s a n s : 

- sa f a i b l e s s e numérique (4 à 9 % des é l è v e s ) 

- l a durée r e l a t i v e m e n t b r è v e , dans l e temps de 

c e t t e f i l i è r e (1932-1956) 

- l a l i m i t a t i o n à deux ans d ' é t udes au l i e u de t r o i s , 

pour des Cours Normal et S u p é r i e u r 

- l a supp ress i on du Cours S u p é r i e u r dès l a f i n de l a 

guer re 

- l a durée éphémère des s p é c i a l i s a t i o n s o f f e r t e s 

aux a r t i s a n s , t e c h n i c i e n s , e t c . . . 

a u t a n t d ' o b s e r v a t i o n s qu i nous posa ien t q u e s t i o n . 

Le P. de Montbron ( 2 ) , dans l ' e x p l i c a t i o n q u ' i l nous 

(2) "Les spéc i f i c i tés sociologiques des art isans ruraux" d i t - i l "ne furent 
janais perçues avec r igueur". Et a i l l eu r s " . . . Nous n'avons eu, avec 
les ar t i sans , qu'une c l ien tè le que nous raccalions un peu. Nous n'avons 
pr is que peu à peu conscience du f a i t que, sous des aehors plus p o l i 
cés, i l s étaient économiquement plus mal t r a i t és que les paysans et 
q u ' i l f a l l a i t les a ide ra élaborer une parole qui fut d'eux". 
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a p p o r t e de ce phénomène, conf i rme n o t r e hypo thèse s e l o n l a 

q u e l l e l ' E . S . A . "Jï&ntait" davan tage l e s b e s o i n s des paysans 

e t é t a i t p l u s en mesure de l e s s a t i s f a i r e que ceux des a r t i -

sa ns . 

La deuxième sou rce df ex p l i c a t i o n s peut v e n i r des 

é l è v e s . Toutes l e s s t a t i s t i q u e s de l ' é p o q u e de l f e n t r e - d e u x 

g u e r r e s mon t r en t en e f f e t que l a p o p u l a t i o n a g r i c o l e é t a i t 

m a j o r i t a i r e au s e i n des p o p u l a t i o n s r u r a l e s . 

Population agricole 

% par rapport à la 
Population Rurale 

Population rurale 

% par rapport à la 
Population Totale 

1936 

53 % 

47,6 % 

1954 

51 % 

44 % 

1962 

41,3 % 

38,3 % 

(3) 

(2) "Pendant le quart de siècle où j ' a i connu l e CERCA et spécialement 
pendant l e s 15 ans où j ' e n fus responsable, les a r t i sans furent une 
de nos préoccupations constantes. Mais notre pédagogie par obser
vation et cr i t ique ne l eur a l l a i t pas trop bien. I l f a l l a i t autre 
chose . Que de projets avortés, surtoit parce que l e s moyens à 
mettre en oeuvre étaient trop coûteux, mais peut-être aussi parce 
que ces a r t i s ans ruraux relevaient d'une autre façon de vivre et ae 
penser, d'une pédagogie du geste (pour laquelle nous étions assez 
prêts) et d e l à simplication (disons technico-cartésienne) qui 
é ta i t à l ' envers de ce que nous tent ions d 'ê t re (avec succès) pour 
les cu l t iva teurs . C'est un mode de pensée qui é ta i t en cause". 

ivlONTBRON (H. de) Correspondance inédite 3 et 6.06.84 p . 16-17 
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Les é lèves paysans é t a l e n t - i l s donc p e u t - ê t r e plus nombreux ? 

C ' é t a i t probable ,mais à v é r i f i e r . I l f a l l a i t donc poursuivre notre 

analyse dans la d i r e c t i o n des e f f e c t i f s d ' é l èves e t de l e u r 

évolu t ion e t mesurer la propor t ion des a g r i c u l t e u r s dans l ' e n 

semble. Le graphique C5 montre ce que fut c e t t e évolut ion 

de six ans en s ix a n s , depuis 1927 jusqu 'en 1960. 

GRAPHIQUE C, Evolution du taux de répartition des élèves 
selon les sections 

— — Paysans 
. _ . _ Paysannes 
— — —Artisans 

•Artisan es 

1927 29 1952 1937 41 1943 1949 1956 

Las spéc ia l i sa t ions n'apparaissant pas dans os graphique. 

1960 

Or, il apparaît que, tout au long de la période étudiée, les élè

ves paysans sont majoritaires. Ils sont encore 53 % au mo

ment de la plus forte "K&Ka,li&a,tiovi" du C.E.R.C.A. et près 

de 70 % à la veille de la loi de 1960 , ce qui facilitera 

au C.E.R.C.A. sa future insertion dans les structures mises 

en place par le Ministère de l'Agriculture qui vont privi

légier elles aussi le secteur agricole et para-agricole. 

Mais cette sorte de lien, privilégié qui unit le 

C.E.R.C.A. à ses élèves paysans tient-il seulement à leur 

taux plus élevé ? Et l'évolution favorable de cette catégo-
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r i e , moins f a v o r a b l e s des a u t r e s , ne s ' e x p l i q u e r a i t - e l l e 
pas a u s s i par un degré d i f f é r e n t dans l a m o t i v a t i o n des 
é l è v e s ? Les Paysans p r o v o q u e r a i e n t - i l s l e C.E.R.C.A. à l e u r 
en donner p l u s en f a i s a n t p reuve d ' une m o t i v a t i o n p l u s é l e 
vée ? 

ï C ^ i 2 ? _ ^ l y Q e _ r é e l l e _ m o t i v a t i o n 1 _ u n _ t a u x _ d e _ d é p e r 
-QQ4?i-£?i^ï î v e m e n t faible 

Nous l ' a v o n s é t u d i é de s i x a n s en s i x a n s , mais en 

nous en t e n a n t uniquement à l ' i n t é r i e u r de chaque n iveau 

d ' é t u d e , e t non d 'un n iveau à l ' a u t r e . La q u e s t i o n p o u r r a i t 

ê t r e fo rmulée de l a façon s u i v a n t e : su r une promot ion 

e n t r a n t en p r e m i è r e année d ' A p p r e n t i s s a g e e t de Cours 
Normal, e t c . , quel t aux d ' é l è v e s a v a i t des chances de se 
r e t r o u v e r en deuxième année l ' a n n é e s u i v a n t e e t ,parmi 

ceux de deuxième., année, combien se r e t r o u v e r a i e n t en t r o i 

sième ? Le g r a p h i q u e C6 page 106 f a i t a p p a r a î t r e l e s 

r é s u l t a t s g lobaux pour l e s q u a t r e c a t é g o r i e s d ' é l è v e s . On 

peut c o n s t a t e r que c ' e s t chez l e s Paysans que l e t aux moyen 

de d é p e r d i t i o n annue l e s t l e p l u s f a i b l e , c e l u i des a r t i s a n s 

é t a n t de l o i n l e p l u s é l e v é . F a u t - i l y v o i r un des m o t i f s 

de l a du rée r e l a t i v e m e n t éphémère de c e t t e f i l i è r e ? 

L ' o b s e r v a t i o n de t r o i s t a b l e a u x , pour l e s c inq 

années de r é f é r e n c e montre que pour l e s " pay4a.ru>" , l a 

t e n t a t i o n d ' a b a n d o n n e r l e s é t u d e s en f i n de p r e m i è r e 

années de Cours normal é t a i t l a p l u s f o r t e , en moyenne 

50 %. ( c f . annexes D) . 

pay4a.ru
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GRAPHIQUE Z, - Evolution du taux de déperdition des 
des différentes populations d'élèves 

100 #1 

80 io 

60 4>l 

40 + 

20 $k 

— Moyenne 
Paysans 
Paysannes 

— Artisans (Section 
supprimée rentrée 56) 

...—.... ArtisaneB 

L'a** 

1937 1943 1949 1955 1960 

En fin de première année de Cours Supérieur, le taux d'aban

don oscille entre le tiers et la moitié des élèves, tout se 

passant comme si le jeune, à sa première inscription,n'avait pas 

bien mesuré toute l'exigence du cours par correspondance, et 

se décourageait au bout d'un an. Ce premier cap passé, tenir 

était plus facile. En revanche, les élèves paysans de l'Appren

tissage sont plus nombreux à mener la formation jusqu'à son 

terme. Cependant le taux de déperdition semble plus fort en 

fin de deuxième année, lorsque le jeune atteint ses 16 ans. 

En moyenne un quart des élèves et même 10 % seulement en 

1960, abandonne en cours dJapprentissage, ce qui est peu. Peut-

être,les élèves étant plus jeunes et la formation se situant 

dans la foulée du Primaire, l'étude leur demeure-t-elle plus 

facile ? Peut-être aussi la perspective de bénéficier des 

allocations familiales incite-t-elle les familles à favoriser 

l'étude des adolescents ? 

Nous avons donc délibérément refusé de prendre en 

compte le taux de déperdition entre les niveaux,estimant 

que chacun formait un tout se suffisant à lui-même. 
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Le choix de passer ou de renoncer au niveau supérieur relè

ve à notre avis, davantage de lfambition personnelle, plus 

ou moins grande,que du découragement qui guette un élève 

s'inscrivant dans un cycle et le pousse à renoncer avant le 

terme. 

Il faudrait mettre le taux de déperdition dfun cours 

par correspondance tel que le C.E.R.C.A. en relation avec 

celui dfun Etablissement scolaire où l'enseignement est oral 

et où existe un contact direct permanent entre l'enseignant 

et les élèves à cette même époque. 

L'expérience de ce genre d'enseignement nous donne 

à penser que ce taux serait un peu plus élevé au C.E.R.C.A., 

Cela __ justifie ,pour une part ,1 ' opinion cotoiuune qui consi

dère l'enseignement par correspondance comme exigeant et 

difficile . 

3 .3 . L ' " AppAzntiAAagz", un niveau pour la masse des jeunes 

obligés à se former 

Un autre aspect de la spécificité du C.E.R.C.A. 

pourrait être mis à jour par la mise en relation de 1'évolu-

tion des taux de répartition de la population scolaire glo

bale au C.E.R.C.A, selon les niveaux de formations basses et 

hautes. 

Maintes fois,le B.M. précise dans son règlement des 

études que "l'AppAzntiAAagz A'adAZAAZ aux jtant* de 14 à 1? 

an* que la loi oblige. (4) à AZCZVOIA une lomatlon pJioiz*-

Aionmllt. Il s'agit de la loi du 5 juillet 194-1 portantsurla 

réorganisation de l'Enseignement Agricole. Elle avait rendu 

obligatoire la formation professionnelle non seulement pour 

les agriculteurs (5), mais aussi pour tous les jeunes, 

(4) C'est nous cjui soulignons. 

(5) Les Cours Post-Scolaires étaient pour eux obligatoires depuis 1938, 
mais la déclaration de guerre n'avait pas permis la pleine applica
tion de la loi. 
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ce qui entraîna au C.E.R..C.A. l'affluence de sujets des 

Bourgs se destinant au Commerce ou à l'Artisanat. Dfoù l'ef

fort du C.E.R.C.A. pour spécifier les Cours pour les Arti-

sanes mais surtout en offrant de multiples spécialisations 

aux Artisans dits " t z c h n i c i d n * " (Ajusteurs-mécaniciens, for

gerons, menuisiers-ébénistes, charpentiers, maçons, Fer

blantiers-Plombiers-Zingueurs, Electriciens), en plus d'une 

formation générale pour tous. A partir des années 1937-38, 

le schéma C7 montre donc une progression très grande du 

taux de répartition des élèves de l'Apprentissage dans tou-

tes les sections : 

GRAPHIQUE C 7 - Evolution du taux de répartion des élèves 
selon les niveaux 

100 $ 

Apprentissage 

-7?'Mi C. de base 

*^\TV **• ïorB*l • Secondaire 

Super. • Maîtrise 

(Les spécialisations 
.n'apparaissent pas ici) 

50 * 

Niveaux 

1927-28 19.52-53 1957-58 1945-44 *949r50 1955-56 1960-61 (12) 

68 % et jusqufà 82 %, de la guerre à 1950, et une décroissan

ce corrélative du nombre d'élèves des niveaux supérieurs. 

Mais il serait à peine abusif d'affirmer que la qualité de 

la motivation semblait inversement proportionnelle au nombre 

total d'élèves inscrits dans chaque niveau de cours. Si nous 

voyions décroître le pourcentage d'élèves de l'Apprentissage 

après les années 1950, c'est en raison de la multiplication 

et des Maisons Familiales et des Centres d'Apprentissage 



- 109 -

Agricoles et Ménager Agricoles qui firent une sévère concur

rence au Cours d'Apprentissage du C.E.R.C.A. en diffusant un 

enseignement oral estimé plus facile par les élèves. 

3.4. Le Cours de Perfectionnement, un passage obligé pour 

faire partie de l'élite paysanne 

L'appellation Cours de " VeA Sectionnement apparaîtra 

seulement autour des années cinquante. Elle désigne une réa

lité présente au C.E.R.C.A. depuis le début, c'est-à-dire 

les niveaux du Cours Normal, du Cours Supérieur et du Cours 

de Maîtrise (cf. graphique C3 page 110). 

Il s'adressait aux élèves de 18 ans " de*^LAeux de Ae-

cevoiA une ioAjnation pAo^e**ionnelle plu* complète." . C'étaient 

donc des élèves inscrits ,non poussés par une obligation ex

terne, mais par une réelle motivation personnelle. Ce cours 

drainait vers lui les élèves qui avaient fait leur appren

tissage au C.E.R.C.A. ou ailleurs. Cela explique le change

ment de tendance de la courbe T/;:^*-;^^-;: qui, après avoir stationné 

à 15 et 16 % dans la décennie 1940-1950, amorce une remontée 

jusqu'à 30 % en 1955 et 46 % en 1960. Les responsables du 

C.E.R.C.A. sont très attachés à ces niveaux de formation 

haute,qui leur paraissent les plus aptes à former l'élite 

paysanne. Le Père de Laulanie écrit (dans Elites n° 79, 

novembre 1956, p. 131-132) : 

11 Si V appAenti**age e*t nece**aiAe, c ' e*t le PeA&ec-

tionnement qui constitue, la paAtie la plu* importan

te, du C.E.R.C.A. En eiiet ce n1 e*t pa* VappAenti*-

*age qui peut *uiiiAe à {oAmeA de* agAiculteuA* qui 

connai**ent le.uK mitie.*. Seul* le. CouA* hloAmal et 

*uAtout le. COUA* SupiAie.uA pe.uve.nt leuA pe.Ame.ttAe. de. 

teniA vAaiment leuA place, au *ein de.* CE.T.A. dan* 

le.* coopèAative* et le* mutuelle.*, de militeA dan* 

le* *yndicat* en étant vAaiment au *eAvice de la 

?Ao&e**ion ou de iaiAe de leuA exploitation iamilia-

le un exemple et un modèle tant *UA le plan pAo^e*-

*ionnel que *uA le plan *ocial". 

le.uK
SupiAie.uA
pe.uve.nt
pe.Ame.ttAe


- 1 

COÏÏHBE C3 - Evolution de la Section Paysans 
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Une autre série d'indicateurs vient souligner comme paradoxa

lement l'importance qualitative déjà démontrée des formations 

hautes des paysans par rapport aux formations basses telles 

que l'Apprentissage. Nous voulons parler de l'évolution en va

leur absolue des courbes de population d'élèves "payAanA " 

selon le niveau. 

Pour bien situer la portée de ces évolutions, il 

convient de mettre en regard les résultats des trois courbes 

- Apprentissage, 1 PAiiy>, n rs lln 
rr * ' Courbe Cg , p.110 

- Cours Normal, Supérieur, Maîtrise,] 
- Effectifs globaux. ^ Courbe C9 , p.112 

La courbe "AppAtnt i^^dgt" reproduit la tendance géné

rale de la courbe globale Cg , avec un sommet extrême de son 

développement en 194-1-42-43 résultant de trois motifs se 

cumulant : 

1. Mise en place définitive des quatre filières de for

mation touchant maintenant la totalité de la population des 

jeunes ruraux : Paysans, Paysannes, Artisans, Artisanes et 

ouverture de nombreuses spécialités. 

2. Obligation de formation professionnelle pour toutes 

catégories de jeunes de 14-17 ans, non scolarisés de par ail

leurs ; obligation confortée par l'attribution d'allocations • 

familiales supplémentaires. 

3. Fermeture de la plupart des cours par correspondance 

en raison de la guerre et manque de structures scolaires pro

fessionnelles pour faire face aux dimensions " Q-xploàivdA" de 

la demande de formation. 

Il apparaît que l'essentiel du gonflement de l'effectif 

global pendant la guerre est tributaire du Cours d'Apprentissa

ge qui va amorcer son déclin, après celle-ci, pendant qu'au 

même moment on assiste à une progression non spectaculaire 

mais réelles des effectifs de toutes les formations en aval 

de l'Apprentissage pour les raisons déjà connues. 



GRAPHIQUE C 9 - Courbe d e s e f f e c t i f s p o u r l a p o p u l a t i o n t o t a l e d e s é l è v e s 
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Pour une population de jeunes paysans nombreuse, moti

vée, assoiffée de formation et dont l'évolution, malgré cer

taines phases de dépression, révèle de 1937 à 1960 une rela

tive stabilité, le C.E.R.C.A., et lui seul avec Purpan, offre 

une structure "^ou^de" , tant par la durée que par la qualité 

des enseignement s. 

Un article sur Les Etudes Agricoles par Correspondan

ce (6 ) qUj.? paru dans La Croix du 30 septembre 1937, sem

ble être l'oeuvre du Centre des Etudes Agricoles par Corres

pondance de lfIle de France, montre que, partout ailleurs, 

" Lê ô Etudes àont A(LpaAtiQ.<à <àuA cinq hlvth^ seulement au lieu 

de dix, soit : un Cours Préparatoire de trois ans (équivalent 

à l'Apprentissage) et un Cours dit " SapeAtea^' de deux ans 

qui correspondrait aux deux premières années de notre Cours 

Normal . 

La réputation du C.E.R.Ç.A. était assez universel-, 

lement établie pour que certaines entreprises voulant lancer 

un cours, par correspondance, se permettent pour mieux attirer 

la clientèle paysanne, de se présenter comme rattachées au 

C.E.R.Ç.A. A plusieurs reprises, le PèreGuilloux dut mettre 

tre ses élèves en garde " contKZ cette ^OMZ de concuAAtnct 

diioyalz et malhonviztw . 

3.5. Le rôle des Palmarès comme stimulant de motivation 

A l ' o b s e r v a t i o n a t t e n t i v e du g r a p h i q u e r e l a t i f à l a 

s u r f a c e r é d a c t i o n n e l l e (7 ) , i l e s t a s s e z s u r p r e n a n t de c o n s 

t a t e r l a p l a c e i m p o r t a n t e occupée par l e s pa lmarè s ; 15 % de l a 

s u r f a c e r é d a c t i o n n e l l e ; 2 000 pages env i ron pour l e s 36 années 

c o u v e r t e s , s o i t une moyenne de 55 pages par a n . Or, c e l a c o n s 

t i t u e une s o u s - e s t i m a t i o n , s i l ' o n c o n s i d è r e que , à p a r t i r 

de 1952, vu la r é d a c t i o n du B.M., l a D i r e c t i o n du C.E.R.Ç.A. 

( è Les Etudes Agricoles par Correspondance. La Croix^ du 30 septembre 
1937, + 58 du corpus G. PARAVY. La J.A.C.*'""" 

(7) cf. graphique C I . P. 89 
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décida de faire paraître désormais des palmarès trimestriels dans 

le journal régional. Seuls restèrent,à partir de cette date5 
les palmarès annuels. En 1941-42,où le C.E.R.C.A. atteignait 

l'effectif exceptionnel de plus de 11 500 élèves, le palmarès 

occupa la surface record de 100 pages. 

S 17 

PALMARES IT PRIX DE FIN D'ANNEE 

a) Afin qu'une saine émulation puisse exister entre les élèves, le bulletin du 
C.E.R.C.A. contient, à partir de février, le palmarà» des meilleurs devoirs. 

Ce palmarès est établi par catégorie d'élèves, par année, et, dans chaque 
année, par matière enseignée. 

b) Le feuffetin de juillet contient fe patinât** généra! de l'année scolaire. 
Ce palmarès est établi par catégorie d'élèves et par année. Toutes les notes 

obtenues par un élève sont additionnées et leur total donne à l'élève la place qu'il 
mérite. 

Des prix d'une valeur de 10 I 100 #r. sont accordés aux meilleurs élèves, ils 
fiont constitués par des ouvrages de formation technique et sociale ; de littérature 
paysanne, etc. Des médailles sont également décernées aux élèves ayant subi avec 
succès les examens. 

n° 139, Juillet-Août 1942, p. 14. 

La construction des p-remiers tableaux analytiques du 

B.M. Cerca nous a permis de mettre en évidence cette 

rubrique, le plus souvent mensuelle, paraissant à partir du 

numéro de janvier et pendant six mois. Les conditions pour 

y trouver son nom inscrit ont varié au fil des ans. 

Pour l'année 194-2-43 par exemple, nous lisons p. 551 

du B.M. n° 148 de Ouin-Duillet-Août : 

"Ne Aont poKté*> à ce palmaxè* général que le* élève* 

atteignant tint moyenne *uiii*ante. VouK le calcul 

de cette moyenne, Il a été tenu compte de* coeiii-

cient* pKèvu* au pKogKamme de* étude*. Le total 

général a ete divine paK le nombre de devoiK* que 

l'élève aurait du jaixe (8) » et non pan. le nombre 

de ceux qu'il a &ait". 

Nous avons pu vérifier que cette mesure assez dra

conienne a prévalu pendant toute la période étudiée. Une dif

ficulté notoire,pour ces élèves qui devaient souvent étudier 

et rédiger dans des conditions ae promiscuité familiale peu 

(8) C'est nous qui soulignons. 
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propices au travail intellectuel, souvent en veillée, après 

de rudes journées de travail aux champs, tenait à l'envoi 

régulier des devoirs. La diffusion des palmarès mensuels fai

sait paraître les notes, devoirs après devoirs, était un sti

mulant pour la persévérance dans lfeff6rt. Les palmarès annuels 

constituaient lfessentiel du contenu du bulletin du mois d'août 

Malgré la sévérité qui présidait à l'établissement de 

la norme fixée pour y figurer, les résultats au palmarès 

étaient gratifiants pour un plus grand nombre d'élèves car 

il apportait de bons résultats aux élèves non soumis 

à l'examen. 

Taux de réussite aux examens 

Population total* 

Ilèvaa elaaaea taxais. 

: Inaerlpt. au Palaarèa 

l Réuaaite aux exaaena 

1952-35 

I 

970 

4"o> 
55 
<2) 

* 

100 * 

4 9 * 

1957-38 

I 

2 594 

565 

290 

230 

* 

100 * 

22 * 

51 * 

41 * 

1945-44 

I 

12 500 

2 505 

412 

456 

* 

100 * 

19 * 

ie* 

19 * 

1949-50 

I 

4 484 

1 023 

534 

509 

* 

100 * 

23 * 

52 * 

50 * 

1955-56 

I 

4 058 

1 194 

685 

679 

* 

100 * 

29 * 

5 7 * 

5 7 * 

1960-61 

I 

2 555 

816 

547 

550 

* 

100 * 

3 2 * 

4 2 * 

42 * 

Moyanaae' (i) Falaarèe 

(2) Sxaaena 

10 

14 

10 

14 

(11-42-13) 

14 

12 

14 

10 

12 

10 

12 

C. Apprtntia. ai 12/20 —». Certificat de fin d'apprantiaeage 

C.X. O.S. M. ai 10/20 —t. Cartifieat d'Itudee âgricolea 

ai 12/20 —». Inacription au Bravât aiaple d'étude» agricole»f ou Bravai Supérieur, ou Maîtriae 

GRAPHI QUE C 10 

100 #1 

50 4 

0 * 1 

Taux de r é u s s i t e a u x ex an en s e t 
de p r é s e n c e au P a l m a r è s a n n u e l 

—.— Palmarès 
Examen 

49J» 

1952-53 1957-58 

18 i 
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52 •* 

»- . 
1960-él 

Années 
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Le calcul du taux de réussite aux examens qui parait sur le 

graphique Cig porte uniquement sur l'effectif en classe ter

minale de chacun des cours. Généralement un peu plus faible 

que le taux d'élèves inscrits au palmarès, il était le re

flet de l'image de marque que le C.E.R.C.A. attachait à l'ob

tention de ses diplômes. C'étaient des diplômes entièrement 

conçus par le C.E.R.C.A. : Certificat de fin d'Apprentissage, 

Certificat de fin d'Etudes (Agricoles, Ménagères-Agricoles 

ou Artisanes) pour les élèves ayant obtenu 12 de moyenne. 

Mais aussi Brevet simple d'Etudes Agricoles, Brevet Supérieur 

ou Brevet de Maîtrise résultant d'un savant dosage entre le 

total des notes de l'année divisé par le nombre des devoirs 

que l'élève aurait dû faire et les notes obtenues à l'écrit 

et à l'oral de fin d'année. Ce mode d'évaluation relevait 

déjà du contrôle continu que les réformes récentes ont rame

né à l'ordre du jour, mais qui est encore loin d'être géné

ralisé. De portée éminemment éducative puisqu'elle favorisait 

les élèves ayant fourni un travail assidu, et surtout ceux 

qui avaient fait tous les devoirs. 

A un élève qui demande "quelle utilité, il peut y av oiA 

à po&A&dZK un BAevet ?" le P. Guilloux, intarissable d'argu

ments, écrit : (9) 

"Je Kepond^ à cela qu'il y en a beaucoup. 

Le Bleuet e^t en pKemieK lieu un stimulant au tra

vail ; éavoifi que l'on devKa pa^&eK un examen, que 

l'on auKa a iœiKt preuve de *a science, que l'on 

Ki&que un échec, &ont autant de motii* qui obligent 

à V ziioKt de la Ke^lexion, de la lectuKe, de la Ae-

daction, à V a^&iduite aux Keunion* oKganit>eet> paK 

le* moniteurs, en un mot à tout ce qui pzut contKibueK 

a un venteux appKenti&&age agricole*. 

Ve plu<à un Brevet a &a valeuA, tout comme le billet 

de banque.. Celui-ci KepKe&ente de l ' OK et celui-là la 

valeuA pKoie^^ionnelle ; on cache, le pKemien. et l'au

tre n'e*t pa* ecKite *>uK la iiguKe.. . EntAe deux heK-

(9) cf. GUILLOUX R. in "A nos élèves" éditorial du B.M. n° 33, Novembre 
1931, pp. 183-184. 



.- 117 -

mieK* qui *e pKe*entent, un pKopKietaiKe avi*e donne-

Ka *an* doute, la pKe^eKence à celui qui peut lui iai-

Ke la pKeuve de. VdKde.uK qu'il a mi*e à *'in*tKuiKe 

de. *on metieK, comme au**i de. *on *avoiK, contKole 

pœK un juKy e*time. 

Le BKevet e*t un excitant à la peK*evéKance dan* le, 

tKavail ; il e*t une. pKeuve actuelle de. notKe *avoiK ; 

il e*t au**i notKe. konne.uK. 

(jubile. e*t donc la honte, de. celui, qui a commence à 

bàtiK et qui n'a point achevé *on tKavail l kin*i en 

e*t-il du jeune homme qui aKKivé au teKme de. V appKen-

ti**age Kecule devant *on ackive.me.nt natuKel le. di

plôme.. 

TeKminon* cette cau*eKie *UK no* examen* en KappoK-

tant ici la Ke.ile.xion de. M. Lavallée -ViKe.cte.uK tech

nique, de. notKe. Ecole, et de* k.Kme* expeKimentale* 

d' KvKille- a V i**ue de V examen d'kngeK* : "SlKai-

ment, ce* jeune* gen* savent quelque cho*e... Oui 

il* ont appKi*, beaucoup appKi*". 

Qu'à l'entKee de cet hiveK cette paKole nou* *eKve 

d'encouKagement, et noué donne confiance dan* le la-

beuK que nou* nou* *omme* impose*". 

Si on les compare au taux de réussite actuel des 

Collèges et Lycées,dont la moyenne oscille entre 60 et 80 %, 

on pourrait trouver leur caractère peu démocratique ; mais 

il fallait prouver que ce n'était pas un enseignement au ra-

bai s. 

"Voilà notKe seconde *e**ion teKminee.., ViKe 

que ce iut *an* peine *eKait exageKe... Mai* qu'im-

poKte ! Mou* aKKiviez à cet examen bien pKepaKe* paK 

le tKavail de* longue* *oiKee* d' hiveK... ku**i le* 

Ke*ultat* iuKent-il* *ati*iai*ant* : 10 candidat* 

*ont définitivement Keçu*... Seulement ! diKont 

quelque* un*. ilO) 

U0)GUILLOUX R. "A nos Elèves" B.M. n° 39, mai 1?32, p. 342. 

VdKde.uK
konne.uK
ackive.me.nt
Ke.ile.xion
-ViKe.cte.uK


- 118 -

Comprenez bien cependant le moti{ de notre sévérité. 

Décerner un Brevet à un jeune homme incapable, de jus

ticier de connaissances su&&isantes auprès des cama

rades qui viendront plus tard se renseigner auprès de 

lui, servirait plutôt a sa honte, e t czKtainzmznt à 

la dépréciation de nos cours. Noué voulons tout au 

contraire que le jeune homme &onde sa fierté de cul

tivateur sur une connaissance intelligente de son 

métier, qu'il soit en mesure d1exprimer et de justi

cier auprès de ses camarades11. 

P u i s s a n t moyen de s t i m u l a t i o n , pa lmarès e t examens 

p e r m e t t e n t à l a "troupe" de r e p é r e r ceux qui son t s u r l a bonne 

v o i e de l ' i n t é g r a t i o n à l f é l i t e r u r a l e . Et ces l i s t e s de c a 

marades i n s c r i t s aux mêmes o p t i o n s que s o i donnent env i e de 

c o n n a î t r e l e s v i s a g e s cachés sous c e s noms aux n o t e s p a r f o i s 

p r e s t i g i e u s e s , e t qu 'on ne r e n c o n t r e r a qu ' au hasa rd d 'un e x a 

men ou d ' u n e r é u n i o n de l ' a m i c a l e . Les principes d'organisations 

des examens mis au p o i n t à l ' a r r i v é e du Père Gui l loux r e s t e 

r o n t s e n s i b l e m e n t l e s mêmes pendant t o u t e c e t t e p é r i o d e e t 

j u s q u ' e n 1966. Cependant, à p a r t i r de 1949, l e s é l è v e s de 

l ' A p p r e n t i s s a g e se p r é s e n t e r o n t au diplôme o f f i c i e l du Breve t 

d ' A p p r e n t i s s a g e A g r i c o l e ( l e B.A.A.) , qui r e l e v a i t à l ' é p o q u e 

de l a compétence des D i r e c t i o n s des S e r v i c e s A g r i c o l e s . (11) 

Si l e s examens son t une d imension t r è s s p é c i f i q u e du 

système i n s t i t u t i o n n e l " C . E . R. C .A ." , i l s s a n c t i o n n e n t l e t r a 

v a i l des d i f f é r e n t s n iveaux de fo rma t ion que nous avons à 

c a r a c t é r i s e r m a i n t e n a n t en l e s m e t t a n t en r e l a t i o n avec l e s 

o b j e c t i f s p o u r s u i v i s , l e s d i f f é r e n t e s c a t é g o r i e s d ' é l è v e s 

e t l a n a t u r e des ense ignemen t s d i s p e n s é s . 

(11) Les D.S.A., devenues de nos jours D.D.A. ou Direction Départementale 
de l 'Agr icul ture . Depuis 1966, i l y a t ransfer t de compétence vers 
les Inspections Générales d'Agronomie pour l 'organisat ion des examens 
des collèges et lycées. 
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3.6. En marge de toute législation sur le terrain des syndicats : 
n une; structure primaire diffusant un enseignement secon

daire dans un esprit supérieur11 

Le 1er septembre 1927, sous la Direction de l'Ecole Su

périeure d'Agriculture et de Viticulture d'Angers, le premier 

numéro du Bulletin Mensuel Cerca annonçait la création 

d'Etudes Agricoles par Correspondance (E.A.C.). 

Dans le premier règlement des Cours, on pouvait lire 

sous le titre "But et esprit des E.A.C.A.'1 : (Cet enseigne

ment s'adresse) 

"aux jeunes agriculteurs, aussi bien à ceux qui n1 ont 
reçu qu'une, modeste instruction primaire qu'à, ceux 
qui ont hait des études plus complètes, car il permet 
d1 acquérir tt de développer lus connaissances agrico
les, de contracter et d1entretenir l'habitude de l'étu
de, de la lecture, de la réflexion, de l'expose des 
idées. 
Enseignement à suivre pendant l'hiver. 
Enseignement présente sous iorme simple et de iaçon 
iort claire, agréable et instructif' et ailleurs 
... "il sera surtout profitable aux jeunes hommes de 
16 à 25 ans". 

A la base de départ il s'agit donc d'une formation 

pour adulte, conçue pour une seule catégorie d'élèves, les 

agriculteurs de 16 à 25 ans. L'âge de 25 ans n'était pas li

mitatif, et parmi les premiers élèves, il s'en trouva à 

avoir dépassé largement la trentaine. Le niveau d'études pro

posé, d'une durée de trois ans, prend le nom de "Cours Hor-

mal"* selon le modèle des E.A.C. de Purpan. Cette appellation 

n'existe pas dans les structures mises en place suite aux 

lois sur l'Enseignement Agricole de 1848 ou de 1918, organi

sant en France l'enseignement agricole public et sur le mo

dèle duquel se sont constituées des écoles "libres" ; Fermes-

Ecoles, Cours Post-Scolaires, Ecoles Pratiques ou Secondai

res. Ainsi les E.A.C.A. organisées par le Syndicat d'Ensei

gnement Agronomique et de Recherches Agricoles 
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"n ' e n t r e n t dans aucun des cadres déterminés par les 
lois sur l' enseignement en général, ou sur V ensei
gnement technique, [loi kstier du 25 juillet 1919) 
ou sur V enseignement agricole [la loi du î août 191S 
vie à1 occupe, pas de V enseignement libKe) f et paK 
conséquent n'est sous le contrôle d'aucun des orga
nismes prévus pan. ces lois" . f 

"L'E.A.C.A. est établi sur le terrain consacre et re
serve par l'article S de la loi organique des Syndi
cats [loi du 11 mars 1920) et par le Code du Travail 
et de la Prévoyance Sociale [L. 111, Titre 1er, 
Art. 13) : 

Les Syndicats peuvent librement ... créer, adminis
trer, subventionner des Oeuvres professionnelles, tel
les que .. . oeuvres d'éducation scientifique, agrico
le ou sociale, cours et publications intéressant la 
procession". Telle est la réponse que pourront 
donner "vicaires [ou laies) groupant des jeunes gens 
pour les aider à rédiger des devoirs" si on leur pose 
la question : "quel titre légal avez-vous pour orga
niser des Cours post-scolaires d'enseignement profes
sionnel agricole ?" (12) 

Le Cours Normal pour les paysans, comme l'Ecole nor

male pour le futur instituteur, c'est etymologiquement l'E

cole de la Norme. La norme ici c'est-à-dire les connaissan

ces qu'un professionnel averti doit connaître pour exercer 

son métier de façon optimale mais aussi pour pouvoir en par

ler. C'est ainsi que le Père Guillouoc définissait le Brevet 

aux élèves lorsqu'il leur disait : 

"Nous voulons que le jeune homme ionde sa fierté de 
cultivateur sur la connaissance intelligente de son 
métier et qu'il soit en mesure de V exprimer et la 
justicier auprès de ses camarades". 

(12) cf. B.M. E^AX.A. N° 3, novembre 1927, pp. 3-4. 
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Une connaissance intelligente (nous dirions aujourd1 

hui une connaissance raisonnée) basée non uniquement sur la 

mémoire mais sur la compréhension, et intégrant l'analyse et 

la synthèse. 

Aussi, lorsque > en 194-2, le C.E.R.C.A. créera un Cours 

de Pédagogie de deux ans pour préparer les anciens élèves 

" nomal en ewt" formés sur le plan technique et social- à acqué

rir une compétence pédagogique indispensable pour devenir 

"m onlteuA" de groupe, ce Cours de Pédagogie pourra-t-il être ou

vert aux élèves dès leur entrée en deuxième année de Cours 

Normal. L'appellation de Normal évoque donc pour nous une 

structure de nature primaire certes. Une structure d'une au

tre nature eut été inimaginable à une époque où prévalait 

encore un " en^elgnem ent de c£a^e'f car, ainsi que le note 

P. Zind (13) 

11l1 enseignement secondaire et supérieur était essen

tiellement réserve aux en&ants de la Bourgeoisie11 . 

Le C.E.R.C.A. n'échappait pas à la mentalité généra

le. Un ancien. Monsieur Bore F. pouvait remarquer : 

11 En Vendée par exemple, les châtelaine allaient à 

l1E.S.A., les métayers au C.E.R.C.A* . . . Cà tenait 

aux structures. Ce n1 était pas comme maintenant ou 

on volt assis sur les mêmes banc* de l'E.S.A. des 

jeunes Issus de tous milieux11. 

t ion 

Le Père 3 . Letourneulx (14) corrobore c e t t e aff i rma

t i v e école comme celle d1 Angers ne se trouvait acces

sible alors qu1 à des jeune* gens sortis de V ensel-

(13) cf. De l'enseignement de classe à l'enseignement^ de degré (1.9.1.8-1956) 
p . 25, in La Pédagogie au XXe s ièc le . Guy AVANZINI (sous la d i rec
tion de) . Privât, Toulouse. 

(14) LETOURNEULX J . J ' a i l i é ma gerbe, op. c i t . p. 18. 
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QYlQJKMLnt *e.COndaiAe, dt, ZYl Ct* anntd* 19 20, Cûnbitn 

de. pay*an* de, F rance auAaitnt è,ti à même d ' e n *ui-

vAe, le. cycle, jusqu'au bout ? 

Le Père Foreau e s t i m a i t quant à l u i 

"que ce n-était pa* *cuteme,nt avec de.* notable.*, au**i 

ckACticn* &u**e,nt-il*, que. I ' e.&ioAt d1 amtlioAation 

*ociale, e t de AtchAi*tiani*ation pAo&onde, pouAAait 

et AC m enee à bl en" • 

l o r s q u ' i l fut a p p e l é à donner des c o u r s à l ' E c o l e d ' A g r i c u l 

t u r e de P o u i l l é , p r è s des P o n t s - d e - C é , p u i s à y d e v e n i r au 

m ô n i e r , l ' i d é e l u i v i n t 

"'de iaiAe. cntACA diAcctmcnt le* plu* doue.* de ce.* 

clive.* à l'Ecole, SupcAicuAt. Mai* un ckangm cnt tAop 

bAu*quc de, milieu pouA le,* jeune* gen* et un .nanque 

d'adaptation de,* COUA* ^iAent abandonnzA l* expeAien-

c e " . (15) 

Dès 1938, Auguste Gohier , i s s u du CERCA é t a i t a d n i s 

à l ' E . S . A . b i e n que cas i s o l é . Le fo s sé n ' é t a i t déjà p l u s 

i n f r a n c h i s s a b l e . En e f f e t , provoqué à l a c r é a t i v i t é par une 

j e u n e s s e av ide d ' a p p r e n d r e , l e CERCA a v a i t dû i m a g i n e r un 

Cours S u p é r i e u r qui r e p r e n a i t , en l e s a p p r o f o n d i s s a n t , l e s 

thèmes m a j e u r s du Cours Normal. M. S p i e s s e r , depu i s 1932 e t 

pendant de l ongues a n n é e s , S e c r é t a i r e Général de l ' E . S . A . e t 

du CERCA nous a v o u a i t : 

(15) L'abandon de l 'expérience en question, précise l e P. de MONTBRON 
fut motivée surtout par l e niveau scalaire insuffisant de ces é l è 
ves. En effet , l a question "de niveau" é t a i t considérée par l e P. 
FOREAU corme secondaire. L'important selon lu i , é t a i t l ' access ion 
d'une nouvelle classe sociale qui avait "une soif d'apprendre ex
traordinaire" à l a foimation, et éventuellement de relayer l ' a u t r e 
classe sociale qui, de son poste d'observation à l a Direction des 
Etudes, lu i paraissait peu motivée. La s i tuat ion en é t a i t arr ivée 
en 1932 à son point de rupture, la gestion financière ayant ample
ment concouru à l a rendre catastrophique (en raison de l 'absence 
to t a l e d'aide de l ' E t a t , de l'emploi de professeurs de haut niveau 
et du nombre t r è s réduit des élèves, à peine 40 au total) . 
C'est dans ce contexte de cr ise , que survint de Rame, cet te mène 
année, l 'o rdre du Général de la Compagnie de fermer 1 établissement. 
"Dans cet te hypothèse largement partagée, l e CERCA devait prendre 
l a place de l 'E .S .A." . Les membres du SÊ R^ parni lesquels des an
ciens élèves du P. GUILLOIK la sauvèrent de jus tesse . 
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" Lzs individualités quz j'ai connue.* ztaiznt dzs 

gaAçons zt dzs ^illzs zxczptionnzls, mais qui avaiznt 

unz soii d1 appAzndAZ zxt AaoAdinaiAZ. Et c'zst pouA 

AzpondAZ à ça quz Iz CERCÀ avait ztz iondz" 

e t , peu a p r è s , i l a j o u t a i t : 

"J'insistz SUA Iz "bataillon" quz j'ai tAouvz en 7 9 3 2 

zt qui aompoAtait ?32 zlzvzs. Vz tous czs zlzvzs f j e 

gaAdz un souvzniA zxtAaoAdinaiAZ caA IZUA avzniA pAo-

izssionnzl n'a pas dznznti ce quz noué attzndions 

d'zux" . (16) 

C ' e s t sous l a poussée de c e t t e même p a s s i o n de l ' é t u d e 

que l e CERCA dut i m a g i n e r une année de f o r m a t i o n s u p p l é m e n t a i r e 

pour l a b ranche Paysans : l ' a n n é e de M a î t r i s e s a n c t i o n n é e p a r 

l e Brevet de M a î t r i s e . Ce f a i s a n t , l e CERCA se démarqua i t pa r 

r appor t à ce que l e s a u t r e s c o u r s pa r c o r r e s p o n d a n c e é t a i t en 

mesure d ' o f f r i r , p r é c i s é m e n t en r a i s o n de r e s s o u r c e s c u l t u r e l 

l e s é l e v é e s dues à l a p r o x i m i t é d 'un ense ignement s u p é r i e u r . 

M. S p i e s s e r l e s o u l i g n e fo r t emen t l o r s q u e i l a f f i rme 

"On nz pouvait iinaginzA à ce m an znt là, la cAzation 

d'un CERCA zt son zvolution sans l'appoAt dz czt zn-

szignom znt dz plzin exe^c-cce quz constituait l'Ecolz 

d'AgAicultuAZ zt szs pAo&zsszuAS, caA lzs pAo^zsszuAS 

dz.l'Ecolz s'intZAZSSaiznt au CERCA zt Iz PZAZ 

Guilloux nz sz faisait pas iautz dz lzs sollicitZA 

quand il en avait bzsoin. Czci sz tAjxduisait dans 

toutzs lzs disciplines..." . 

Dans l e B.M. n° 139 de j u i l l e t 1942, l e P. G u i l l o u x , 

p . 8 du règ lement des E t u d e s , p r é c i s e aux é l è v e s qui vont 

s o l l i c i t e r l e u r i n s c r i p t i o n : 

(15) I l s refusèrent la feimeture, décidant de se charger de la gestion, et 
demandèrent aux Pères Jésui tes de continuera assuner la foination. 
Le P. GIILLOIK, fut pressenti par eux pour prendre la diredtion de 
l 'E.S.A. et du CERCA et la denande transmise au P. Provincial, fut 
accept ée. D'après la correspondance du P. de ivlONTBRON du 6.06.84 

(16) Chez l'ensemble des personnes ayant oeuvré au CERCA ù ce t te époque, 
nous avons retrouvé ce ton hyperbolique pour caractér iser les élèves 
de ce t t e première période, indice de l ' impression t r è s forte proaulte 
par l a découverte dans l e s couches populaires d'une é l i t e i n t e l l e c 
tue l l e et humaine jusque-là l a i s sée pour compte par l e s structures 
d'enseignement mises en place par la bourgeoisie et pour e l l e . 
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i ê 

NECESSITE r Q U | U^ Ç I H T I I ^ T W * ^ ? M f ÇOfMfW>HDANCE 
DE S'APPUYER SUR UN ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

, Le cadre des professeurs ctu C.Ê.R.C.A. est constitué AU premier plan par 
le corps professoral de l'Ecole Supérieur* d'Agriculture t t de Viticulture d'An
gers et de l'Université Catholique. 

1/jEcole Supérieure, de par 1* , formation qu'elle exige <|e ses candidats,. 
e*t classée au rang des grandes Ecoles. Elit dispose d'un corps professoral éminent 
et de puissants moyens d'action : elle est aussi indispensable à renseignement tech
nique par correspondance que le laboratoire l'est à l'usine. 

EHe accroît sans cesse l'expérience pédagogique de ses professeurs dont le* 
rôle ne se borne plus à être de simples correcteurs de copies. 

Par elle, le Centre d'Enseignement rural par. correspondance assure à ses 
élèves une documentation de premier ordre et 1a possibilité pour eux d'être ren
seignés gratuitement sur toutes les questions de droit, d'économie rurale ou sociale,, 
ainsi que sur les problèmes techniques qui lui sont soumis. 

N° 139, Juillet-Août 1942, p. 8. 

Non seulement " paA elle de CE RCA assuAe â -ôe-ô 

élevés une documentation de pAmieA 0AdA£x mais il nous appa

raît qu'un certain nombre de similitudes dénote la volonté 

de s'inspirer de cette forme d'enseignement. Ainsi l'obliga

tion du Carnet de ferme dès le Cours Supérieur rappelle-t-elle sin

gulièrement celui qui était exigé des élèves-ingénieurs, ou 

encore les sujets de synthèse du Brevet de Maîtrise. 

Le Père de Farcy, caractérisant cet enseignement nous 

affirmait combien sa qualité était grandement redevable à la 

grande exigence du Père Guilloux. 

"Le Vzn.il Guilloux insistait beaucoup SUA ICI AigueuA 

de la ioAmation. Tout au moins SUA la AigueuA de 

£'a c q u i s i t i o n des notions. Il était pKO fondement ému 

paK ceAtains aspects de la J.À.C. ; Je Vai vu pieu-

KCK au congAès de la J.A.C. en 1939 à VaAis [Vil d'Hiv). 

Hais il tAouva.it qu'on les lançait un peu tAop vite 

dans la vie, que la &oAmation était un peu tAop né

gligée. Le VèAe fQAea-a disait : }on peut se ioAmeA 

en pAenant des Aesponsabilites tAop tôt ...' 

Le VèAe Guilloux était plus conseAvateuuA..." 

Vzn.il
tAouva.it
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La 3.A.C. mettait l'accent sur la formation par l'ac-

encore 

"Il (le Père Guilloux) a été touj ouAS tAès AigouAeux 
SUA ces a^pect^ de la &oAmation. Il avait été visi-
teA dès 19 39 la CentAe de Perfectionnement de la 
ChambAe de CommeAce de VaAis où l'on ioAmait aux 
a&&aiAes les CadAes SupéAieuAS pan. Vanalyse do. cas 
concrets : [la Résolution de pAoblèmes, la ioAmation 
à la décision) : faut-il acheteA telle Société ? Faine, 
telle publicité ?" 

Et il avait instauAè cette méthode à l'E.S.k. Les 
é£ève-6-tngén>teLU,é de tAoisième année allaient dans 
les exploitations agAicoles et devaient, apAès avoiA 
tout étudié, AésoudAe des pAoblèmes concAets et pAo-
poseA des solutions : Est-ce. qu'il iaut changeA tel
le, race bovine \? Quel type de tAacteuA acheteA ? 

Faut-il changeA les méthodes de vente ? Guilloux paA 
conséquent était AigouAeux. FoAeau était un petit 
peu plus 'bohème' . Guilloux du pAemieA coup, a déve
loppé les COUAS paA coAAespondance jusqu'au COUAS 

SupéAieuA et à la MaZtAise . En simplifiant un peu 
la question $ un COUAS SupéAieuA bien compAis ça Ae-
vient à savoiA appliqueA quelque chose : 'Vous fai
tes un Syndicat dans votAe village, quelles sont 
les démaAches à iaiAe ?... Avec, dans ce domaine, 
V obligation d'alleA inteAAogeA des gens et d'inté-
gACA ce qu'ils disent. LoASque, à un examen du COUAS 

SupéAieuA, on pose à un élève la question : 'Qu'est-
ce que c'est qu'une Maison Familiale ? (paA exemple) 
Il ne va pas diAe : 'c ' e s t une institution' ou 
'c'est une stAuctuAe' , ou encoAe 'c'est une méthode 
pédagogique1 . Il va dine : 'C'est un eiiont commun de 
paAents qui se sentent Aesponsables de..., et qui vont 
iaiAe quelque chose V Je diAais que c'est le plus beau 
Succès d'un tel enseignement d'avoiA hait de cette dé-
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maAckz là, unz dtmaxckz oxdonnta à Vaction immtdiatz 
zt non pa*> du tout une dtmaxchz tkioAiquz..." 

Si nous avons reproduit intégralement cette apprécia

tion émanant de l'interview d'une personnalité de l'agricul

ture et qui avait connue le C.E.R.C.A. de l'intérieur, c'est 

parce qu'elle nous parait très significative de la méthode 

du C.E.R.C.A. dans ses niveaux les plus élevés. Les sujets de 

synthèse de l'examen de maîtrise communiqués au fil des ans 

par la revue des Anciens illustrent,s'il en était besoin,ce 

souci du C.E.R.C.A. d'une formation centrée sur la résolu

tion des problèmes, et ordonnée à l'action immédiate. 

La méthode d'enseignement du C.E.R.C.A.,comme celle 

des E.A.C. en général (cf. schéma page 127), montre que, à tous 

les niveaux, l'élève était invité, au reçu des questionnaires, 

non seulement à l'étude du manuel mais aussi à mener enquête 

auprès des parents, autres agriculteurs ou personnalités des 

organisations professionnelles pour éviter de n'apporter 

qu'une réponse livresque aux questions à résoudre. 

Cela fit dire à un ancien, à la fois du C.E.R.C.A. 

et de la 3.A.C., F. Bore : " Le C.E.R..C.A. m 'a appKiù à ap-

pKdndKQ}' et encore ".^ m ' z*t dLL&iicilz de diKZ Ai c'e^t lz 

" v oi Ay jugtA, agiw de la J.A.C. qui z*t a la ba*z de notKZ 

iomation ou ld C.E.R.C.A.»' Ne pourrait-on conclure par une 

boutade assez paradoxale, qui nous parait particulièrement 

bien camper le Cours de Perfectionnement des paysans et dont 

deux des trois termes ont été exprimés par des familiers de 

l'institution : Le C.E.R.C.A. ? C'est, dans une structure de 

type primaire, la diffusion d"fuja en.jec gnzn zwt Azccndai/iz 

dan* un z^pxit .àupzsiizuA" . 

Cette conception de la pédagogie garde toute son 

actualité. D'où une notoriété certaine des diplômes du 

C.E.R.C.A. qui nous a été attestée par plusieurs Anciens. 
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Malgré leur absence de reconnaissance officielle, ils (17) 

avaient un impact considérable dans les milieux profession

nels des départements qui s'en étaient montrés les plus 

grands utilisateurs. 

Dans un article : Un jugement sur l'agriculture de 

Loire-Atlantique (18), Albert Boucher, président de la Cham

bre d'Agriculture de Loire-Atlantique écrivait : 

"Si, dans ce depaAtement, pouA la ^oAmation pAo&es-
sionnelle agricole., nous n'avions pas bénéficie de 
l1 enseignement pAive, notamment paA les COUAS paA 
CoAAespondance de £'Eco£e SupeAieuAe d'AgAicultuAe 
d1 AngeAS, les techniciens valeuAeux et dévoues, que 

le kinistèAe de V AgAicultuAe a mis à notAe dispo
sition, n'auAaient pu s'adAesseA qu'à une population 
agAicole aussi incapable, de les suivAe que de lus 
compAendAe. 

Dieu meAci, les jeunes cultivateuAS de notAe depaA
tement, dont plusieuAs sont déjà en âge de conduiAe 
des exploitations, ont plus laAgement que d'autAes 
bénéficie de l1initiative pAivee en matièAe d'ensei
gnement pAo&essionnel, et nous comptons plus de 50 
iils d'agAiculteuAS soAtis de ces COUAS avec le di
plôme de HaZtAe en AgAicultuAe qui est tout pAès de 
celui d' ïngenieuA AgAicole. (19) VautAes qui ont 
pousse moins loin leuAS études n'en sont pas moins 
devenus des cultivateuAS d'élites iamiliaAises avec 
la science et la technique que doit possedeA au-
jouAd'hui un cultivateuA aveAti". 

(17) ivî. DOUET J.G., ancien Maître en Agriculture, nous a affirmé "savoir 
que M. ROYER, directeur-adjoint du C.E.R.C.A., pensait, après les 
années soixante, faire reconnaître l'examen de Maîtrise comme équi
valent du B.T.S.A. 

(18) Extrait de "Loire-Atlantique" Collection Richesses de France 1958, 
p. 59, aimablement communiqué par M. DOUET J.G. actuellement en res
ponsabilité du département "Formation Professionnelle" à la Chambre 
d'Agriculture de Loire-Atlantique. 

(19) Le souligné est de nous. 
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Au point névralgique de la méthode : les moniteurs 

METHODES DE TRAVAIL 

De par sa situation, l'élève peut être appelé à rédiger ses devoirs d'une façom 
différente suivant qu'il est ou non aidé par un moniteur. 

») Premier* méthode : INDIVIDUELLE 

L'élève reçoit pour le I*1" du mois (d'octobre à mars) te questionnaire corres. 
pondant à la catégorie qu'H a choisie. M le lit attentivement, étudie dans tes 
manuels les chapitres Indiqués, demande au besoin conseil à ses parents et rédige-
ensuite ses devoirs conformément aux indications données» 

•M Deuxième méthode : EN GROUPE 

Comme dans la première méthode, l'élève rédige une copie Individuelle; mai* 
dans sa commune, un moniteur a bien voulu se charger de réunir une ou deux fois 
par semaine tous les élèves inscrits aux cours dans le but ck leur faciliter te 
travail. 

c) Troisième méthode : COPIE COLLECTIVE 

Cette méthode n'est prévue que pour la première année du Cours normal 
ées catégories Paysans et Paysannes. 

Bien que moins profitable du point de vue enseignement, cette méthode-
a pour but de faciliter le départ des groupes composés d'élèves âgés de 17 ans et 
plus, ayant un peu perdu l'habitude du travail intellectuel, mais qui- par suite de 
leur âge *e peuvent s'inscrire au cours d'apprentissage. 

La rédaction de devoirs individuels est naturellement exigée dès la deuxième-
année d'études. 

ROLE DU MONITEUR 

Les correspondants trouveront dans le Manuel du Moniteur du Ç.E.ft.C.A.» 
tous les renseignements utiles sur la tâche demandée aux moniteurs. Cet ouvrage-
est en vente au secrétariat du CE.R.C.A. au prix de 18 francs. 

N° 139, Juillet-Août 1942, p. 12. 

"Groupez-vOUA autouA d'un monitzuA" 

re le N° 1 du B.M. dans son règlement de l'E.A.C.A. 

"TAOUVZZ un hommz dzvouz zt compztznt qui VOUA guidz 

danA votAZ tAavail (PAZAidznt dz Syndicat AgAieo.lt, 

CultivatzuA pluA zxpzAimzntz, AnciznA Elève.* d'Eco-

IZA d' AgAicultuAZ, AumonizA ou VAZAidznt de gAoupz 

de jzunzAAZ, ete...I II zxpliquZAa IZA tZAmzA du 

manuzl, Iz AznA dzA quZAtionA à AZAoudAZ, IZA anno

tation* du coAAzetzuA ; il oAganiAZAa chzz VOUA, 

avec VOUA, IZA champ* d'zxpzAizncz, IZA viAitZA chz 

IZA agAicultzuAA qui AZuAAiAAznt. 

^e MonJ-tm* a AuAtout bzAoin dz connaiAAanczA g'znz-

AalzA ; IZA connaiAAanczA ApzcialzA il IZA acquZAAa 

au bzAoin avec VOUA, OU il IZA tAouvzAa pAZA dzA 

compztznczA dz la Azgion" . 

AgAieo.lt
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Le premier B.M. du C.E.R.C.A. indique qui pouvait 
ê t r e Moniteur. Mais qui f u r e n t - i l s en f a i t ? Ce fut v a r i a 
ble selon l e s régions mais auss i l e s époques. Avant et j u s 
qu'à la deuxième guerre mondiale, dans l e s régions à f o r t e 
t r a d i t i o n chré t ienne t e l l e s que l ' O u e s t , ce rô le fut dévolu 
le p lus souvent aux p r ê t r e s de pa ro i s se ou aux maî t res , l a ï c s 
et r e l i g i eux , de l 'enseignement l i b r e . Voici quelques r é s u l 
t a t s d'une étude r é a l i s é e pour la Lo i re -At lan t ique qui fut 
l e premier département de France pour l e nombre de jeunes 
o r i e n t é s vers le C.E.R.C.A. (20) . 

11 La pAopagande en iaveuA de ce* COUA* iut e&iectuée 
paA le* pAètAe* de paAoi**e, engagé* du même coup 
comme moniteuA* bénévole* : le* vicaiAe* in*titu-
teuA* AetAouvaient leuA* ancien* clive*, le* cuAé* 
ou vicaire* ckaAgé* du patronage ou de £ f A.C. J .F . 
Aaccolaient (*ic) le* meilleux* atout* pouA la pAo-
ie**ion agricole. En 1927, année de démaAAage, *UA 
14 moniteur*, 12 *ont de* pAètAe*, 1 e*t ' i n * t i t u -
teuA libAe1 [mai* en iait Aeligieux *eculaAi*e), un 
*eul e*t laie [ingénieuA agAonome) . VOUA l'année 
1942-43 (celle où de toute V exi*tence du C.E.R.C.A., 
le* ei&ecti&* en pAovenance de la LoiAe In^eAieuAC 
iuAent le* plu* pou**e* : 4 320 élève*), au moin* 
255 moniteuA* Aa**emblaient et con*eillaient le* 
élève* : 2 *UA 5 étaient de* pAètAe*, *i bien que 
dan* pAè* de la moitié de* commune* AuAale* du dé-
paAtement c'était un pAètAe qui AepAenait le* COUA* 

du C.E.R.C.A. Ve plu*, la moitié de* peA*onne* chez 
qui le* élève* pa**aient V écAit IOA* de* examen* 
appaAtenaient au cleAgé. Le* maZtAe* laie* et Aeli
gieux de V en*eignement libAe AepAé*entaient aloA* 
V autAe iAaction impoAtante de* moniteuA* : la moi
tié en pAovenait en 42-3 (dont au moin* le* 2/5, 

(20) BIZEUL Daniel. Le métier de Curé (sur le clergé rural nantais entre 
1900 et i960). Thèse de Doctorat de 3ème Cycle en Sociologie 
E.H.E.S.S. Octobre 1979, pp. 218-219. 
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Ainon la 1/2, consistait en Aeligieuses) ... Vans 
VapAes-gueAAe, appaAait la Aeleve paA les pAo^es-
sionnels eux-mêmes : si 1/3 des moniteuAS [soit 
23/69) appaAtient au cleAgt en 1950-51, 1/3 paA 
contAe ne &ait pas partit du cleAgt ni de V ensei
gnement. [PaAmi eux une dizaine a ttt ioAmt paA le 
C.E.R.C.A. ; des COUAS sptciaux de ptdagogie ttaient 
dispensées. Ainsi en 44, pouA la pAemièAe iois le di
plôme, de ptdagogie inteAne au C.E.R.C.A. est dtlivAt 
à 9 candidat*. 
Les paAoisses qui ont commence les pAemieAes, ayant 
dès 192? un gAoupe constitué [paA exemple H-V. des 
landes), ou ont bfcntiic.it de V tneAgie toute attenti
ve a V enseignement agAicole SUA la iin de* anntes 
30 [Slallet avec l'abbé. LepicitA, dtsoAmais diAecteuA 
dioctsain de V enseignement technique et agAicole 
depuis 47), iouAnissent l'essentiel de ces ^oniteuAS . 

Ce sont celles aussi d'où sont issus les eUecti^s 
les plus impoAtants de diplomts du C.E.R.C.A. SUA la 
ptAiode 1929-1963. En 1960-61 , pAes de 800 tlèves de 
LoiAe-Atlantique suivent encoAe les COUAS du 
C.E.R.C.A. SUA 38 moniteuAS dtclaAts, 4 vicaiAes seu
lement. Hais 5 moniteuAS agAicoles de la CkambAe d1 A-
gAicultuAe et 12 enseignantes de COUAS UtnageA AuAal. 
De même que paA ses pAogAammes et V alignement SUA 
les examens oiiiciels [auxquels il pAtpaAe dtsoAmais), 
le C.E.R.C.A. se Aattache aussi davantage paA ses 
moniteuAS à V enseignement agAicole constitut". 

La description de M. Bizeul pour la Loire-Atlantique 

ne peut être généralisable à toutes les régions de France où 

recrutait le C.E.R.C.A. Fief du C.E.R.C.A. par le nombre d'é

lèves, ce département a été exemplaire pour leur encadrement. 

C'est du vicaire de N.D. des Landes (L.A.), M. l'abbé Portier 

t|ufétait venue l'initiative de solliciter du Père ;F,oreau la 

création des E.A.C.A. 

bfcntiic.it
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Ce fut aussi l'abbé Chifolleau, vicaire instituteur 

à la Chapelle sur Erdre (L.A.), où il avait suscité un des 

groupes les plus importants du C.E.R.C.A. qui devait dépasser 

les 130 élèves. Tous les jeunes de la commune étaient ins

crits. Passionné de pédagogie, il se rendait souvent au 

C.E.R.C.A., incitant à transformer les questionnaires, appor

tant à ceux qui s'occupaient d'enseignement ce qu'on appelait 

la Feuille du moniteur . D-e cette feuille était sorti le lvla -

nuel du Moniteur qui,_ rédigé..̂ xar lui, aurait été La base 

d'un ouvrage plus complet si sa mort ne l'en avait empêché. 

L'Abbé Lépicier(qui n'a pas encore cessé ses activités) 

a commencé son action en 1934- comme vicaire à l/allet, où la 

responsabilité des jeunes lui fut attribuée. Il y trouva 

des élèves inscrits au Cours du C.E.R.C.A. et porta un appui 

considérable au Cours d'Angers : action menée auprès des fa

milles pour les inscriptions, auprès des groupes comme moni

teur, à raison de trois réunions par semaine. A partir de 

1946, appelé par le diocèse à s'occuper de l'enseignement 

Professionnel, il entreprit l'organisation systématique de 

cet enseignement : étude des législations, bilan de ce qui 

existait, organisation de groupes C.E.R.C.A. au plan dépar

temental avec à leur tête des instituteurs, puis de centres 

de formation avec le concours des ingénieurs D.S.A. Provo

quant " ' eve>U du monda. AuAal»9u préparait l'opinion pour 

la création rapide des établissements; menant de front la 

formation des enseignants avec la création des Centres, à 

raison de trois ou quatre par an entre 1955 et 1960; de sorte 

que, lorsque en application effective de la loi de 1960, une 

loi de finance permit une politique réelle d'expansion de 

l'enseignement agricole,tout le département était déjà pourvu 

en établissements remplissant les conditions de leur reconnais

sance par le Ministère de l'Agriculture. Ce faisant, la Loire-

Atlantique était promue au rang de premier département pour 

l'Enseignement Agricole Privé avec 8,5 % des effectifs totaux 

de 1'U.N.E.A.P., avec encore aujourd'hui 3 000 élèves, et le 

deuxième pour l'enseignement technique, après Lille, avec 

10 000 élèves. Pour la période qui nous concerne, il contribua, 
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après 1954, à l a p r o g r e s s i o n des Cours de Pe r fec t i onnemen t 

du CERCA dont nous avons s o u l i g n é 1 ' impo r t ance, en y f a i 

sant i n s c r i r e l e s é lèves l e s p l u s doués s o r t a n t de t ous l e s 

é t a b l i s s e m e n t s du p rem ie r deg ré . 

Tous l e s é lèves du CERCA ne b é n é f i c i a i e n t pas de 

l ! a i d e de m o n i t e u r s . Mais l e s é lèves i s o l é s , remarque M. 

Spiesse r, é t a i e n t souvent l e s p l u s m o t i v é s quant à l e u r 

d é s i r d f a p p r e n d r e . (21) 

Cependant, l e réseau de m o n i t e u r s que l e CERCA 

r é u n i s s a i t t o u s l e s deux ans ou t ous l e s ans c o n t r i b u a 

beaucoup à l ' é v o l u t i o n du CERCA. Le Père G u i l l o u x é t a i t 

t r è s préoccupé de c o n n a î t r e l e u r s beso ins et t r è s a t t e n t i f 

à l e u r s c r i t i q u e s . Ces réun ions p e r m e t t a i e n t p é r i o d i q u e 

ment une s o r t e de feed-back su r t o u s l e s é léments e s s e n 

t i e l s de l a méthode : notamment q u e s t i o n n a i r e s et compte-

rendus dont nous r e p a r l e r o n s u l t é r i e u r e m e n t . 

(23) Une des faiblesses de la méthode pouvait être l ' isolement de 
l ' é lève face au t r a v a i l proposé par le CERCA et l e risque de 
découragement faute de pouvoir suimonter les d i f f i c u l t é s de 
canpréhension. Les «Moniteurs pa l l i a ien t à l'absence de contact 
oral entre l ' é lève et ses professeurs ou correcteurs. Le d i s 
p o s i t i f ne cédera définit ivement l a place aux regroupenents de 
tous les élèves d'une même année par une f i l i è r e donnée p a r l e 
CEFCA lui-mène à Angers, à raison de t r o i s ou quatre sessions 
intensives par an qu'à p a r t i r de 1965. Cependant, le CERCA 
n'avai t pas attendu cette date pour organiser des sessions pour 
certaines catégories d'élèves, mais sans que ce soit une né
cessité de l a structure, et aonc pas de façon systématique. 
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Ce mode p a r t i c u l i e r d 'approche du système p é d a g o g i 

que du CERCA, pa r l e b i a i s des B u l l e t i n s Mensue ls , a eu pour 

e f f e t de c e n t r e r no t re a t t e n t i o n , d f a b o r d sur l a s t r u c t u r e 

pédagog ique, un peu comme un v i s i t e u r qu i s ' a r r ê t e r a i t , en 

p r e m i e r l i e u , à l ' a r c h i t e c t u r e d 'un é d i f i c e , pour en a p p r é c i e r 

l a l i g n e g é n é r a l e . Peu à peu s ' e s t p r o f i l é e devant nous une 

v é r i t a b l e " Ecolt d1 AglicultuAt à domicile . O rd ina i remen t 

c o n s i d é r é e comme une p r a t i q u e é d u c a t i v e e x i g e n t e , c e l l e - c i 

a v a i t su t r o u v e r l e moyen d 'un échange c o n t i n u , e n t r e l e s 

" ETI ztt&uAA" et l e s " R é c e p t e u r " , qu i m o d u l a i t en permanence 

l e con tenu e t l a méthode. Ce l i e n assuré par l e s M o n i t e u r s , 

l e f û t d 'une - façon p l us u n i v e r s e l l e , sans doute pa r l e s c o r 

r e c t e u r s (au sens où c e u x - c i ne f a i s a i e n t pas dé fau t aux 

é lèves qu i t r a v a i l l a i e n t en i s o l é s ) . Or, l e monde des c o r r e c 

t e u r s se d é r o b a i t au mode d ' i n v e s t i g a t i o n u t i l i s é . (22) 

De p l u s , l e s p r o f e s s e u r s du CE RCA s ' e f f o r ç a i e n t de t e n i r l e 

p l us g rand compte des p a r t i c u l a r i t é s des s o l s , du m i c r o - c l i 

ma t , de l ' o r g a n i s a t i o n s o c i a l e du t r a v a i l qu i c o n d i t i o n n a i e n t 

l e s p o s s i b i l i t é s des a g r i c u l t u r e s l o c a l e s . Grâce encore à 

l ' I n s t i t u t i o n des M o n i t e u r s , qu i se f a i s a i e n t l e s p o r t e - p a r o 

l e s des é lèves l o r s des réun ions a n n u e l l e s et monayaient l ' e n 

seignement du CERCA pour l ' a d a p t e r aux s p é c i f i c i t é s r é g i o n a l e s , 

l e CERCA a v a i t r é u s s i à é v i t e r l e s échecs de l ' e n s e i g n e m e n t 

a g r i c o l e au s i è c l e p r é c é d e n t , dûs l e p lus souvent à l a mécon

na issance de l ' e x t r ê m e d i v e r s i t é de ces c o n d i t i o n s et c o n t r a i n 

t e s , comme l e s o u l i g n e avec i n s i s t a n c e l e P. de Montbron ( 2 3 ) . 

D'où l a c o n f i a n c e que l u i f i t d 'amblée l a p a y s a n n e r i e , popu

l a t i o n m a j o r i t a i r e et m o t i v é e . 

Par son o u v e r t u r e aux a r t i s a n e s et aux a r t i s a n s 

r u r a u x , l e CERCA esseya d ' ê t r e , p a r f o i s à grands f r a i s , p a r 

f o i s non sans quelques h é s i t a t i o n , une "Ecolo, pouA ltl> Aulaux" . 

(22) A v ra i d i re , nous avons eu la chance inespérée a'avoir a notre 
d ispos i t ion la co l lec t ion canplète des devoirs a1 une ancienne, 
ayant su iv i 4 années de fornat ion au CERCA : de 1947 à 1951 . 
A ins i nous é ta i t donné de v é r i f i e r la qual i té des échanges, qui 
prenaient parfois l ' a l l u r e de vér i tab les l e t t r e s , entre l ' é lève 
et ses correcteurs ou correct r ices. 
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On p e u t a u s s i a j o u t e r que l e CERCA, e n d i s t r i b u a n t un 

e n s e i g n e m e n t p r o f e s s i o n n e l de t y p e s e c o n d a i r e é t a i t 

d ' u n e c e r t a i n e m a n i è r e une " Ecold pouA dZA LCLZCA" . Et 

ce n ' é t a i t p a s une m i n c e n o u v e a u t é à une é p o q u e où 

l ' E g l i s e é t a i t , dans s e s p r é o c c u p a t i o n s d o m i n a n t e s , 

a x é e p r i n c i p a l e m e n t s u r l a f o r m a t i o n des c l e r c s . On ne 

p e u t o u b l i e x en e f f e t que l e s f o r m a t i o n s de n i v e a u s e 

c o n d a i r e é t a i e n t , p o u r l a p l u s g r a n d e p a r t , a c c e s s i b l e s 

s e u l e m e n t aux c l a s s e s a i s é e s . Les s é m i n a i r e s e t j u v é n a t s 

c o n s t i t u a i e n t à peu p r è s l e s e u l l i e u d ' a c c è s à une 

f o r m a t i o n s u p é r i e u r e au p r i m a i r e p o u r l e s c l a s s e s 

m o d e s t e s de l a p a y s a n n e r i e . 

Cec i nous amène à f o r m u l e r l ' h y p o t h è s e que l e 

CERCA f u t une m a n i è r e d ' e x p r i m e r d a n s l e domaine de 

l ' é d u c a t i o n p o p u l a i r e l e pAÛnat ddl laïc* AuA 1<IA 

pAltAZA" e t l a " p / t e ^ è ^ e n c e de £ r E . S . A . pouA la* iru>ti-

tuions nZiitAQ,^ OLYi<lmfcz& pcLA du* baptl^t^' q u i f u t une 

c a r a c t é r i s t i q u e des c a t h o l i q u e s s o c i a u x , dans l e s i n s 

t a n c e s r u r a l e s , s e l o n l e s p r o p o s r e c u e i l l i s a u p r è s du 

P . de M o n t b r o n . 

E n f i n , g r â c e à s o n o r g a n i s a t i o n r i g o u r e u s e e t à 

l a q u a l i t é de l ' e n s e i g n e m e n t d i s t r i b u é , don t l ' E . S . A . 

c o n s t i t u a i t en q u e l q u e s o r t e l a g a r a n t i e , l e CERCA a 

pu , e t à peu p r è s l e s e u l , s u p p o r t e r l e c h o c des d i 

v e r s e s m u t a t i o n s i m p o s é e s p a r l ' é v o l u t i o n de l ' a g r i 

c u l t u r e e t de l a s o c i é t é , l a m o d e r n i s a t i o n e t l ' e x t e n 

s i o n du s y s t è m e d ' e n s e i g n e m e n t g é n é r a l e t a g r i c o l e . 

M u t a t i o n s q u i , p o u r l u i , s e s o l d è r e n t dans l e s e n s 

d ' u n e p l a c e r e c o n q u i s e p a r l e s f o r m a t i o n s h a u t e s , de 

t y p e " P£A&£ctÂ.onn£m&nt" au d é t r i m e n t des f o r m a t i o n s 

é l é m e n t a i r e s où i l c o n n u t , à p a r t i r s u r t o u t d e s a n n é e s 

5 0 , une s é v è r e c o n c u r r e n c e . 



C H A P I T R E 4 

R E P R E S E N T A T I O N DE L ' E D U C A B I L I T E 

D E S E L E V E S DU C E R C A 

D ' A P R E S LE M O T DU D I R E C T E U R 

lis jouent aux cartel? — Non. Ils préparent le devoir du mois. 

Publ ic i té EAC - Entre Deux-Guerres 
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Ce 1er cliché sociologique des diverses populations 

d!élèves et des évolutions subies nous incitait à faire appa

raître une autre facette de l'image, de nature psychologique 

celle-là, que nous allions demander au umot du ViAtcttuA." . 

Quelle représentation de 1féducabilité des élèves, de leur 

capacité à tenir profit de la formation se profile dans cette 

collection d'articles ? Cette question supposait, un certain 

nombre de préalables et notamment que soit caractérisé le 

" contenant" pou r m ieux saisir la validité réelle que nous pou

vions accorder aux résultats de son analyse. 

4.1. LE "MOT VU VIHECTEUk ET SES GRANDS THEMES : 

Un genre à la fortune assez inégale au fil des ans 

En faisant l'inventaire des différentes rubriques du 

Bulletin Mensuel du CERCA, nous avions repéré, toujours en 

première page de la revue, le mot d'ordre du Directeur 

N'était-il point chargé d'une fonction importante de mise en 

relation de l'équipe de direction avec les différents groupes 

d ' élèves ? 

L'ayant constitué en corpus à part, selon le schéma 

présenté au chapitre précédent, nous pensons pouvoir l'interro

ger sur la représentation que se font les dirigeants du C.E.R.C.A 

de 1'éducabilité des élèves, en fonction de leur conception des 

finalités : La formation d'une "v(LAitabl£ ilite. AuAale.", capable 

de prendre la conduite de la défense paysanne, et décidée à 

mettre l'agriculture à la première place dans le pays. 

Ces finalités impliquent également une certaine image 

ou représentation de la paysannerie, de ce qui fait sa faiblesse 

ou sa valeur, qui conditionnera à son tour l'orientation et le 

choix des moyens de sa transformation. 

Mais peut-être convient-il à ce stade, d'apporter 

quelques précisions sur les concepts d'image et de représentation 

P a u l - H e n r y Chombar t de Lauvi/e ( 1 ) c o n s i d è r e "commz 

(1) CHOMBART de LAUWE P.H.. La culture et le pouvoir. Paris, Stock, 1975, 

pp. 235-249. 
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distincte,* et complèmzntaiAZ* le,* de.ux notion* d'image, mzwtale, 

et de, Ae,pAi*zntation. L'imago, mzntœlz [que, non* ilaboAon* à 

pAopo* d'un obje,t) , empAuntie, à la pzAce,ption e,t au *ouve,niA 

de,* ilémznt* dive,A* paAalt, à pAemiiAe, vue,, ichappe.A à toute, 

Aationaliti" . "le, pAopAZ de l'image, e,*t de pAi*e,nte,A un caAacttAe, 

de. *pontané.itè., de, *uAgi**e,mznt bAu*que,f de. chaAge. aiie,c,tive," . 

Elle devient image-guide, lorsque s'imposant de la même manière 

aux individus d'une même société, elle parvient à en orienter 

le comportement. 

En revanche, si nous élaborons une représentation de 

ce même objet, les éléments, également empruntés à la perception 

et à la mémoire, s'organisent dans notre univers mental selon 

un schéma logique, réfléchi, en référence à des valeurs, des 

intérêts, des images ou d'autres représentations en partie dues 

à l'influence de notre éducation et de notre environnement 

quotidien. Comme l'image, la représentation contribue à orienter 

nos comportements quotidiens,selon l'attitude positive ou néga

tive qu'elle suscite en nous vis-à-vis de l'objet de représenta

tion. Tandis que l'image s'impose à nous ou est repoussée par 

des réactions affectives, la représentation peut être modifiée, 

perfectionnée, complétée ou critiquée. Enfin, elle peut aboutir 

à l'élaboration ''de, modèle,* cultuAe.1*" plus ou moins raisonnes, 

qui orientent les comportements et tendent à devenir normatifs. 

Dans notre cas, par exemple, l'information relative à 

1'éducabilité des élèves, évoquée dans les éditoriaux, sera 

celle que recueille la Direction du CERCA au reçu des devoirs 

et lettres, ou lors de contacts directs avec les élèves. Mais, 

cette représentation caractéristique de l'élève ne trouve sa 

signification que mise en réseau avec celles qui portent sur ce 

qu'il doit être : une authentique élite paysanne, qui inspire 

aux formateurs une attitude valorisant à l'extrême les qualités 

de compétence, de caractère, de coeur, de conscience morale et 

chrétienne. Pour nous, cette attitude incluse dans la représen

tation de 1'éducabilité de l'élève, nous paraissait trouver une 

expression très marquée dans deux sous-thèmes que nous avons 

intitulés : "MaAque.* de con*idè.Aation positive," et "EncouAage,-

mznt* aux zlive.*" t paroles et actes qui semblent traduire deux 

attitudes, foncièrement constitutives de la relation pédagogique 

instaurée par le CERCA aves ses élèves et, peut-être, raison 
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d'être des éditoriaux. De plus, la représentation que se fait 

le CERCA de l'élite paysanne, de la profession agricole et 

du monde rural a, pensons-nous, concouru puissamment à orienter 

les comportements collectifs des milliers de jeunes paysans 

qui reçurent de lui leur formation. 

Ce corpus de deux cent quarante quatre articles 

ne recouvre pas de façon homogène les trente quatre années de 

la période considérée. Ce genre connaît une fortune différente 

selon les directeurs signataires. Il nous a paru intéressant 

de faire apparaître ces divergences dans le tableau E, 

ci-dessous : 

Période de : 

19^7-1950 

1950-1945 

1945-1952 

1952-1961 

Lancement 

Croissance 

Stabilité 

Continuité 

Adaptation 

Mutation 

Signataires : 

P. POREAÏÏ A. 

(ou Anonyme) 

P. GUILLOUX R. 

P. MONTBRON (H. de) 

La Direction, divers 

P. FEVRIER P. 

Divers ou anonymes 

TC 

Mr. POYER V. 
Directeur administratif 

P. LAULANÏE (H. de) 

TOTAL 

Années scolaires 

Nombre 

5 

15 

4 

1 

2 

(25ème anni 

)TAL 7 

9 

(1957) 

54 ans 

* 

9 4 

44 '% 

versaire) 

21 i j 

26 io 

100 i* 

I Articles 1 

Nombre 1 

19 

154 

55 

8 

15 

5 

61 

28 

2 

244 

* 

8 Io 

55 4 

14 Io 

11 io 

25 Io 

12 io 

100 ic 

I 

Fréquence I 
annuelle 1 

6 1 

9,2 

8,75 

5,5 

7 

Tableau E^ - "Le Mot du Directeur" 

de 1927 à 1961 

Signataires et nombre d'articles selon les périodes 
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La personnalité des signataires, la durée de leur 

mandat au sein de la direction CERCA, leur position précise dans 

l'équipe, la part qu'ils prennent dans la marche effective du 

CERCA et enfin leurs préoccupations dominantes, selon le stade 

de développement de l'Institution et le contexte socio-

économique et politique du moment, ont des répercussions impor

tantes, tant sur le nombre moyen annuel des articles que sur 

la thématique déployée. 

Nous avons distingué quatre périodes de durée très 

inégale : 

- La première, très brève, trois années scolaires, de 

septembre 1927 à juin 1930, correspond à la période de lancement 

du CERCA. Elle est marquée par la présence du fondateur, le 

Père Foreau. Nous avons dénombré dix neuf articles au total, 

soit une moyenne annuelle de six. L'appellation "mot du ViKZctQ.uA" 

est, pour cette première phase, assez impropre. Nous avons 

cependant pris en compte un certain nombre d'articles qui nous 

paraissent remplir une fonction similaire. Les principaux grands 

thèmes qui seront développés aux deux phases ultérieures, sont 

déjà présents mais à l'état encore embryonnaire. 

- La deuxième période, de novembre 1930 à juin-juillet 

1945, est la plus longue puisqu'elle totalise quinze années 

scolaires. Elle correspond pour le CERCA à une période de 

croissance extraordinaire. De neuf cents environ, les effectifs 

d'élèves vont passer au chiffre record de treize mille pour 

l'année 1943. Cette période est tout entière dominée par la 

très forte personnalité du Père Guilloux. Elle présente pour 

nous un intérêt tout particulier : d'abord par sa durée de quinze 

années, ce qui représente 44 % de la période étudiée, soit pres

que la moitié, mais aussi parce que c'est la période où ce 

mode de communication avec les élèves est le plus largement 

utilisé : cent trente quatre articles, soit une moyenne de neuf 

par an et 55 % du corpus, ce qui le place quantitativement en 

ViKZctQ.uA
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tête. Il se trouve^ en outre?que celui qui a le plus contribué 

à donner sa spécificité à la structure et à la méthode, est 

aussi celui qui exprime, le plus volontiers sa manière de voir 

sur les élèves, la paysannerie, les finalités de la formation, 

<20 artfc-t- -154 a r t i c l e s **--6l a r t i c l e s * * - -28 a r t i c l e s - - * 

Nombre 4 
d ' a r t i c l e s 

1927-28 1930-31 1945-46 1952-53 1960-61 
•>> Années 

s c o l a i r e s 

P . FOREAtJ P. GtJILLOUX 

- D i r e c t e u r s Généraux 

P . de MONTBRON Mr. ROYER 
P. FEVRIER 

._ ..-><Dr a d m i n i s t r a t i f 

GRAPHIQUE E~ - Cadence annuelle des éditoriaux 

de 1927-28 à 1960-61 

à une époque de prise de conscience de soi par la profession 

agricole. De la sorte, qualitativement aussi, la thématique 

déployée par lui, se trouve être la plus typique pour notre 

sujet. Aussi est-ce sur elle, que s'est modelée notre grille 

d f analyse 
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La troisième période, d'octobre 19 45 à juin 1952, 

s'inscrit en continuité avec la précédente, surtout pendant 

les quatre premières années d'après-guerre, où le Père Guilloux, 

moins disponible parce que chargé de mission au Maroc pour 

l'implantation d'une école d'agriculture, passe le relais au 

Père de Montbron à ce forum de débat avec les élèves du CERCA. 

Les quelques interventions du Père Février vers la fin de cette 

troisième période inaugurent un autre style d'articles qui 

relèvent davantage du genre "m&ditatZon ApiAitu&Zle.", genre que 

tendra à généraliser le Père Réthoré, aumônier de l'Amicale, 

dans les articles de tête de la revue Elites destinée pratique

ment à remplacer, à partir de 1952, le Bulletin Mensuel, auprès 

de tous les grands élèves des Cours Normal, Supérieur et de 

Maîtrise. 

- La quatrième période marque la fin de la pratique 

du Bulletin Mensuel comme véhicule de la formation CERCA,pour 

inaugurer celle des dossiers. Une " izu^illz dz ZZa-iAon" mensuelle 

sup léra à cette disparition pour entretenir un contact person

nalisé auprès des plus jeunes élèves de l'apprentissage. Elle 

sera gérée par un directeur administratif, Monsieur Royer,qui 

n'utilisera plus cette forme d'éditorial qu'une fois par an? 

lors du Bulletin de rentrée. Le reste du temps, avec un total 

moyen de trois articles par an, il n'adressera plus,par ce 

canal?que des informations de type administratif ou pédagogique. 

Le "Mot du Directeur", comme genre, est pratiquement mort en 

1952. 

Le graphique E~ (p. 140) représentant la courbe de 

parution annuelle du "Mot du Directeur", traduit de visu ses 

périodes fastes, ses périodes de crise et son déclin après les 

années 50. 

- Notre grille d'analyse : émergence des thèmes majeurs 

et de leurs sous-thèmes 

C'est surtout dans la masse des articles de la période 

1930 et 1945, puis 1945-1952, que nous aurons des chances de 
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voir apparaître vraiment le système de représentations des 

dirigeants du CERCA quant aux deux questions fondamentales que 

nous voudrions élucider dans cette deuxième partie ; 

d'une part, quelle représentation se font-ilsde l'élève, de 

sa capacité à être éduqué, de la société paysanne, de ses chances 

et des ses faiblesses et, plus précisément, de la profession 

agricole, lieu d'origine et de destination de ces mêmes élèves ? 

D ' a u t r e p a r t , v e r s q u e l l e s f i n a l i t é s v e u t - o n l e s c o n d u i r e , 

en ce q u i c o n c e r n e t a n t l ' homme e t l e p r o f e s s i o n n e l à d e v e n i r , 

que l ' a c t i o n p r o f e s s i o n n e l l e à p r o m o u v o i r p o u r a s s u r e r l e 

d é v e l o p p e m e n t de l ' a g r i c u l t u r e e t des a g r i c u l t e u r s . 

En fonction de ces objectifs, nous avons abouti, après 

passage par une grille transitoire établie a posteriori, à 

l'élaboration de la grille d'analyse définitive ci-après. 
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Le mode de report du calcul des fréquences d! apparition 

des grands thèmes et de leurs sous-thèmes, sur le tableau E, 

(p. 145 ) appelle dfautre part quelques commentaires du fait 

que la fréquence d'émergence des thèmes majeurs ne représente 

pas la somme des fréquences de chacun des sous-thèmes lui corres 

pondant. En effet, les "noyaux de 4en<S", constitutifs des 

sous-thèmes, nous paraissant avoir une signification par rapport 

à nos objectifs, avaient en fait des longueurs variables selon 

qu'ils se reportaient à des faits- (problèmes paysans en lien 

avec l'actualité du moment par exemple, qui pouvaient occuper 

la presque totalité d'un article) - ou selon qu'ils faisaient 

référence à des valeurs, des attitudes, ou exprimaient des fina

lités. (Sous le concept "Casiactè,A&" par exemple, nous avons 

enregistré un certain nombre de mots-clés, présents dans le 

texte, exprimant le labeur acharné, l'effort, la volonté, comme 

" tnzKQiz" , "tinaaitè." , "pzAAiviAancz" , "obstination" . . . ) . Pour 

donner une image rigoureusement exacte de la réalité, il faudrai 

pouvoir pondérer le calcul des fréquences par une prise en 

compte de la surface rédactionnelle. Or, le choix de nos caté

gories rendait celle-ci pratiquement impossible. En effet, 

l'aspect répétitionnel de certaines formules brèves et bien 

frappées pouvait avoir un impact sur la mentalité des élèves 

relevant plus du qualitatif que du quantitatif. Dans un premier 

temps, nous les avons donc traités comme autant d'indicateurs 

de la dimension considérée. Mais comme, d'autre part, notre ana

lyse porte sur une longue période de trente six ans, il nous 

a paru plus significatif, pour la perception de l'évolution des 

phénomènes, de totaliser pour chaque thème le nombre d'articles 

où ce thème affleure par l'intermédiaire d'un ou plusieurs, ou 

la totalité de ses sous-thèmes réunis. De sorte que nos pourcen

tages en ce qui concerne les grands thèmes, indiquent le nombre 

d'articles traitant du thème par rapport au nombre total d'arti

cles parus pendant la période considérée. 
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Pour ce qui est des sous-thèmes, une fois établi leur 

fréquence, deux types de rapports pouvaient présenter un intérêt, 

à savoir : établir le pourcentage d'articles où apparaît chaque 

sous-thème soit par rapport au nombre total d'articles de la 

période considérée (cf E,, colonne A ) , soit par rapport au nombre 

total d'articles où apparaît le thème majeur auquel ce sous-

thème est rattaché (cf E,, colonne B) . Le premier constitue un 

indice de l'importance de ce sous-thème par rapport à l'ensemble 

du système d'idées émises pendant la première période. Le 

deuxième pouvant être considéré comme un indice de la place 

occupée par ce sous-thème,en tant qu'élément constitutif d'un 

thème plus général. 

Dans le commentaire que nous en ferons, nous distingue

rons enfin entre, ceux dont la fréquence est étalée régulière

ment sur toute une période, et ceux qui ont donné lieu à une 

plus grande densité de fréquences pendant une période plus 

courte, et semblent être commandés par tel ou tel événement 

national, mondial ou ecclésial, ou tel type d'évolution de la 

société globale . 

La h i é r a r c h i s a t i o n des sept grands thèmes pour l a pé 

r i ode "Gu<LZ£ouxn , mise en compara ison avec l a courbe de Z'œpKïlA-

guZAA£n , sans r é v é l e r des d ive rgeances f l a g r a n t e s , accuse c e 

pendant des d i f f é r e n c e s p l u s ou moins i m p o r t a n t e s pour t r o i s 

grands thèmes, et quelques i n v e r s i o n s pour . d ' a u t r e s . Ce qu i 

peut p a r a î t r e assez e x c e p t i o n n e l , c ' e s t l ' i m p o r t a n c e a t t a c h é e 

par l e Père G u i l l o u x à l a q u a l i t é de l a r e l a t i o n pédagogique, 

concept dés ignan t i c i t o u t e s l e s formes d 'encouragement p r o d i 

guées aux é lèves t e l l e s que : l e s f é l i c i t a t i o n s , l e s marques 

de c o n s i d é r a t i o n et l e s mesures encourageantes v i s a n t à s t i 

m u l e r l e u r m o t i v a t i o n pour l a f o r m a t i o n , et dont l e Père 

G u i l l o u x f i t un usage r e c o r d , 82 % pour 48 % seulement dans 

l ' a p r è s - g u e r r e . S t y l e d i f f é r e n t de deux éduca teurs ? sans 

dou te . Mais p e u t - ê t r e l a nouveauté et l ' e x i g e n c e des cours a p 

p e l a i t - e l l e une s o l l i c i t u d e p l u s é levée des éduca teurs en 

pé r i ode de d é c o l l a g e , pour c r é e r des hab i t udes de d i s c i p l i n e 

e t de r é g u l a r i t é chez l e s é l è v e s . L ' image menta le du paysan 
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Tableau E 4 : REPARTITION DES THEMES ET DES SOUS-THEMES SELON 

LES DIFFERENTES PERIODES 

N° 

0 
© 

© 
4 
5 
6 

® 
8 
9 

10 

11 

13 

14 

15 

16 

17 

® 
19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

© 

^ " ^ ^ NOMBRE 
^ ^ D ' A R T I C L E ï i 

THEMES ^ V 
SOUS-THEMES N . 

Organisation Formation 

Relation d^ncouragem 

L'ELEVE : EDUCABILITET 

Intelligence,, t rava i l 

Motivation 

Milieu socio-culturel 

L'HOMME (f inal i té) T 

Coeur, caractère . . . . 

Référence chrétienne 

PAY^ANNERIE/STE GLOB. T 

Rapports autr. gr. soc. 

PROFESSION AGRICOLE 1 
^ t i n a I l t e j 

Sujets rel igieux div. 

REFERENCE RELIGIEUSE 1 
= 1 1 + 2 7 

1927-1930 

N 

19 

18 

9 

7 

3 

3 

1 

6 

2 

1 

3 

2 

/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 

6 

2 

2 

/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 

/ 

A(1) : 
% 

8 % 

90 % 
4-5 % 

35 S 

15 % ' 

15 % 

5 % 

32 1 

11 % 

5 % 

15 % 

1 

1 
/ 
1 
1 
1 
1 

32 % 

11 % 

11 % 

/ 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 

1930-1945 

M 

134 

67 

110 

80 

56 

49 

22 

85 

56 

51 

43 

34 

48 
31 

27 

21 

21 
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27 
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27 
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4 

3 

7 
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23 
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44 % 
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/ 

/ 

/ 
/ 

/ 

/ 
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(1) Colonne A 

(2) Colonne B 

Les pourcentages expriment le rapport entre le 
le nombre d'articles où affleurent le thème et 
les sous-thèmes par rapport au nombre total 
des articles de la période considérée. 

Les pourcentages expriment le rapport entre le 
nombre d'articles où affleurent les sous-thèmes 
par rapport au nombre d'articles traitant du 
thème. 
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GRAPHIQUE E 5 : LES GRANDS THEMES 

piiiode. 1930-1945 

piAiodz 1945-1952 

12} N° 
d'ordre 
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es t t r è s v i v e chez l e Père G u i l l o u x - l ' é l è v e 60 % - l a paysan

n e r i e 36 %. La r a t i o n n a l i s a t i on se m a n i f e s t e davantage chez l e 

Père de Montbron (on peut l u i a t t r i b u e r ce qu i es t en f a i t du 

Père F é v r i e r ou de M. Royer, dans l a mesure où l e responsab le 

assume l e s a c t i o n s de ses a d j o i n t s ) . Par c o n t r a s t e l a h i é r a r 

c h i e des thèmes, dans l a p é r i o d e Montb ron , met aux t r o i s p r e 

m i e r s rangs ceux qu i marquent l e s f i n a l i t é s : (1 f homme 72 % -

l e c h r é t i e n 59 % - l e p r o f e s s i o n n e l 48 % - à é g a l i t é avec 

l ' encou ragemen t qu i r e l ève la rgement de l ' i m a g e a f f e c t i v e ma is 

à l ' i n t é r i e u r d 'une i n t e n t i o n ) . 

Le Père de Montbron n'a guère e x p l i c i t é l ' o r g a n i s a t i o n 

r a t i o n n e l l e de sa vue du monde paysan (21 %) dans l e s B.M. 

Non q u ' i l n ' a i t exp r imé , nous d i t — i l , (2) sa pensée sur l e 

paysan en France après l a ^ . i b é r a t i o m m a i s dans un t ex te ~i n é d i t , 

i ndépendan t des a r c h i v e s . 

Le c a r a c t è r e de s p o n t a n é i t é e t l a charge a f f e c t i v e de 

l ' i m a g e es t t r è s c a r a c t é r i s t i q u e des t e x t e s de l a p é r i o d e 

G u i l l o u x . C 'es t s u r t o u t de l a p é r i o d e Montbron qu 'on décèle 

l a r e p r é s e n t a t i o n qu i o r i e n t e l e comportement c o l l e c t i f de 

m i l l i e r s de j e u n e s . 

Nous é c a r t e r o n s l e thème n° 1 p o r t a n t s u r * l ' OAgavU-

nation rie la ioAmation" dont l e s c a r a c t é r i s t i q u e s ont f a i t 

l ' o b j e t de n o t r e c h a p i t r e I I I , pour nous a t t a c h e r dans un p r e 

m i e r temps à l ' é t u d e de l ' é l è v e et c a r a c t é r i s e r l a r e p r é s e n 

t a t i o n que l e CE RCA se f a i t de 1 ' é d u c a b i l i t é . 

4.2. PREMIER THEME ; L'ELEVE : LES DIMENSIONS DE SON EDUCABILITE 

Pour c e t t e s a i s i e , à t r a v e r s l e Mot du D i r e c t e u r , de 

l a r e p r é s e n t a t i o n de l ' é l è v e et de sa c a p a c i t é à ê t r e éduqué, 

(2) MONTBRON (H. de) Correspondance inédi te 7.06.84 p. 1? 
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nous utiliserons surtout le deuxième et le troisième thème de 

notre grille thématique ainsi que les différents sous-thèmes 

représentés dans le schéma E, sous les n° 4, 5 et 6, désignés 
o 

sous les concepts d ! "intziligtnct-tAavail" , de "motivation", 

de "milieu Aocio-pJioidAAionnzl". 

piiiodz 1927-1930 
piKiodz 1930-1945 
ptKiodd 1945-1952 
ptKiodz 1952-1961 

15% 

10SÎ ^* 
\ 

•+• 

6 thèmes 
et sous-thèmes 

GRAPHIQUE E FORMATION ET EDUCABILITE 

DE L'ELEVE 
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Le thème de lféducabilité de l'élève (n°(3 du gra

phique) émerge quatre vingt fois, soit dans 60 % des éditoriaux 

du Père Guilloux. Pour les trois dimensions de 1'éducabilité, 

dont les pédagogues nous ont inspiré les termes, à savoir 

l'intelligence, la motivation et le milieu socio-culturel, 

nous avons enregistré respectivement 56, 49 et 22 fréquences, 

soit un taux de présence de 42 %, 3 7 % et 16 % des éditoriaux. 

Ce thème reste présent après-guerre, mais selon un taux plus 

faible, 44 %. La hiérarchisation des sous-thèmes est semblable. 

Mais seule l'importance accordée au sous-thème "intelligence-

tAavail" est comparable. 

4.3. Un TRAVAIL personnel soutenu, où trouve à s'investir 

une INTELLIGENCE "native" 

4.31. Un travail personnel soutenu 

Nous avons retenu les deux termes "int2.llig2.nc2." 

et "tAavail" pour cette première dimension de 1'éducabilité. 

En effet, sur les cinquante six fréquences, treize fois 

l'accent est mis sur les finalités intellectuelles des élèves 

et quarante fois sur le travail. Souvent d'ailleurs pour en 

souligner la qualité : 

1952 février n# 36 

"La qualité des copies augmente de façon 
remarquable" 

1935 mai n* 49 

"Houe publions les résultats dans le numéro 
de juin, le classement général et la liste 
des prix. Juste récompense d'un travail 
excellent1* 

1954 décembre n* 63 

"Permettez-moi de vous féliciter chaleureu
sement des bons débuts de cette année sco

laire. Tous sont animés d'une bonne volonté 
remarquable Ï les devoirs sont faits avec 
soin 1 en sont l'application de tous et de 
toutes.••" 

1939 Juin-juillet n# 109 

"A tous j'adresse mes félicitations chaleu
reuses de la Direction et de tout le corps 
professoral. Cette année, vraiment, le travail 
a marqué des progrès très sensibles sur les 
autres années. Devoirs rédigés, plus sobres 
mais plus compris 1 rédaction soignée, etc.." 

int2.llig2.nc2
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Cette nécessité d'un travail vraiment personnel 

revient comme un leit-motiv, tant 'avant-guerre qu'après. Une 

double tentation guette en effet l'élève s'engageant dans une 

formation par correspondance : 

- reproduire mot à mot le manuel sans faire le lien 

avec le réel, la pratique , et donc privilégier le travail 

de mémorisation plutôt que de réflexion ; 

- recopier textuellement les explications données 

par le moniteur et "oiixix au coKKecteuK autant d1exemplaixeA 

de la même copie que d'elèveA pxeAentA". 

Aussi, le travail personnel fait-il l'objet d'appels 

incessants et pressants. Nous pouvons lire sous le titre 

"Préparez votre avenir.." (n° 220, janvier 1952). : 

"NOUA VOUA avonA dit tout le bien que VOUA devez 

tixex du travail en commun autouK d* unKmoniteuK. Rien ne VOUA 

empêche, bien au contxaixe, de continuer à diAcutex en* Camille, 

à la veillée, Aux tel ou tel devoix. UaiA il laut abAolument, 

loXAque VOUA avez xêuni touA IdA êlêmentA de votxe devoir, 

VOUA aAtxeindxe a la xêdigex Aeul. 

NOUA n'inAiAtexonA paA davantage Aux cette exigence 

puiAque déjà le CERCÀ VOUA a xappelê la néceAAite du txavail 

peXAonnel". Père Février 

Il n'y a pas lieu d'évoquer de nouveau ici les 

moyens, parfois onéreux financièrement, tels que la publication 

des palmarès, mais surtout, en temps et en dévouement, pour 

stimuler le travail des élèves, (nous rappelons pour mémoire 

l'institution des Moniteurs et la mise en place d'un cours 

pour leur formation pédagogique), à laquelle le CERCA fut 

très attaché. 

De plus, en quinze ans, quarante et un éditoriaux, 

soit un sur trois, encouragent l'élève à l'effort, à l'effort 
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tenace et persévérant? et à la volonté, car le travail impli

que la mise en oeuvre de la volonté, en même temps que de 

1 ! intelligence. 

4.32. Une INTELLIGENCE "native." qui s'investit 

pleinement dans le travail scolaire et professionnel 

Si, une fois sur trois, le mot du Directeur évoque 

l'image de l'élève travailleur, treize fois en quinze ans, 

il laisse plus volontiers apparaître l'estime qu'il porte à 

l'intelligence de ces jeunes gens issus des couches moyennes 

et modestes de la paysannerie. On peut s'interroger d'ailleurs 

sur la raison de la concentration de onze fréquences sur treize 

du sous-thème "intdlliQZncz de V zlèvt", dans les années 

1930-1935, c'est-à-dire les premières années qui ont suivi 

la prise de responsabilité du CERCA par le Père Guilloux ? 

Plusieurs éléments de réponse nous sont connus, par suite de 

l'étude des populations d'élèves demandeurs de formation, et 

notamment leur maturité,qui ont conduit le CERCA à proposer, 

en premier lieu, les formations élevées des Cours Normal et 

Supérieur. Enfin, la surprise du parisien qu'est le Père 

Guilloux, n'y est peut-être pas étrangère. En tout cas, il 

ne fait pas mystère de son admiration e n trouva ntune telle, 

qualité de travail et une si belle ardeur chez ces jeunes cam

pagnards. La réalité observée au CERCA faisait voler en éclats 

les idées reçues et les préjugés tenaces selon lesquels dans 

l'esprit de beaucoup de gens, balourdise et paysannerie allaient 

de pair. Mais, d'après quoi et comment en jugent les diri

geants du CERCA ? 

Lorsque le Père Guilloux fait allusion à l'intelli

gence de ses élèves,pour la mettre en relief, c'est à la 

suite d'observations lors de visites à des groupes, sur 

l'invitation d'un moniteur, de remarques des correcteurs de 

devoirs, ou d'examinateurs ayant participé à tel ou tel jury 
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de fin d'iannée. Dfautre part, le "Mot du Directeur" s'adresse 

à tous les élèves, de l'Apprentissage à la Maîtrise, soit une 

fourchette dfâges de 14 à 25-30 ans. C'est donc bien à travers 

les performances scolaires ou sur le récit de leurs innovations 

professionnelles qu'il en juge. En effet : 

- Parfois nous le voyons faire l'éloge de leur 

intelligence pratique, des habiletés acquises, des savoir-faires 

1930 novembre n# 26 

"Tous, jeunes hommes qui possédez ce qui 
nous manque Ï l'expérience, la pratique, 
la connaissance des difficultés" 

- Les devoirs sont l'occasion pour lui de vérifier 

aussi la rigueur scientifigue dont sont capables les élèves, 

ou leur esprit inventif. 

1931 mai-juin n* 31 

"Vous nous avez donné la meilleure récom
pense que nous puissions désirer, celle de 
vous voir utiliser intelligemment la 
science qui vous est offerte, développer 
en vous le sens de la curiosité scienti
fique et de l'observation méthodique, 
condition de tout progrès" 

1931 décembre n # 34 

"Vos copies sont arrivées en vrais bataillons 
serrés... Tous êtes à votre aise, cela se voit 
vous abordez les problèmes difficiles de la 
culture avec l'allure de gens qui s'y connais
sent, qui se sentent chez eux ? par ci par là, 
on voit surgir des pensées personnelles : tel 
d'entre vous -que je ne veux pas nommer car 
il a demandé le secret- a trouvé une méthode 
nouvelle d'assolement. Elle est à l'étude en 
ce moment" 

On est en décembre 1931. Cet esprit de découverte 

qui s'exprime dé jà , au jourd ' hui, isolément, trouvera à s'investir, 

à partir des années cinquante, dans les C.E.T.A., dans lesquels 

nous retrouverons un certain nombre d'anciens. L'intelligence 

est importante pour s'approprier tous les savoirs techniques, 

sociaux, moraux, dispensés par le CERCA. Des élèves l'ont bien 

compris,et aussi, qu'il fallait distinguer entre gens intelli

gents et gens instruits. L'un d'eux essaie de convaincre ses 

camarades de l'utilité des cours par correspondance : 

1934 juin-juillet n9 59 

"Ces jeunes cultivateurs prétendent qu'ils 
n'ont pas l'instruction suffisante pour 
suivre nos cours ; erreur ! 90 $ des élèves 
du CERCA n'ont fait que des études primaires 
et la plupart des lauréats du Brevet de l'an 
dernier n'avaient pas leur certificat d'é

tudes ; ce qui ne les a pas empêchés de 
faire d'exellents devoirs... Moi jeune cul
tivateur de 20 ans, je suis parfaitement 
d'avis que l'agriculture est une science 
pratique... (Mais) la pratique acquise .de
meure, seule, insuffisante. Tracer un sillon 
droit, charger correctement une charrette 
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de foin ; voilà qui relève de la pratique ; 
mais comprendre les phénomènes qui président 
au développement des cultures, connaître les 
maladies des plantes et dee animaux, savoir 
appliquer les traitements, savoir interpréter 
une analyse de terre afin de l'amender par dei 
engrais appropriés, tout cela c'est l'ensei

gnement agricole qui l'apprend. En plus le 
CERCA nous donne des notions de comptabilité, 
de droit rural, de sociologie ; ce qui complète 
heureusement cotre bagage intellectuel de 
jeune8 agriculteurs qui voulons absolument 
faire partie de l'élite rurale de demain" 

Mais les examens surtout sont les révélateurs de 

ces intelligences déjà exercées : M. Lavallée , membre d'un jury, 

pouvait affirmer, en novembre 1934 : "VAaim&nt, c£4 jeunes QdnA 

Aavznt quzlqat ckoAQ.... oui, il* ont appAià, beaucoup appA^A" 

(n° 33) . 

- Des connaissances vraiment intégrées "aééZmilt&A'' 

pas simplement mémorisées, comme pourrait le donner à croire 

l'exclamation déjà citée de M. Lavallée, 

Des connaissances pouvant être réorganisées en des 

synthèses originales... 

1932 mai n* 39 

"très belles qualités des candidats, 
connaissances scientifiques bien comprises, 
assimilées, nullement séparées des leçons 
pratiques, curiosité d'esprit ardente." 

1935 février n° 69 

"Nous avons vu des intelligences qui 
s'étaient ouvertes, qui avaient appris 
patiemment et sûrement, qui avaient sagement 

s'étaient ouvertes, qui avaient appris 
patiemment et sûrement, qui avaient sagei&ent 
assimilé leur savoir nouveau... 
Nous avons entendu un jeune, arrivé.au terme 
du long cycle d'études du CEHCA, faire une 
conférence de 45 minutes et donner ainsi la 
preuve que la jeunesse rurale française est 
capable de pourvoir au salut de la profession" 

- Des connaissances qu'on peut voir appliquées chez 

les anciens dans la conduite de leur exploitation : changements 

dans les productions, augmentation de la productivité. Cette 

capacité d'application fait d'eux un ferment de progrès et une 

référence pour tout leur milieu. 

1936 n* 78 

"L'autre jour, j'ai reçu la visite d'un 
ancien du C1BCÀ. Il a bien suivi les cours ; 
il a réfléchi ; il a mis en pratique ce qu'il 
avait appris dans ses manuels et ses devoirs 
et, jusqu'à son insu, il s'aperçoit qu'il 
réussit et que ses voisins le consultent et 
s'habituent à le considérer comme le meilleur 
de la commune" 
Il avait des vaches qui donnaient peu de lait. 

Il a cherché une race meilleure. Prudemment, 
il a fait venir une bêta. Elle s'est bien accli
matée. Alors, il a augmenté le troupeau. Mais 
cette race étant plus exigente, il fallait amé
liorer les herbages d'où construction d'une 
fosse à purin ; épandage de celui-ci sur les 
prairies, emploi des scories de déphosphoration. 
Résultats î lait plus abondant, beurre de qua
lité supérieure et... revenus plus intéressants. 
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- Des capacités de discernement et de sagesse qui 

ont été éduquées conjointement à travers les cours d'Agriculture 

et de Sociologie rurale, lequel était, comme le remarquait 

volontiers un des premiers Maîtres en agriculture, M. Rondeau, 

un cours de "S o d i o l o g l z chKtti&nnz"• 

En e f f e t 

1936 mai n# 78 
"Le CERCA ne donne pas seulement des notions 
techniques ; il apprend aux jeunes à réfléchir 
sur les problèmes économiques et sociaux que 
pose la vie de chaque jour. Et notre ancien 
en question n'a pas négligé ce côté des cours. 
Et maintenant, tout naturellement, iï com
prend bien des choses danB les événements du 
pays et du monde entier. Il a son mot à dire 
-et un mot intelligent- dans les discussions 
qui surgissent à propos de tout. Mais, encore 
plus -et c'est là un des grands bienfaits de 
ce qu'il a appris !- il ne permet plus au 
premier venu de lui bourrer le crâne. Quand 
le courtier X, le marchand T, l'agent élec

toral Machin raconte des bobards au café le 
jour de foire, notre ancien est là rectifiant 
les erreurs, «entrant avec preuve à l'appui, 
ce qui est vrai dans les problèmes agricoles j 
et c ;iriae ces beaux parleurs ne connaissent 
eux-mêaôF que fort peu de chose, ils ont bien
tôt la seule ressource de se taire et de se 
dire 1 "Mais quoi ! où ce jeune homme a-t-il 
appris tout cela ?,.." 
Ce jeune récolte le fruit de tes années d'étude. 
... Voilà l'exemple vivant que j'ai vu ces 
jours derniers.,. Ce que lui a fait, pourquoi 
ne le feriez-vous pas, chacun de vous, chers 
Amis ?" 

Il s'agit d'une intelligence qui a véritablement 

intégré les connaissances et peut les appli-quer pour modifier 

ses comportements quotidiens ; parce que les capacités de rai

sonnement, la culture acquise et les habiletés manuelles se 

conjugent pour transformer son intelligence native en une réelle 

compétence professionnelle : une des finalités du CERCA incessam

ment rappelée. C'est aussi une des différences essentielles 

entre le CERCA et la JAC car : 

1955 juin-juillet n # 69 

"Les cours par correspondance ne prétendent 
pas se placer sur le même terrain que la 
J.A.C. ou que les jeunes de la Ligue. Ils 
se cantonnent dans la formation profession
nelle au sens large du mot, c'est-à-dire un 
enseignement agricole mais aussi un ensei

gnement social. Leur but est de s'étendre à 
tous les jeunes de nos campagnes, jeunes genB 
et jeunes filles, agriculteurs et artisans, et 
de développer en eux le goût de leur travail 
en faisant mieux connaître les secrets et les 
richesses de leur profession" 

L'image qui apparaît à travers ces nombreuses cita

tions, celle du moins que le CERCA voulait proposer en exemple, 

est celle d'élèves dont l'intelligence a su faire ses preuves 

dans les devoirs, les examens et le vie professionnelle, donc 

dans le travail quotidien, et le travail personnel. Mais... 
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"peut-on induite., à partir d'un constat de travail 'excellent', 
à une intelligence exceptionnelle ?" 

Les psychologues sont unanimes à reconnaître en l'in

telligence une réalité psychique complexe, dans laquelle on peut 

distinguer plusieurs facteurs. Il ne peut être question d'entrer 

ici dans les diverses théories élaborées à ce sujet. Cependant, 

une distinction faite par un groupe de pédagogues nous paraît 

éclairante pour notre propos: 

"Personne, aiiirment-ils, ne met en doute, I'importance 
du iddte.uK he.Ae.dite. pour l'intelligence. Personne ne. met en 
doute. I'influence du milieu sur Vintelligence.. Mai* le. désac
cord naît quand il s1 agit de déterminer quel est le poids res
pectif de ces deux facteurs. Vans ce contexte, la distinction 
établie par Vernon entre l'intelligence A, l'intelligence S 

et V intelligence C est d1importance. L1intelligence A appartient 
au génotype. Celle-ci ne peut être observée, ni mesurée direc
tement par le psychologue. Elle est innée. L'intelligence E 
résulte de V action conjointe du génotype et du milieu. C'est 
Vintelligence phénotype. L1intelligence C est l'intelligence 
que V on mesure" (3). 

Un test d'intelligence déterminé ne peut mesurer que 

l'intelligence C, soit certaines capacités et prestations qui 

sont "le résultat de V action de V environnement sur les capa
cités héréditaires du Sujet". A la question de savoir dans 

quelle mesure l'intelligence C peut servir d'indice de l'intel

ligence A, des psychologue Burt , Jensen et de Groot ont pu 

établir que, "80 % de la variance totale, dans des prestations 
intelligentes, peut être attribuée, dans notre culture, à Vin
fluence de l'hérédité" (4). 

(3) VERNON P.E.. Intelligence and cultural environment. London, 1972, cf 
De CORTE, op. cit. p. 95. 

(4) De CORTE E. et Coll.. Les fondements de l'action didactique. A. de BOEK, 
Bruxelles, 1979. Ch. Situation de départ, p. 94 à 100. 

iddte.uK
he.Ae.dite
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La convergence entre ces théories vérifiées par 

ces pédagogues et nos constats, suite à l'analyse de ce sous-thème, 

nous conduisent à penser qu'il y a bien eu au CERCA, confirmant 

les dires de Monsieur Spiesser, "de-ô gaAçonA zt dz<à i i l l t é 

zxz<Lptionnzl&v . La représentation que le CERCA se fit de 

ses élèves, dans cet entre-deux-guerres, s'en trouva nécessaire

ment enrichie. 

L-es investigations des pédagogues nous apprennent que 

l'intelligence est responsable pour 50 % dans la réussite 

scolaire. Mais l'intelligence, affirme De Corte, n'est pas le 

seul facteur qui détermine le rendement scolaire. D'autres fac

teurs importants, souvent cités, sont la motivation et le 

milieu familial... Cependant, dans le courant de la carrière 

scolaire, la corrélation entré l'intelligence et les prestations 

scolaires augmente. Dirkzu/ager dit à ce sujet : 

"k'long tZAmz, ain^i quz Iz Azvzlz l* zxamzn longitu
dinal, la zaKKizxz AcolaiAZ de l'zlzvz z<6t quand mzmz en connexion 
avec Aon intzlligzncz. NOUA attxibuoné czci au hait que l1in
tzlligzncz zonûtituz un du* txaitb Izé plu* stable.* de la 
pzAtonnalitz..." (5) 

Il semble donc que, au moins au départ, l'intelligence 

ne fait pas tout. La réussite d'une formation devrait pour 

moitié à la motivation et aux conditions favorables offertes 

par le milieu. Nous disons favorables, à moins que, chez certains 

sujets, des conditions défavorables ne soient vécues comme un 

défi proposé à leur intelligence et à une motivation personnelle 

fortement teintée de volontarisme. Mais, qu'en fut-il au 

CERCA ? Comment l'équipe dirigeante percevait-elle la motivation 

de ses élèves ? A l'aide de quels genres d'arguments allait-elle 

la stimuler ? 

(5) De CORTE, op. cit., p. 100. 
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4.4. LA MOTIVATION DES ELEVES : "Llnt intzvu>£ Aoij df appAdndAZ, 

QtvitKCLtKldd du V expansion du CERCAh 

Quarante neuf f,Mots du Di recteur" , pour les quinze 

années relevant de la direction du Père Guilloux , évoquent le 

problème de la motivation des élèves, soit plus de trois par an 

On peut même avancer que le thème revient une fois sur deux 

pendant les six mois d'hiver que dure la formation. 

Bien qufà aucun moment le concept ne soit utilisé, 

la motivation des élèves sera la préoccupation centrale du 

"Mot du Directeur". Il est, le plus souvent, traduit chez le Père 

Guilloux par l'image suggestive de "la *>oii d1 <xppK<LndK<l". 

Dès sa prise de fonction de Directeur au CERCA, le 

Père Guilloux relève de nombreux indicateurs de cette "Aoih 

d* a.ppA<lvidK<L", qui semble la caractéristique dominante des prer 

mières générations du CERCA. Ainsi, à la rentrée 1930, est-ce 

un véritable déferlement de demandes de formation : Il faudrait 

multiplier les disciplines et les dispenser à la carte, accueil

lir d'autres catégories que les Paysans... Le Père Guilloux 

va faire fond sur cette immense soif de formation qui le remplis 

sait d'admiration, lui qui, contrairement au Père Foreau, ne 

devait rien à des origines paysannes. Fils d'un Parisien qui 

avait fait carrière à la Bibliothèque Nationale, (6) 

outre sa formation Jésuite et une année de formation sociale à 

l'Institut Social de la Catho de Paris, il avait, pendant 2 ans 

suivi en auditeur libre les cours de l'Institut Agronomique de 

Paris. Très profondément marqué par ceux-ci, il aivait, en outre, 

trouvé à l'Institut Agronomique, parmi ses ma^itres, des hommes 

qui devinrent ses amis et ses collaborateurs. (7) Animé d'une 

grande estime pour la paysannerie, il va développer cette large 

compétence, non seulement pour conduire l'E.S.A., mais aussi 

pour donner une impulsion considérable au CERCA et guider son 

décollage jusqu'à la période de sa plus forte expansion. 

(6) M. SPIESSERet R.P. LEGF&ND - Interview 1982 
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Son-génie organisateur, ses capacités créatrices,, 

sa grande rigueur concernant la valeur scientifique de Rensei

gnement à dispenser, son exigence à la fois forte et chaleureuse, 

font de cet admirateur de Lyautey, un entraîneur et un chef pour 

jeunes élèves, à qui il va proposer en idéal de devenir des chefs 

à leur tour. Avouant lui-même qu'il regarde sa tâche comme un 

apostolat, il va se faire le "conAciznti<6£uA" d'un groupe social 

qui a le sentiment d'une infériorité qu'une formation générale 

et professionnelle devrait venir réduire. C'est presque tout 

l'éditorial du n° 27 qu'il faudrait citer ici. 

1930 décembre n* 27 

"Quelle surprise, quelle joie à la lecture 
de vos devoirs d'octobre. Nous les atten
dions avec impatience, comme on fait dans 
l'attente d'une chose que l'on aime et qui 
est encore inconnue. Ils sont arrivés et 
notre joie a été grande. Leurs qualités ? 
Elles sont nombreuses. Tout d'abord malgré 
de grandes difficultés l'exactitude est 
remarquable. Celle de novembre sera par
faite c'est évident. Puis, dans 1'ensemble, 
les devoirs sont bien rédigés ; français et 
orthographe sont très convenables. Mais, et 
c'est là ce qui est encourageant, tous vous 
montrez un goût pour vos études, un désir 
de vous instruire qui est la meilleure ré
compense pour ceux qui ont assumé la charge 
des E.A.C.A. Récompense et en même temps 
crainte pour l'avenir. Car, si nous vous 
écoutions, chers amis, notre bulletin aurait 
dès demain 25t 30, voire 50 pages ! ! On veut 
des cours de médecine vétérinaire ; beaucoup 
s'intéressent à fond aux questions de Droit 
rural ; les partisans des études artisanales 
réclament sans arrêt pour qu'on leur donne 
un ou deux questionnaires spéciaux ; on vou
drait des livres, toute une bibliothèque ; 
j'en passe... un vrai déluge de demandes ; 
et chacun évidemment trouve que la sienne 

est la plus importante et doit être satis
faite avant toutes les autres. 
Tout ceci est un signe de vitalité i l'appétit 
est certainement la meilleure caractéristique 
d'une bonne santé. Votre appétit de savoir nous 
montre que vous vivez, que vous vous intéressez 
à vos études..." 

"Poussés par vous nous allons commencer dès 
aujourd'hui quelques améliorations. Les artisans 
seront les premiers servis : ils le méritent, 
par leur nombre, leur ardeur à réclamer, la 
sympathie qui les entoure. Donc, pour eux spé
cialement le cours d'électricité... 

Ceux que passionnent les questions de Droit 
trouveront eux aussi satisfaction dès aujour
d'hui... 

Enfin des amateurs de calcul - et ils sont très 
nombreux parmi vous - auront à résoudre, éga
lement à chaque bulletin, un problème agricole.. 

Nous vous aimons bien j donc, après vous avoir 
dit quelques compliments, nous ajouterons de 
petites critiques... Ainsi progressant tous 
dans cette oeuvre que nous aimons, nous arri
verons à la rendre voisine de la perfection. 
A tous merci j à tous courage pour lutter 
contre les difficultés : tout effort aura sa 
récompense" 

Non contents de réclamer des disciplines nouvelles, 

"cdAtain* ÇLliva* AUA ld point d'obtanin. IZIXK Bxavat, mani&autant 

dçijà IZUK di^iJi de dontlnazn. IduK* itudt* agtiicolzA". Et l a 

Direction du CERCA étudie cette question et cherche comment elle 

pourrait organiser des Cours Supérieurs... (n° 32, octobre 1931). 

Etre demandeurs de niveaux de formation plus élevés est certes 

un indicateur de forte motivation. Mais les devoirs et les 

examens manifestent aussi une volonté et une capacité d'exceller, 

très répandue parmi les élèves du CERCA. 
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1930 octobre n* 32 

"Vos devoirs, vos lettres, tout ce que nous 
ont dit vos moniteurs, réunis à Nantes au 
mois de juillet dernier, nous confirment 
cette vérité ï vous constituez réellement 
une élite rurale. Or, une élite n'est jamais 
contente d'elle-même -, elle veut toujours 
progresser, toujours se perfectionner..." 

1932 octobre n* 42 

Nous recherchons les bons, les vaillants, ceux 
qui ont compris que la vie est une marche vers 
une perfection toujours plus grande" 

1932 février n# 36 

"Votre ardeur proclame bien haut à ceux qui 
en douteraient encore, que les jeunes terriens 
veulent apprendre leur métier, connaître leur 
profession à fond et devenir capables de 
défendre leurs intérêts les plus chers" 

Ailleurs, on loue " leuA cuAiosite d1espAit aAdente", 

leur "bonne volonté, admiAable". Ces jeunes cultivateurs, "plus 

conscients que d'autAes de ta nécessité do, V inst A action, savent 

s1 imposeA des eiioAts, une, exactitude pAesque militaiAe" (n° 33, 

novembre 1931 ) . 

- La motivation se manifeste par la joie. Comme le 

paysan "joyeux des nouveaux labouAs", lfélève du CERCA est 

joyeux, gai à la besogne. Tel celui-ci qui peut écrire : 

1935 novembre n° 72 

"Je suis le cours du CEECA depuis le 
début : je ne parle donc pas par oui-dire. 
Aussi soyez sûr que j'apprécie pleinement 
l'effort que vous faites pour développer 
nos facultés intellectuelles et augmenter 
notre bagage de connaissances profession
nelles. Oserais-je vous dire que ce n'est 
point avec effroi que nous envisageons 
les efforts que nous aurons à fournir cet 

hiver, mais au contraire avec .joie... joie de 
travailler en commun, tous pour le même but, 
car les élèves du CERCA ne poursuivent-ils 
pas le même but ? Joie de faire quelque chose 
avec le concours de professeurs que nous sen
tons dévoués, joie d'avoir conscience de ne 
pas perdre le temps de notre jeunesse" 

Ce "labeuA joyeux", outre la "joie du devoiA accompli", 

engendre le succès. Et le succès engendre en retour la joie et 

la fierté ; fierté de l!année écoulée "iieAté fondée SuA une 

connaissance intelligente du métieA", elle devient fierté du 

métier. Ces deux thèmes, souvent développés ensemble, sont très 

présents pendant cette période de l'entre-deux-guerres. Ils 

totalisent cinquante deux fréquences, contre seulement dix sept 

de 1945 à 1952. La fierté décuple la motivation : 

1932 avril n° 38 

"Ecoutez les belles paroles que m'écrivait 
un de vos camarades, qui, soldat, a suivi 
quand même les E.A.C.A. cette année : 
"Je vous assure qu'en bien des cas je me 

trouve navré de voir de mes camarades 
rougir de notre métier. Pourtant, je vous 
l'assure, lorsqu'on dit : Gui, moi, je 
suis agriculteur, eh bien, personne ne ré-
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plique, et mène je dirais qu'.il y en a qui 
s'inclinent. Oui, nous, élèves les E.A.C.A., 
nous relevons la tête et devant qui que ce 
soit, même dans cette grande Afrique, nous 

sommes fiers de notre métier. Oui, fiers ; 
et dire que presque tous ont honte ! honte 
pourquoi ? Parce que, n'ayant pas appris 
leur métier, ils se croient ignorants..." 

C'est le Père Guilloux qui souligne. La valeur 

professionnelle acquise par une solide formation engendre la 

fierté. Cette fierté, le Père Guilloux, prenant appui sur leur 

besoin inconscient d'identification sociale, veut l'insuffler 

chez les plus jeunes : 

1935 octobre nB 71 

"... Et toi... petit gâs de Vendée, de 
Loire Inférieure, de Beauce, de Touraine, 
je t'ai vu au Congrès.(Congrès de Tours, 
1936). Je sais que vous n'étiez pas nom
breux, comme les grands, qu'on vous comp
tait facilement avec la main ; mais je 
t'ai vu le béret enfoncé, les yeux grands 
ouverts, écoutant avec attention tes aînés, 

je t'ai entendu chanter plus fort, et avec 
quelle ardeur, nos beaux chants jocistes, 
j'ai vu que tu étais fier, si fier que tu 
n'étais jamais fatigué devant les autres, 
tu enviais les grands, n'est-ce pas. Eh bien, 
oui, envie les, ceux-là que tu as vus, fais 
comme eux, et pour cela, cette année apprends 
encore, travaille bien pour devenir quelqu'un" 

4.5. UNE RELATION PEDAGOGIQUE D'ENCOURAGEMENT : moteur de la 

motivation des élèves 

Si nous avons surtout mis l'accent sur les manifesta

tions positives de la motivation qui s'expriment dans le Mot 

du Directeur, nous ne pouvons oublier qu'elle était soumise à 

rude épreuve par les conditions matérielles et socio-culturelles 

du travail des élèves... Le Père Guilloux dût déployer beaucoup 

d'énergie pour obtenir la régularité dans l'envoi des devoirs 

qui conditionnait la bonne marche du CERCA. La plupart des 

critiques formulées à l'endroit des élèves portent sur cette 

déficience. Au début, on constate "lt Attaxd dz quelque.* dzvoiAA" 

Ensuite, on sanctionne : "WoiU voulons noué montAZX AZviAZA 

poux ItA dzvoix* en AZtaxd" (n° 31, mai-juin 1931). On est 

critique aussi pour ceux qui ne vont pas jusqu'au terme de 

l'année scolaire : "Hontz à ddlul qui a commence à bâtlx et ne 

va pa<à jusqu'au bout dz éovi travail" (jS° 34, décembre 1931). 

La fréquence des critiques est minime : dix huit fois 

sur quinze ans, une fois par an ! Contre cent trois fréquences 
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pour les mesures encourageantes ou rl ' zncouAagzmznt vzAbal", 

qui sont de tous les instants. Peut-être en raison des condi

tions difficiles de travail... certains mots reviennent comme 

un leit motiv plusieurs fois répété dans presque chaque "aAtidlz 

dz tztz", seuls ou jumelés à d'autres. Ainsi, "zouAagz", "zouAagz, 

zncoAZ un ziioAt", "zncouAagzmznt zt con&iancz", "zouAagz zt 

joiz", "zouAagz zt AZuAAitz". De même que le mot " I z l i z i t a -

tionA" à la suite des examens : "IzlizitationA chalzuAZuAZA", 

"Aoyzz ^zlicitZA pouA iz tAavail". Certains superlatifs, tels 

que "magniliquz"f "ziioAt magni&iquz", "pzAAZvZAancz magni^iquz". . 

Mais, si l'on ne lésine pas pour prodiguer les paroles d'encou

ragement, des mesures d'encouragement viennent en outre, tous 

les ans, récompenser les élèves les plus méritants : "NOUA 

avonA dzmandz à la S.A..F. dz AzaompznAZA IZA plu* mZAitantA, 

vingt mzdaillzA d ' honnzuA. . . " "RzgaAdzz lz PalmaAZA", "VZA notZA 

zxczllzntZA". Ces encouragements ne sont pas purement formels ; 

ils expriment une très grande empathie, un respect des élèves, 

une attitude de considération qui ne se dément à aucun moment : 

"L'E.R.C.A. ZAt dlAlgzz paA dZA hommZA qui ont ioi dan* l'zlltz 

payAannz zt qui AouilAZnt dz la voiA mzpAiAZZ" (N° 42, octobre • 

1932). "NOUA AZAAZntonA un gAand Azntimznt dz lizAtz zt dz 

joiz... dz con^ianaz..." "A VOUA HAZ, l'impAZAAion ZAt tAZA 

nzttz, on a dzvant Aoi unz vzAltablz zlltz... Lz lait dz AuivAZ 

IZA ZOUAA zt dz chzAchzA à mizux compAzndAZ Aa pAo^ZAAion zonA-

tituz unz maAquz d1intzlligzncz zt dz AupzAioAitz (n° 35, 

janviers 1932). "MouA ztZA la moiAAon qui montz... Bizn dZA 

COZUAA qui VOUA aimznt AanA quz VOUA lz Aazhizz attzndznt anxizux, 

AzpondAZz-vouA au Aoin dont VOUA lutZA l'objzt, dzvizndAZz-vouA 

lz Aalut dz la Aazz ?" (n° 35). 

Au delà de l'élève, cette estime va à la profession 

elle-même, avec laquelle la Direction du CERCA fait corps : 

1932 novembre n° 43 

"L'instruction, le savoir, deviennent pour 
nous gens de la terre, une question de vie 
ou de mort, car ce qui fait de la peine, 
c'est de constater que nous, qui formons 
presque la moitié du pays, qui en sommes 

l'élément indispensable et régulateur, nous 
sommes regardés comme une race inférieure. 
Cela vient de ce que nous n'avons pas encore 
pris conscience de notre place dans la nation, 
de notre dignité dans l'ordre du travail" 
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Une bibliographie importante préconise un grand 

nombre de théories de la motivation. Diverses études ont montré 

qu'un élève est déterminé par des motifs diversifiés, les uns 

relevant de l'intérêt pour la discipline elle-même et constituant 

la motivation intrinsèque, d'autres sans relation directe avec 

elle, contribuent à créer une motivation extrinsèque. Cette 

diversité des motifs a été mise en évidence par une enquête 

auprès de quatre cent soixante six élèves d'environ dix-sept 

ans auxquels Rosenfeld (D.D.R.) fit écrire une rédaction sur le 

thème : "Pourquoi j'itudiz ?" (8). 

Parmi les motifs extrinsèques invoqués apparurent : 

avantages personnels, raisons d'ordre pratique, sentiment du 

devoir, crainte, souci d'identification sociale, exigences com

munautaires, récolte du succès ou prévention de l'échec. Des 

recherches récentes révèlent que la motivation de prestation 

ou tendance à "ZXC&ZZ<LA" à ses propres yeux et aux yeux des 

autres et la crainte de l'échec constituaient deux facettes 

importantes de la structure de la motivation des élèves. Dans 

la crainte de l'échec ou motivation pour prévenir les insuccès, 

Hermans distingue deux dimensions : la peur positive de l'échec 

est une appréhension qui stimule les prestations ; elle crée 

un état de tension optimale qui produit de bons résultats. La 

peur négative de l'échec est une peur qui bloque les prestations. 

Hermans suggère un certain nombre de directives pour 

stimuler la motivation de prestation et réduire la crainte 

négative de l'échec des élèves. L'épanouissement de ces motiva

tions peut être favorisé en précisant clairement les objectifs 

à atteindre, pour que les élèves sachent ce qu'on attend d'eux ; 

en leur procurant progressivement l'occasion de déployer de 

l'initiative dans des situations de tâche, et en leur donnant 

des renforcements (par exemple une récompense) à l'occasion d'un 

comportement scolaire efficace. 

(8) Pour cette réflexion sur la motivation, nous empruntons essentiellement 
à De CORTE, op. cit. p. 101 et suivantes. 
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Des situations didactiques nettement structurées, des 

tâches bien délimitées, une aide et une information encourageante 

au sujet de leurs prestations, l'expression de prévisions opti

mistes concernant les travaux à accomplir sont autant de moyens 

pour aider des élèves qui éprouvent une crainte négative de 

l'échec, tandis que les méthodes d'auto-activité conviennent 

très bien à ceux qui en ressentent une appréhension positive. 

Les dirigeants du CERCA, mais peut-être plus excellemment 

que tout autre le Père Guilloux, surent-ils manier, en les 

harmonisant, ces différentes ressources éducatives pour susciter 

et stimuler le dynamisme d'une classe d'élèves plus portée que 

d'autres à douter d'elle-même. En effet, le CERCA offrait bien 

des situations didactiques très structurées, des méthodes où 

l'auto-activité était essentielle, les encouragements de rentrée 

pour stimuler l'entrée des élèves dans le rythme du travail 

scolaire, ou pour féliciter ceux qui avaient porté la formation 

à son terme, tel était bien le sens du sous-thème n° 2,1e plus 

en lien avec ce problème. 

Finalement, tout ce déploiement de mesures motivantes 

émanait de la conscience très vive que le milieu socio-culturel, 

s'il pouvait être une chance pour la formation en permettant 

un dialogue permanent entre celle-ci et la pratique ou l'expé

rience des parents, pouvait devenir une pierre d'achoppement 

quasi insurmontable pour beaucoup trop d'élèves, ainsi que l'ont 

révélé les taux de déperdition relativement élevés en fin 

de première année. Au sujet de 1'éducabilité de l'élève telle 

que le CERCA se la représente, une dernière question se pose 

à nous : dans quelle mesure, le milieu socio-culturel de ces 

jeunes élèves est-il perçu comme un handicap ou au contraire un 

tremplin pour la formation par correspondance ? 
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4.6. LE MILIEU SOCIO-CULTUREL : Handicap ou tremplin pour la 

formation ? 

Le milieu socio-culturel des élèves allait-il servir 

ou déservir la mise à profit optimale des chances que leur 

offrait le CERCA en vue d'une formation professionnelle ? 

C'est une question que ne pouvaient manquer de se 

poser les responsables : Bien des indicateurs, hypothéquant la 

bonne marche du CERCA, venaient tous les ans leur en rappeler 

les aspects défavorables : élèves inscrits mais n'arrivant pas 

à commencer leurs devoirs, retard dans les envois au-delà des 

limites de temps fixées, abandons en cours d'année, élèves refu

sant d'affronter l'examen... Le nombre relativement peu élevé 

des fréquences : vingt deux soit dans 16 % des éditoriaux pour 

la période "Q\xLlto\ix" pourrait donner le change, si on ne per

cevait la sollicitude avec laquelle il cite les témoignages 

d'élèves, parfois avec un luxe de détails montrant combien il 

était attentif aux conditions particulières d'apprentissage où se 

trouvaient les élèves. 

Les facteurs, qui nous ont paru être le plus souvent 

soulignés par le Père Guilloux entre 1930 et 1945, sont en lien 

avec les conditions matérielles de travail des élèves dans les 

familles, et avec des conditions psychologiques et culturelles. 

4.61 Les conditions matérielles de travail sont 

souvent défavorables 

Les échos émanant des entretiens avec quelques anciens 

corroborent ceux qu'évoque le Père Guilloux dans les éditoriaux. 

Les conditions de travail sont souvent inconfortables. Les 

maisons ne sont pas équipées de chauffage central et il arrive 

que seule la salle commune soit chauffée. De plus, trouver un 

coin calme peut devenir problématique dans des familles généra-
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lement nombreuses. Un des anciens que nous avons rencontrés 

nous affirmait avoir établi son quartier général à l'étable 

parce qu!il y faisait chaud. Le Père Guilloux cite en exemple 

cet artisan de village ou encore cette jeune fille de Vendée. 

1938 février n° 95 

"Le soir sitôt le souper fini, il monte 
dans sa petite chambre froide, sans feu, 
sous les toits. Il veut asbolument rédiger 
ses devoirs du CERCA» Mais le travail de 
l'esprit est impossible quand le corps 
est gelé. Alors, décidé à travailler quand 
même, il se mat carrément tout habillé 
dans son lit : et c'3st ainsi qu'il lit 
le Bulletin," consulte le Manuel et rédige 
ses copies" 

1934 octobre n° 61 

"Cela nous a fait bien travailler pour 
envoyer nos devoirs à temps. Je me rap
pelle le dernier devoir de mars que 

j'avais à copier ; je n'avais pas le temps 
de le faire à la maison car depuis quelques 
temps nous avons une petite borderie et il 
fallait que j'aille tout le jour garder les 
bêtes au pré. Alors j'ai emporté tout mon 
attirail d'écriture, et assise au buisson, 
j'écrivais ainsi sur mes genoux tout en sur
veillant mon petit troupeau. Ce n'était pas 
facile car j'avais souvent besoin de me dé
ranger et de plus, il faisait du vent qui 
emportait mes feuilles : mais je ne pouvais 
faire autrement, à moins d'envoyer mes devoirs 
en retard, ce que je ne voulais pas pour le 
dernier mois..." 
"Chère élève de Vendée, vous avez compris le 
secret qui fit une Jeanne d'Arc : la simpli
cité joyeuse dans le labeur" 

Plus tard, en 1943, le Père Guilloux en appellera 

indirectement aux parents car ils ont désormais des compensations 

financières, avec les Allocations Familiales. 

1943 juin-juillet-août n* 148 

"Pour être fécond, celui-ci (le travail) 
doit s'exercer selon un mode raisonnable. 
Il serait temps que vos parents comprennent 
que l'enseignement de leurs enfants est 
d'une importance extrême et qu'il faut 
leur faciliter une tâche assez ardue par 
elle-même. Au lieu de faire vos devoirs le 
soir, dans le bruit de la salle commune, 
à la maigre lueur de quelque bougie ou 

lampe démodée, il faudrait obtenir des heures 
libres dans la journée, lorsque tout le monde 
se trouvant aux champs, la maison est silen
cieuse, la lumière abondante et claire, la vie 
en pleine activité. Vos lectures, vos observa
tions seront très facilitées par ce cadre 
naturel. Elles vous enrichiront en vous permet
tant un travail saolaire accompli dans la joie 
de vivre" 

Parfois, ces conditions matérielles__défavorables se 

doublent de difficultés financières pour payer livres et frais 

de cours, qui conduisent certains élèves particulièrement moti

vés à des privations personnelles méritant d'être cités par le 

CERCA. 

1938 février n# 95 

"Un agriculteur d'une famille très peu for
tunée et atteinte de plus par la maladie, 
a décidé dès octobre qu'il suivrait les cours. 
Mais où trouver l'argent ? Ne pouvant en ga

gner plus qu'il ne faisait, il en a trouvé 
par la méthode des courageux ; il s'est res
treint... Malgré l'hiver il se promène sans 
pardessus, mais il a payé son inscription 
ou ses manuels" 
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Un aîné écrit au CERCA 

1935 novembre n* 72 

"Cette année je suis en déficit, alors c'est 
un sacrifice de payer les cours, il faut que 

ce soit vrai que j'ai apprécié les cours, 
sanB ça je flancherais" 

- Pour la plupart des élèves qui sont "aide,* iami-

IZaux", les Cours par correspondance entrent en concurrence avec 

les travaux des champs dont il faut prendre sa part. L'on sait 

par expérience au CERCA que, dans bien des cas, c'est le travail 

sur l'exploitation qui risque d'avoir la priorité si le conflit 

prend un caractère trop aiguë et accule à un choix : 

1933 octobre n0 51 

"C'est avec une joie véritable que nous 
commençons cette septième année d'Enseigne
ment Hural par Correspondance.•• A vous de 
dire si cette joie est partagée. Après la 
chaleur de cet été, après les durs travaux 
de la moisson, devant ceux de la vendange 

- prochaine, on sent que certains hésitent ! 

ouvrir les livres sérieux le Boir au lieu 
de se coucher quand on est rompu de fatigue, 
sacrifier quelques parties de plaisir avec 
des camarades pour finir des devoirs en retard 
autant de motifs qui pèsent sur votre bonne 
volonté. Tout cela est vrai, tout cela vous 
fait souffrir, mais tout cela ne doit pas vous 
arrêter" 

Le Père Guilloux utilise souvent la représentation 

symbolique du " d<lJiniZK AilZon" pour rappeler aux élèves, tentés 

d'abandonner pendant les derniers mois,que l'agriculteur ne 

laisse pas en friche une partie du champ dont il en a commencé 

le labour. 

- Les_études entrent souvent aussi^en concurrence 

avec les_loisirs et_peuvent aller jusqu'à les_absorber_complète-

ment. 

1934 avril n* 57 

"Si je pouvais citer des noms, je vous 
montrerais que plusieurs de vos camarades 
comprennent parfaitement le rôle qui les 
attend et s'y préparent avec un courage 
admirable. Je cite (une) lettre au hasard : 
"... J'ai été indisposé pendant une bonne 
semaine et d'autre part, je ne dispose que 

du soir, après f h.30 et du dimanche après-
midi pour m'occuper du cours d'agriculture. 
Je fais tout mon possible en utilisant tous 
mes loisirs. Je ne sors que rarement le di
manche ; j'étudie au lieu d'aller en prome
nade avec mes camarades" 
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4.62. Des conditions psychologiques et culturelles 

difficiles 

En l'absence de_professeurs, l'isolement de l'élève 

devant_un_travail intellectuel_qui le dépayse par_rapport_au 

travail^très encadré_du_primaire peut_rendre le__démarrage des 

cours difficile. 

Avec raison, le CERCA attachait une grande importance 

à "la collaboration des moniteurs. Pour éviter le découragement 

des plus jeunes élèves de l'Apprentissage ou même du Cours Normal, 

leur influence fut souvent déterminante. On peut dire que la 

présence, dans de nombreux départements de l'Ouest ou d'ailleurs, 

d'un clergé nombreux et d'un enseignement libre florissant 

permit à des jeunes de rompre leur isolement. Pourtant, un grand 

nombre d'élèves devait renoncer à cet appui culturel et moral. 

Le danger était alors de démissionner devant l'effort considé

rable à consentir. Les responsables du CERCA en étaient très 

conscients. Mais le constat fut toujours l'occasion de directives 

stimulantes pour renforcer la motivation. 

1935 novembre n* 72 

"Maintenant il reste à fournir un grand 
effort. On a donné son nom dans un moment 
d'enthousiasme... Mais voici venir le Bulle
tin qui apporte les devoirs à faire. On est 
un peu dépaysé devant ce travail nouveau : 
lire un Manuel, essayer de le comprendre, 
répondre seul et par écrit à des questions 
difficiles, dire ce que l'on a observé, 
proposer des améliorations... Et puis il 
faut travailler le soir, chaque soir si l'on 
ne veut pas être en retard et envoyer les 

copies à la fin du mois comme le veut 1B 
règlement. Alors les tentations de faire 
quelque chose de plus agréable se présentent 
nombreuses... Il faudra résister, tenir bon, 
se raidir dans une résolution énergique pres
que farouche, parfois surhumaine. Cher élève, 
dans quelque ferme isolée que tu sois apprends 
que c'est cela qu'on appelle la persévérance, 
la vertu suprême sans laquelle les autres 
n'aboutissent pas, celle des hommes véritables, 
de ceux qui ont laissé une trace dans le monde. 
Quelle soit la tienne au cours de cette année". 

L'arrivée massive de très jeunes élèves en Apprentis

sage rend encore plus utile ce genre d'exhortation pressante. 

Mais il est intéressant de souligner le type d'argumentation 

déployé en lien avec ce besoin de l'esprit humain de se dépasser, 

d'exceller, d'être parmi les meilleurs. 
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- Cet isolement intellectuel se double_parfois_d'un 

isolement moral encore_plus insupportable 

Il est vrai que beaucoup de parents étaient favorables 

à cette formule de formation par correspondance," encouragés à 

partir des années 1939 par le droit qui leur était ainsi ouvert 

aux Allocations Familiales. Le CERCA incitait les élèves à 

faire appel à l'expérience des parents pour les points de cours 

qui rejoignaient leurs préoccupations quotidiennes. Ayant souf

fert eux-mêmes du manque de formation, au témoignage des Anciens 

que nous avons rencontrés, certains avaient pris l'initiative 

d'inscrire eux-mêmes leurs enfants au CERCA. 

Mais, dans un grand nombre de cas, nous avons vu que 

les vicaires ou instituteurs allaient jusqu'à exercer une cer

taine pression auprès des parents pour les inciter à inscrire 

leurs enfants aux cours. Aussi, parfois, l'importance de la 

formation était-elle mal perçue par l'entourage. L'incompréhen

sion se faisait sentir alors, pouvant s'aggraver des moqueries 

de camarades qui, eux, préféraient profiter de la vie que 

s'astreindre à de longues heures de labeur intellectuel. 

1937 janvier n* 84 

"Bans nos rêves noue voyons l'élève du CERCA 
agriculteur, jeune fille ou artisan s'appli
quant de tout son coeur à su,,*,j.e ses cours. 
Il peine, c'est SÛT.-, surtout *u début. 
A l'écoJv..: •..:'•"'.•:. il r3 son travail était dirigé 
ligne par j.i^ne. Maintenant il doit s'ins
truire à peu près seul : prendre un manuel, 
le lire, le comprendre et répondre par écrplt. 
Cela demande une réelle énergie. Il lui en 
faut encore davantage pour vaincre l'indif-

rérence. les moqueries, l'opposition qu'il 
rencontre autour de lui, même parfois dans 
sa famille... Ce n'est pas tout. Il s'impose 
de vrais sacrifices pour ses études Ï parties 
de plaisir refusées, dépenses d'argent pour 
acheter les manuels et payer les frais de 
cours, travail le soir presque toujours, alors 
que le sommeil est tentant après une journée 
fatigante ou que le reste de la famille parle 
et se distrait au coin du feu..." 

Les moqueries des camarades semblent avoir été une 

pierre d'achoppement significative du conflit : études du CERCA 

et loisirs. Renoncer bien des fois à répondre aux sollicitations 

de camarades venus inviter à la fête, renoncer au sport, au bal, 

aux parties de cartes ou aux "u-c/céê " à bicyclettes pouvait, 
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certains dimanches, constituer une redoutable ascèse. L'exemple 

d'abandon des cours par un certain nombre ide camarades ajoutait 

à la tentation. 

Enfin, les aînés, ayant fondé leur foyer, cumulent 

souvent leurs études soit avec des responsabilités familiales 

ou des responsabilités professionnelles de chef d'exploitation 

certains sont déjà engagés dans l'une ou l'autre des Organisa

tions Professionnelles Agricoles et, beaucoup mènent de front 

une inscription au CERCA et un engagement à la JAC, parfois 

avec des responsabilités importantes. 

4.63. CERCA et JAC : concurrence ou complémentarité ? 

Tous les premiers bilans sur le recrutement des élèves 

au CERCA dans les formations "haute .*" sont unanimes : beaucoup 

d'inscrits sont venus au CERCA parce qu'ils étaient à la JAC. 

Celle-ci leur offrait un lieu de réflexion sur la foi, sur 

l'homme, la société, une possibilité et une éducation à la 

prise de responsabilité, l'engagement dans les institutions. 

Et ils y prenaient conscience de leur insuffisance sur le plan 

professionnel et de la nécessité d'une formation dans ce domaine ; 

"La JAC m1 a pAi* tout cnticA. Je *uié devenu diAlgcant Acglonal, 

mal* je. me *e.n* tAC* pauvAt en compétence pxo&e.**ionne.lle. et je 

veux e.**aye.A d'acqucAiA ce.* connais*ancc* pan. vo* COUA*" (n° 83, 

mars 1936). 

"Ve.ve.niA de.* homm<lA compétent*", telles étaient les 

consignes du Congrès JAC de Tours le 8 septembre 1935. Une 

image devait fixer pour longtemps dans l'esprit des participants 

cette exigence fondamentale : "la vache. pAimé doit etAe la 

vache, catholique.. . ." [*ic). 

La compétence professionnelle donne une crédibilité 

dans la société : 

Ve.ve.niA
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1935 octobre n# 71 

"Voulons-nous être des hommes qui comptent 
et sur qui on compte, voulons-nous n'être 
plus des chrétiens en conserve, mais des 
apôtres à la charité conquérante ? Soyons 
les premiers dans notre profession", Pour 
servir il faut se rendre utile. Pour être 

utile à tous il faut être compétent". 
"Du Beam, du Nord, de la région de Nantes, 
les premiers jacistes furent des as des 
E.A.C...." 
Les sections qui marchent le mieux ont l'ensei
gnement rural à la base" 

Les jeunes de la JAC étaient donc incités à suivre 

les cours par correspondance. 

Parmi les anciens que nous avons rencontrés, un 

certain nombre participaient de cette mentalité. Pour eux, CERCA 

et JAC étaient complémentaires. De plus, le CERCA était le 

seul centre qui délivrait un diplôme, et il bénéficiait d'une 

large réputation. 

Mais, du même coup, le CERCA, pour qui voulait s'en 

occuper, prenait beaucoup de temps. Il fallait y consacrer trois 

ou quatre heures le soir, faisait remarquer un ancien. De plus, 

la présentation des devoirs avait une certaine importance : 

il fallait un certain style, pas de fautes d'orthographe. On 

faisait des brouillons et on recopiait au propre. Pour certains 

élèves consciencieux, il devait y avoir un lien entre le contenu 

des devoirs et la façon de le présenter. 

Ainsi, y avait-il conflit, écartèlement même parfois, 

pour les élèves, entre le temps à consacrer à la JAC et au 

CERCA. Certains arrivaient à trouver un équilibre, tel celui 

que le Père Guilloux cite en exemple à ses camarades : 

1954 mai n« 58 

"... Enfin celui-ci épis ardent, plein 
d'idéal, destiné à servir de chef et de 
soutien à beaucoup d'autres : "Vous allez 
certainement juger mon retard comme abusif, 
mais je vous déclare que je ne pouvais 
faire mieux, étant arrivé à former un groupe 
de jacistes dans mon coin, alors ça m'a em
porté beaucoup de temps. Me voyant en retard, 
j'ai eu la tentation d'abandonner ce mois-ci, 

mais je me suis cramponné à nouveau et c'est 
ainsi que vous recevez mes copies avec 15 jours 
de retard ; aussi le mois prochain j'essaierai 
de faire mieux ; encore une fois j'ai fait un 
effort, tous ces derniers soirs depuis huit 
jours je n'ai pas fermé l'oeil avant onze heures 
du soir, après des journées qui ne sont pas tou
jours douces, étant l'aîné de quatre..." 

Le Père Guilloux aimait beaucoup dire que "IdA CouAA 

paA coAAe.Apondancz ne. pAitznddnt pcu> *z plac&A AUK Iz mimz tZKKdlvi 
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que la JAC. Ils se cantonnent, déclarait-il volontiers, dan* 
la formation professionnelle au sens large du mot, c' est-à-dire 
enseignement agricole mais aussi enseignement social". 

Cependant, certains militants de la JAC trouvaient 

que le CERCA constituait une concurrence parce que "ils con

naissaient des jeunes tellement pris pan. les cours qu'ils 
n'avaient plus le temps de milite* à la JAC". "Ceux qui étaient 
de cet esprit, remarquait Médaxd Lebot étaient plus préoccupés de 
réussir eux-mêmes, préoccupés 'd'être' avant de 's'engager'". 
Un autre ancien Emile Raguin parle, lui, d '" utilité sociale" . 

"Le CERCA m'a apporté davantage d'utilité sociale que la JAC. 
Pour pouvoir améliorer son utilité sociale, il fallait amé
liorer ses capacités professionnelles". 

Etre ? Utilité sociale ? Se former par l'action ?... 

L'antinomie serait-elle irréductible ?... Selon les sensibilités, 

les premiers avaient tendance à donner priorité au professionnel. 

Ils s'engageaient dans les CE.T.A. s'ils étaient agriculteurs ; 

au risque de se voir reprocher par certains de leurs pairs, à 

une époque plus récente,d'aller dans le sens du productivisme 

et de faire le jeu d'un certain capitalisme. Parfois, l'utilité 

sociale trouvait à s'investir dans des responsabilités de nature 

mutualiste, au sein du" para-agricole. Mais, quelquefois, certains 

laissaient l'impression de mettre l'accent sur leur promotion 

individuelle. 

La JAC, par l'habitude du travail en équipe, mais 

aussi par idéal chrétien, semblait favoriser davantage le sens 

de la promotion collective. 

Ainsi, malgré le soutien mutuel et la complémentarité 

que ne cessaient de prôner les dirigeants des deux instances aux 

plus hauts niveaux, s'exprimaient à la base, dans toutes les 

régions, des conflits et des tensions dont le dénouement pouvait 

se faire soit au détriment de l'un, soit au détriment de l'autre, 
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selon le tempérament plus ou moins individualiste ou plus ou 

moins actif de l'élève. 

Cependant, les meilleurs arrivaient à trouver un 

équilibre. Et on peut dire que, jusqu'à la fin de la guerre, le 

CERCA a eu lfavantage d'offrir, presque sans concurrence, une 

structure de formation professionnelle réussissant, avec la 

complicité des élèves, à transformer en tremplin les handicaps 

socio-culturels qui étaient le lot de cette jeunesse paysanne ; 

une formation venant complémenter justement, sur le terrain 

professionnel, celle que dispensait la JAC, et qui allait façon

ner près de deux générations de ruraux : si, toutefois, une 

motivation suffisante offrait prise à ce double apport pour en 

permettre véritablement l'intégration ! 

Au terme de cette réflexion sur 1'éducabilité de 

l'élève, on peut se demander si les autres thèmes ont finalement 

un autre but que de stimuler la motivation : l'expression des 

buts, la thématique centrée sur 1'élite et sa nécessaire formation, 

ou sur la profession et le rôle qu'y doit tenir cette élite 

ont-ils un autre objectif que l'épanouissement de la motivation 

des élèves, pour qui ces finalités ne sont pas lointaines, puis

qu'ils sont déjà engagés dans la vie adulte. Ne serait-ce pas 

un ensemble structuré d'arguments, visant à mettre en perspec

tive chacun des humbles efforts que le CERCA requiert quotidien

nement de ses élèves ? Dans ce cas, les énoncer, les répéter 

souvent, les moduler selon les événements qui inscrivent le 

changement au coeur de l'histoire relèvera de la fonction éduca

tive. Mais, bien au-delà, n'aura-t-elle pas une fonction de 

prise de conscience, de "conAcizntiAation" qui débouchera sur 

un engagement "politique," ? 



CHAPITRE 5 

P R E M I E R E F I N A L I T E DU C E R C A 

L' H O M M E Q U ' I L V E U T E D U Q U E R : 

" U N E V E R I T A B L E E L I T E RUK A L E " 

D ' A P R È S LE M O T DU D I R E C T E U R 
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Que l l es f i n a l i t é s v é h i c u l e l e Mot du D i r e c t e u r ? 

Quels idéaux sont proposés à c e t t e jeunesse a r d e n t e , i n t e l l i 

g e n t e , a v i d e de se f o rme r , mais s i menacée de pe rd re coeur , 

par l a rudesse des c o n d i t i o n s de f o r m a t i o n qu i sont l e s 

s i e n n e s , et que nous avons b i e n du mal à i m a g i n e r a u j o u r d ! h u i ? 

Pendant la période 1930-1945, le thème des ELITES 

RURALES tantôt affleure, tantôt est développé plus ou moins 

longuement par le Père Guilloux dans quatre vingt cinq édito-

riaux, soit pratiquement deux* sur trois. 

GRAPHIQUE E? : L'HOMME (à faire advenir) 

dfédi-
toriaux 

71?. 
plKlodz 1930-1945 

ptJiiodo. 1945-1952 

Sous-
Thèmes 
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Si la fréquence d'apparition d'un thème peut être 

interprétée comme un indice de l'importance attachée à ce 

problème par ses auteurs, on est fondé à penser que l'équipe 

dirigeante du CERCA est habitée par la conviction qu'une de 

ses missions essentielles est de permettre au plus grand nombre 

de ces fils d'agriculteurs, demandeurs véhéments de formation, 

d'entrer dans cette élite rurale, le plus souvent encore, apanage 

des héritiers des grandes familles terriennes et des agricul

teurs aisés. 

La thématique,dans son ensemble^ sur l'Elite rurale est 

maintenue pour la période d'après-guerre. Ainsi que le fait 

apparaître le graphique E 7, elle marque globalement une régres

sion légère puisqu'elle n'est plus présente que dans 63 % des 

articles signés surtout par le Père de MÛNTBRON, et donc prati

quement regroupée dans la période 1945-1950. Mais nous pouvons 

déjà remarquer que le décalage ne se répartit pas de façon éga

lement homogène entre les cinq sous-thèmes retenus pour carac

tériser ses qualités essentielles. 

La qualité morale de cette élite, ses qualités de 

coeur et de caractère et donc l'importance donnée à la valeur 

humaine apparait prioritaire aux éducateurs des deux périodes 

où elle émerge respectivement dans 44 % et 42 % des éditoriaux, 

ce qui est assez voisin. 

Les q u a l i t é s de compétence sont sens ib lemen t p l u s 

v a l o r i s é e s dans l ' a p r è s - g u e r r e passant de 32 % à 44 %, a i n s i 

que l a r é f é r e n c e c h r é t i e n n e qu i gagne 10 p o i n t s . Seuls deux 

sous- thèmes c o n n a i s s e n t , pendant l e s deux p é r i o d e s , une f o r 

tune d i f f é r e n t e , ce qu i nous a c o n d u i t e à l e s i s o l e r . L ' u n 

d 'eux , que nous avons i n t i t u l é " ^i <LKt e du. mttiZA" , semble 

a v o i r connu une p l u s grande a c t u a l i t é avant 1945 q u ' a p r è s . Sa 

f réquence d ' a p p a r i t i o n tombant de 13 S à 6 % dans l e s é d i t o 

r i a u x . Le deuxième sous-thème concerne deux concepts : " EZ^ttA" 

et " chzi&" , dont l a f réquence d ' emp lo i r e l a t i v e m e n t é levée 

avant gue r re (dans 38 % des a r t i c l e s ) , tombe a u s s i après 1945, 

à 2 6 5o seu lemen t . 
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5 • 1• "Soyez du* ELITES" "Peuenez de* CHEFS" 

Ces deux concepts nous ont semblé condenser, de façon 

significative, les visées du CERCA quant à l'homme que la 

formation pouvait contribuer à faire advenir. Le fait que 

l'Amicale des Anciens du Cerca ait adopté le terme "Elit<L£" 

comme titre de sa revue, depuis sa fondation en 1938 jusqu'en 

décembre 1964, montre que les anciens se reconnaissaient dans 

cette terminologie les désignant à leurs pairs. M. Rondeau 

un des premiers "MaitA&A tn AgAicultuAZ", président de l'Amicale 

naissante} n'écrivait-il pas dans Elites, n°10, de Février 1941 : 

..."Le C&Aea a, paA *>z& COUAA, mi* la main AUA "la iltuA 

de l'ilite. payéanm"... f 

Tel est bien en effet le sentiment de l'équipe dirigeante 

du Cerca : une élite insoupçonnée était présente, et déjà à 

l'oeuvre dans les rangs des "cu l t i va t&uAA" eux-mêmes. Et nous 

avons souligné ailleurs combien cette découverte avait suscité 

leur admiration. Le Père Guilloux s'en fait volontiers l'écho : 

1931 février n° 26 

"... à 1*Assemblée Générale des Agriculteurs 
de France à PARIS, noue dirons notre joie et 
notre fierté très grande d'avoir des élèves 
si travailleurs, si habiles dans leur profes
sion, et si l'on nous demande votre secret, 
nous répondrons qu'il est celui des âmes bien 
nées et que vous aimez profondément la terre 
de chez nous" 

1932 janvier n9 35 

"... Soyez félicités pour le travail fourni 
jusqu'à présent. Il est excellent dans cer
tains groupes ; très bon chez beaucoup d'au
tres j et bon partout ailleurs... En octobre 
je vous disais : soyez peu, mais une élite ; 
qualité et non quantité. Ce voeu est presque 
réalisé. A vous lire, l'impression est très 
nette : on a devant soi une véritable élite 
rurale" 

Sans doute cet enthousiasme des débuts sera-t-il mitigé 

par l'arrivée massive, dans les années 34-36, d'élèves beaucoup 

plus jeunes, à la motivation moins "piue" , puisqu'à la "éoih 

d1appAdndAd" se mêlent des considérations plus terre à terre, 

inspirées par les lois récentes sur l'apprentissage et les 

Allocations familiales. Du moins, à défaut d'appartenir déjà 

à l'élite, mais grâce à la formation, un plus grand nombre 

d'élèves pourra-t-il prétendre y entrer, notamment ceux qui 

accepteront de s'engager dans les formations du Cours Normal, 

Supérieur et de Maîtrise. 
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Les dirigeants du CERCA ont la conviction que la 

formation d'une véritable élite rurale constitue bien leur 

mission première. 

Le "coup d1 env ol" avait été donné, dès la deuxième 

rentrée scolaire,en 1928, en première page du Bulletin n°ll : 

"Tous a V oeuvre pour la formation de l ' élite rurale ! " 

Le Père Guilloux, dès les débuts de son mandat de 

Directeur du CERCA déclare aux élèves, dans le Bulletin dfoctobr 

1932 n°42 : "... Dirige par des hommes qui ont la iol dans 
V élite rurale et qui soufrent de la voir méconnue, (l1 ERCA) 

tend à répandre parmi cette élite V Instruction professionnelle" 

Deux ans plus tard, il affirme : "Vans notre rayon 

dfaction, nous sommes bien décides à tout ialre pour donner à 
la France ce visage de prospérité économique et morale. Elle 
l1aura si nous lui rendons bientôt une élite rurale vraie" n°60 

La certitude des enjeux de cette mission pour l'agricul

ture, comme pour la nation tout entière, fonde toutes les ini

tiatives visant à multiplier les inscriptions au CERCA ; à 

convaincre des milliers de paysans, d'accepter ce moyen austère 

de formation. 

1936 septembre n* 80 

"...L'avenir est aux forts.•• Ions avons un 
rôle capital à jouer.•• Le plue modeste 
d'entre nous à une influenoe à exercer dans 
sa ferme, son hameau, son village... Donc 
travaillons de tout notre ooeur... inscrivons-
nous avec joie f faisons inscrire le plus de 
camarades possibles ; plus nous serons nom
breux à oompoeer l'élite paysanne, plus celle-
ci saura se défendre des mauvais bergers qui 
voudraient la oonduire à sa perte" 

1937 septembre n* 90 

"Houe souhaitons... qu'ayant décidé au fond 
de leur âme de rester fidèle à la plus belle 
des professions, des milliers de paysans et 
paysannes prendront le moyen, austère nous 
le savons, mais absolument efficace» de s'ins
truire, de se rendre meilleurs, de former 
enfin l'élite rurale dont la France a besoin 
sous peine de mourir définitivement" 

1939 janvier n# 104 

"...Si chacun d'entre vous, chers amis, se 
place résolument devant cet idéal et le garde 
toute l'année comme horizon de son coeur, il 
entrera d'emblée dans ce que le président de 
votre Amicale définissait magnifiquement Î 
"la fleur de l'élite paysanne" 

1946 juin n# 170 

"Les pleutres et les sots quittent la terre. 
Tous qui êtes une élite, vous vous formerez 
pour maintenir vos professions de cultiva
teurs ou d'artisans, pour être capable de les 
améliorer, pour en faire jaillir toute la 
grandeur, l'harmonie et la beauté" 

1948 mai n* 190 

"...Regarde!, bien autour de vous les Anciens 
•t les Anciennes. 
•••Bans toutes les régions où le CEHCA a péné
tré, ce sont eux, ce sont elles, qui sont 
l'élite des ruraux. Les cultivateurs les plus 
à la page, les meilleures ménagères, les jeunes 
hommes qui prennent en charge le Cercle des 
jeunes de la CGA, les Services Sociaux d'une 
Fédération Syndicale, ceux sur qui l'on peut 
oompter toujours, parce qu'ils allient le 
dévouement et la compétence" 

1950 août-septembre n# 207 

"Far ces cours du CERCA, c'est véritablement 
dans l'élite rurale que l'on vous propose 
d'entrer. Si vous ne vous sentez pas le cou
rage de travailler à vous former, n'entrez 
paB chez nous, vous n'y réussirez pas. On 
pourrait peut-être ajouter, quittez bien vite 
le métier agricole, vous n'y réussirez pas 
non plus..." 
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Cette conscience de sa mission, le CERCA la proclame 

par le canal des éditoriaux aussi longtemps qu!est maintenu 

ce genre d'articles. Seule l'argumentation varie au fil des 

ans. Au lendemain du Front Populaire, en 1936-37, c'est pour 

que la paysannerie puisse se défendre des "mauva^^ô btAgtAA" ! 

ou pour "pouK zmptchtA la France de mouKxlK dtiinitivmznt". 

Après-guerre, alors que l'exode s'accélère, c'est... 

pour maintenir les professions rurales, pour être les cultiva

teurs les plus à la page, "dtux AuA qui V on ptut compttA" . 

Après un fonctionnement de plus de vingt ans, le Père 

Février pourra écrire, en 1950, dans son article "la CERCA en 

maAckt" . . . 

1950 novembre n* 209 

"En paroourant les route» de l*0ueet, du 
Centre, de l'Xst, noue avons pu nous rendre 
compte que le CERCA est connu par tous oeux 
que préoccupe la formation d'élites rurales. 
Bans tel département, on se félicite des 

plaees qu'oooupent les anoiene du CERCi f 
leur esprit de eervioe joint a leur ooapé-
tenoe aussi sien sur le plan agricole que 
sur le plan social, les a amenée à prendre 
des responeabilitéi..On les savait capables, 
on est venu les ohercher" 

Les anciens du CERCA,dans les années 50, sont vraiment 

entrés dans l'élite rurale. On les savait capables, on est venu 

les chercher pour prendre des responsabilités au sein de tous 

les organismes concourant au développement rural. 

"QU'EST-CE AU JUSTE QJdE L'ELITE ?" 

Sans doute le Père Guilloux participe-t-il, comme la 

Compagnie dans son ensemble, d'une certaine représentation des 

élites, d'ailleurs communément admise, qui mettait l'accent sur 

la richesse native de l'être : sur le "don inni", "un éang ptuA 

puA". "V&A âm£A bizn n&ZA". La définition donnée par 
vRomain Rolland lui semble particulièrement heureuse et il la 

cite longuement, lors de la rentrée 1939. 
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octobre n* 51 

"Voue avez entrepris ce» études pour devenir 
meilleurs dans votre profession, dono pour 
faire partie de l'élite. Qu'est-ce au juste 
que l'élite ? Ecoutez oe qu'en dit un auteur 
qui n'a pas toujours eu la plume aussi heu
reuse, B. ROLLAND : "Le peuple a ses aristo
crates, de même que la bourgeoisie a ses âmes 
de la plèbe. Des aristocrates c'est-à-dire 
des êtres qui ont des instincts, un sang 
peut-être, plus purs que les autres, et qui 
le savent, qui ont conscience de ce qu'ils 
sont et la fierté de ne pas déchoir» Ils sont 
minorité ; mais, même tenus à l'écart, on 
sait bien qu'ils sont les premiers ; et leur 
seule présenoe est un frein pour les autres* 
Les autres sont contraints de se modeler sur 
eux, ou de faire semblant. Chaque province, 
chaque village, chaque groupement d'hommes, 
est, dans une certaine mesure, ce que sont 
ses aristocrates ; et, suivant oe qu'ils sont. 

l'opinion est ici extrêmement sévère ; et là, 
elle est relâchée* Le débordement anarchique 
des majorités, à l'heure actuelle, ne change
ra rien à cette autorité immanente des mino
rités muettes* Plus dangereux pour elles est 
leur déracinement du sol natal, et leur épar-
pillement au loin, dans les grandes villes. 
Mais même ainsi, perdues dans des milieux 
étrangers, isolées les unes des autres, les 
individualités de bonne race persistent, sans 
se mêler à oe qui les entoure..." 
"Chère amis, au seuil de cette année d'effort 
je vous dis : soyez de l'élite rurale. Bans 
votre famille, dans votre village, dans votre 
canton, oherchez sans gloriole mais avec une 
joyeuse franchise, à devenir les plus compé
tents en agriculture, les plus fins en commerce, 
les plus prompts à rendre service, les plus 
gais à la besogne, les plus beaux moralement.•. 

En citant Romain Rolland^ i e CERCA participe à une 

conception de lfélite ayant bien des points communs avec celle 

de Paréto, le premier à avoir donné droit de cité à ce terme 

en sociologie. Nous ne retiendrons, à ce point de notre étude, 

que deux éléments qui nous paraissent avoir contribué à la 

grande carrière que devait connaître ce concept df " ElitQ,4" au 

CERCA. 

- Le premier, c'est la valeur qualitative qui leur est 

attribuée, ce sont les membres "Aup&A4,£uAA" d'une société, ceux 

qui, par leur travail ou des dons naturels,connaissent un succès 

plus élevé que la moyenne des autres ; 

- Le d e u x i è m e , c ' e s t que l ' a p p a r t e n a n c e à l ' é l i t e 

n ' e s t p a s f o r c é m e n t h é r é d i t a i r e : "Le pzuplz a Adé aA4.<6tocAat£A, 

de mhnz quz la bouAgzoi^lz a A<LA âme.* de la plibz" . A i n s i l e s 

c o u c h e s moyennes e t i n f é r i e u r e s de l a p a y s a n n e r i e p o u r r o n t - e l l e s 

v o i r s ' é p a n o u i r en l e u r s e i n , de n o u v e l l e s é l i t e s s u s c e p t i b l e s 

de r e m p l a c e r l e s é l i t e s t r a d i t i o n n e l l e s ou du m o i n s de l e s 

r e l a y e r , v é r i f i a n t l ' o b s e r v a t i o n de P a r é t o , s e l o n q u i , se p r o 

d u i t dans t o u t e s o c i é t é une v é r i t a b l e m o b i l i t é des é l i t e s . 

Ma i s ce q u i e s t t r è s s p é c i f i q u e du CERCA c ' e s t l a c o n v i c t i o n 

que ce s e r a r endu p o s s i b l e g r â c e au t r a v a i l p e r s é v é r a n t de 

l ' é l è v e e t à l a q u a l i t é de l a f o r m a t i o n que d i f f u s e l ' E c o l e 

d' Ange r s . 
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Mais quelles qualités leur faudra-t-il développer 
pour cela ? Quelles qualités veulent développer les dirigeants 

du CERCA à travers la formation, et qui sont le plus signalées 

dans les éditoriaux ? Elles sont de deux ordres : 

" Les qualités de lfesprit conduisant à la plus 

grande compétence. 

"" Les qualités du coeur et du caractère conférant à 

l'élite les valeurs de la plus haute moralité, dans une perspec

tive pleinement chrétienne. 

5.2. UNE ELITE DE L'ESPRIT : " IdA pluA compdtdntA en agAicultuAd" 

La nécessité de la compétence est rappelée quarante 

trois fois par le Père Guilloux, soit dans un article sur trois, 

pour la période 1930-1945 ; et trente fois par le Père de 

Montbron, soit dans un article sur deux signés par lui. C'est 

dire qu'aux lendemains de la guerre, la compétence est considé

rée comme plus que jamais nécessaire. N'est-elle point au 

coeur des préoccupations du CERCA ? le but premier de la forma

tion offerte ? 

- "Peuenez IdA plue compdtdntA en agAicultuAd" n°3 3 : 

ceux " qui ont acquit une conyiaiAAancz appAo&ondie, de notAt 

pAoidAAion" (n°43 ) ;"SoyonA IZA pAdmidAA dan* notAZ pAo&dAAion" 

(n°71) ; "Soyzz inAtAuitA et tAtA capable.*" (n°77) ; "Fo/tmez-

VOUA... devenez savant*" (n°86) ; " (la payAanntAiz) doit Ad 

donndA ddA cfeetf-a... tAdA compdtdntA (n°90) ; "VOUA nd AdAdz 

jamaiA aAAdz AavantA, VOUA n1en AauAdz jamaiA tAop" (n°93) ; 

" . . . . connaZtAd à &ond Aon mdtidA" (n°95) ; " Lê ô pAoblomdA 

d1apAdA-gudAAd dxigdAont une payAanndAid dclaiAdd" ; "AvoiA 

appKiA qudlqud akoAd, a1 dAt ETRE DEVENU PLUS RICHE VANS SON 

ESPRIT ET SON COEUR ET PAR CONSEQUENT ETRE VEVENU CAPABLE VE 

MIEUX FAIRE" (n°128) ; "VOUA ddvidndAdz de vdAitabldA maltAdA 

en agAicultuAd"... etc. 
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1935 octobre n° 33 

"... Chère amie, au seuil de cette nouvelle 
année d'effort, je voue dis : Boyez de 
l'élite rurale. Bans votre famille, dans 
votre village, dans votre canton, cherchez 
sans gloriole, mais avec une joyeuse fran
chise à devenir les plus compétents en 
agriculture, les plus fins en commerce..." 

1936 avril n° 77 

"Chers élèves,.. 
capables" 

soyez instruits et très 

1936 septembre n° 80 

"Ayons une connaissance aussi étendue .que 
possible des problèmee ruraux... Sachons 
bien notre métier. Apprenons aussi à expo
ser nos idées cJairement devant les autres" 

1937 œars n° 8b 

"...Voub tous jeunes du CERCA,... formez-
vous, devenez savants, soyez les meilleurs, 
apprenez à parler en public pour vous dé
fendre et faire taire victorieusement ceux 
qui vous divisent" 

1937 septembre n* 90 

"...pour s'organiser, il faut savoir beau
coup de choseB, non seulement dans le do
maine du métier, mais encore plus pourrait-
on dire, dans le domaine des idées géné
rales ; mais surtout cette grande vérité 
qu'une masee de 20 000 000 individus, replié 
sur eux-mêmes par atavisme, doit se donner 
des chefs véritables, professionnels avant 
tout et non uniquement politiques, très com
pétents, très dévoués, absolument désinté
ressés. Cela est affaire d'instruction et 
d'éducation au premier chef" 

1957 décembre n° 93 

"Nous ne savons pas ce que nous voulons"... 

"Comment savoir ce que nous voulons pour 
l'ensemble de la profession ? Il n'y en a 
qu'un : savoir, connaître, être au courant 
de tous les problèmes de notre agriculture 
française... C'est pourquoi, chers amis, 
nous vous répétons sans cesse : travaillez, 
étudiez, lisez de bonnes revues qui nous 
mettent au courant de tout ce qui regarde le 
métier. Vous ne serez jamais assez savants, 
VOUB n'en saurez jamais trop. Il faut savoir 
ce que i'on veut" 

1938 février n° 95 

"Parfois, au cours d'un voyage... nous aper
cevons... une moisson dorée, bien drue, aux 
épis lourds, de hauteur uniforme, au sol abso
lument dénué de mauvaises herbes ; sans expli
cation nous comprenons que ce résultat est 
l'oeuvre d'un homme intelligent, travailleur, 
connaissant à fond son métier..." 

1939 octobre-novembre n# 111 

"...La guerre sera dure... Devant cet avenir 
il importe donc, chers amis, que vous compre
niez à fond la nécessité où vous êtes de vous 
instruire fortement. Plus vous saurez de choses, 

plus VOUB aurez de chance de vous tirer 
d'affaire mieux que celui qui n'aura pas suivi 
ces cours. Plus vous serez instruits, plus 
vous pourrez faire face avec succès aux pro
blèmes de l'après-guerre, problèmes qui exi
geront une paysannerie éclairée, forte, capa
ble d'interdire absolument le retour aux er
reurs passées, erreurs qui nous coûtent si 
cher actuellement" 

1941 juin n° 128 

"Pendant l'hiver et le printemps, vous avez lu 
des manuels, réfléchi courageusement, rédigé 
péniblement des devoirs difficiles : en un mot 
vous avez appris des choses que vous ignoriez 
auparavant. Mais on n'apprend pas pour le seul 
plaisir d'apprendre ; on apprend pour amélio
rer son rendement, exécuter des choses qu'on 
ne savait pas faire jusque là, avoir une con
duite différente, penser et agir différemment : 
en un mot, avoir appris quelque chose, c'est 
ETRE DEVENU PLUS RICHE DANS SON ESPRIT ET SON 
COEUR ET PAR CONSEQUENT ETRE DETENU CAPABLE 
DE MIEUX PAIRE" 

1941 août n° 130 

"A qualités égales, l'homme instruit est tou
jours supérieur à celui qui ne l'est pas. 
A la campagne, nous avons eu trop de mépris 
pour la science, pour les livres, pour les 
professeurs. Il faut changer cela aussi. Plus 
nous connaîtrons notre métier et mieux nous 
saurons utiliser nos forcée, notre temps, nos 
différentes ressources. Vous tous : jeunes 
paysans, paysannes, artisans, artisanes, avez 
beaucoup à savoir pour devenir maîtres en 
votre métier. Ayez la faim et la soif de vous 
instruire, de connaître les secrets de la 
nature, de comprendre les merveilles qui s'o
pèrent chaque jour sous vos yeux, de pouvoir 
à votre tour faire des merveilles en utilisant 
la science acquise ! Le jour où tous les pay
sans et artisans de France sauront à fond leur 
métier, ce jour-là notre pays aura changé d'as
pect. Dans une campagne mieux cultivée ; habi
tant des maisons et des fermes propres ; uti
lisant largement l'eau et l'électricité ; ayant 
à sa disposition des routes et des moyens de 
transport faits pour elle ; jouissant d'une 
considération générale due à son travail, à 
son sens de la justice et de la charité" 

1943 juin-juillet-août n° 148 

"Plus nous irons, plus vous devrez, chers 
amis, savoir beaucoup de choses si vous vou
lez réussir dans votre profession. Quand on 
sait, que de fautes on évite ! comme on passe 
à côté des embûches ! comme on fait son tra
vail avec plus de facilité et de succès ! 
La science n'est pas tout dans la vie d'un 
homme, bien sûr ; mais elle apporte au labeur 
humain un allégement, une souplesse qui le 
rendent plus digne, plus spirituel. Apprenez, 
apprenez ! les longues veillées d'hiver, les 
heures passées sur les livres et les copies, 
les moments de réflexion et de méditation : 
ne les regrettez jamais ; ce sont eux qui vous 
ont permis de devenir meilleurs et de prendre 
déjà les charges dont vous honorent vos com
patriotes. Militants de J.A.C. ou de L.A.C., 
chefs des Jeunes Paysans, secrétaires de syn
dicats, de coopératives ou de mairie ; syndic 
local, voire régional : vous avez pu remplir 
ces fonctions importantes grâce à vos études 
par correspondance !" 
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1945 septembre-octobre n* 149 

"Progresser" ... 
rAprès avoir défoncé, peiné, sué pendant 
des mois et des mois, vous aussi, un jour 
vous ramasserez une récolte abondante. 
Vous sentirez eue vous êtes plus riches 
que les autres, plus capables, mieux armés 
pour dominer la terre et surtout pour faire 
du bien à vos semblables" 

1944 janvier n* 151 

"Notre premier devoir, puisque nous voulons 
être classés parmi les meilleurs, est de 
savoir ce qui se passe pour agir en consé
quence... nous aurons vite l'impression que 
nous avons à notre disposition des moyens 
puissants pour nous défendre, nous organiser, 
rendre service aux autres, commander même aux 
événements. Celui qui ne sait rien, que peut-
il faire ?" 

1944-45 n* 156 

"Vous le savez, les années d'après-guerre 
seront très dures pour vous. Vous serez menacés 
par tous les produits étrangers. Toutes vos 
productions risquent fort de subir une baiBse 
de prix sensible, C'est pour ces raisons que 
vous avez le devoir urgent de vous instruire 
autant que vous le pouvez et de vous former 
l'âme et le coeur, afin d'être prêts et bien 
décidés à faire face à toutes ces difficultés. 

1945 novembre n° 163 

"...Savoir tout ce que savent vos parents, 
tout ce que leur expérience et celle de leurs 
ancêtres ont accumulé de vraies connaissances 
pratiques, et que... vous y ajoutiez ce que 
vos professeurs ont mis à votre disposition 
par le CERCA. Ainsi vous deviendrez de vérita
bles maîtres en Agriculture, comme certains de 
vos aînés qui donnent déjà l'exemple dans leui 
commune" 

Les nombreux extraits de lettres des Pères Guilloux 

e t de Montbron aux é l è v e s , pendant ces deux p é r i o d e s , fon t 

a p p a r a î t r e l e s nombreux domaines où c e t t e compétence d o i t 

t r o u v e r à s ' e x e r c e r e t l e s i nnombra b l e s b i e n f a i t s q u ' e l l e ne 

s a u r a i t manquer de p r o c u r e r à^ceux qui a u r o n t c o n s e n t i l ' e f f o r t 

de l ' a c q u é r i r . Tel fut, savamment o r c h e s t r é , i n l a s s a b l e m e n t 

r é p é t é , l ' o b j e c t i f - c i b l e proposé à ce s j e u n e s ru raux gagnés 

de p l u s en p l u s nombreux à l a fo rma t ion p r o f e s s i o n n e l l e . 

L'utilisation de verbes d'état tels que "ttKZ", 

"d&vdnZsi" . . . marquent bien qu'au terme d'un effort intense de 

f o r m a t i o n , c ' e s t un "ptuA-êtAd" qui e s t a c q u i s . I l s ' a g i t 

d ' ê t r e "plu* Kldhz dan* Aon <L*pKit tt éon co&uA." . L ' emplo i 

presque habituel de verbes à l'impératif, quelquefois au 

f u t u r , s i g n i f i e a u s s i que c e t " t t A t - p l u A " , c e s c a p a c i t é s 

n o u v e l l e s , ne son t pas gagnées d ' a v a n c e . Si e l l e s p r ennen t 

appui su r des v i r t u a l i t é s i n n é e s , i l f au t l e s d é v e l o p p e r par 

son c o u r a g e , son t r a v a i l , son i n t e l l i g e n c e . Enfin l ' e m p l o i 

d ' a d v e r b e s e t de s u p e r l a t i f s t e l s que " tKt*>" f
 nt£ ptu<6n, "ja

mais CLAAZz", "â iond'1 r a p p e l l e n t que l ' é l i t e ne s a u r a i t se 

s u f f i r e d ' u n e mesure moyenne, mais q u ' i l s ' a g i t b i e n d ' ê t r e 
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ntz* pAQjnizAA", "£e^ mzlllduAA", "de vtKit&btz* maltAZA", 

"dz* zxpzxt* en agAidultuAd". "C'&ét VOUA noué, gzné de la 

la t&AAz, un& quzétlon de vit ou de moAt" 

Pourquoi la compétence et donc l'instruction, le savoir 

qui la sous-tend, présentent-ils un caractère aussi vital 

pour l'agriculture ? Il nous suffira d'énumérer ici, en les 

articulant entre eux, les arguments évoqués dans le n°43 de 

novembre 1932, qui campent en un raccourci saisissant le fond 

du problème paysan tel que le CERCA le perçoit, et dont la 

résolution passe nécessairement, par l'acquisition d'une compé

tence la plus élevée possible, pour le plus grand nombre possi

ble de paysans et de paysannes. 

La paysannerie : 

- qui représente encore la moitié de la population du pays 

- qui en est l'élément indispensable (car nourrisseur) 

- l'élément régulateur (par les valeurs dont elle est porteuse) 

- la paysannerie est regardée comme une race inférieure, 

méprisée . 

- Cela vient de ce qu'elle n'a pas pris conscience de sa place 

dans la nation (qui devrait être normalement la première) ; 

- cela vient de son ignorance... 

- qui fait qu'elle est exploitée, en amont et en aval? 

- et incapable de faire valoir ses droits... 

- faute d'avoir compris la force de l'union... 

- qui lui permettrait de se grouper, de s'organiser puissamment 

- pour se défendre dans tous les domaines 

- et restaurer, sauver ainsi la culture paysanne ; 

- l'"â/7îe pay^avint"ayant vocation d'apporter un supplément 

d'animation à l'âme de la France en lui conférant la pers

pective chrétienne qui est la sienne. 
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1932 novembre n* 43 

noua produisons et, méconnaissant la nécessité 
et la force de l'union pour obtenir gain de 
oause (encore par ignorance), noue n'obtenons 
pas que justice soit faite. l'accusons personne, 
sinon nous-mêmes. Et comprenons que les choses 
iront mieux le jour, où ayant acquis une connais-
sauce approfondie de notre profession, nous se
rons capables de nous grouper puissamment et 
de nous défendre dans tous les domaines.•• 

CherB amis, o'sst une oeuvre de longue haleine... 
Mais je demeura persuadé qu'une vue de plus en 
plus nette de votre tâche, loin d'amoindrir 
votre courage, le fortifiera et lui infusera 
la joie, élément indispensable du succès. 

£. GUILLOUï 
Direoteur de l'E.E.C.A. 

Seuls les derniers termes n'apparaissent pas dans ce 

texte . 

Ces pensées, ces réflexions du CERCA ne seraient-elles 

point les grandes lignes d'une véritable idéologie explicative 

de la situation de la paysannerie ? Nous aurons l'occasion de 

montrer ultérieurement qu'elle la partage avec d'a.utres groupes 

chargés à cette époque de l'éducation de la paysannerie. 

5.3. UNE ELITE DU COEUR ET DU CARACTERE 

Si les valeurs de compétence n'ont cessé de gagner en 

importance au fil des ans... dès le départ les QUALITES MORALES 

occupent la première place parmi les sous-thèmes porteurs des 

caractéristiques de l'Elite : ̂ 4 % des éditoriaux avant 1945, 

42 '0 après, lui accordent une place, et sans doute avons-nous 

sous-estimé nos calculs, tellement il est omni-présent de 

façon au moins allusive. Parmi ces qualités qui sont multiples, 

nous en avons sélectionné certaines soit parce qu'elles sont 

rappelées constamment pendant les deux périodes ; soit, au 

contraire, parce qu'elles donnent lieu à une insistance parti

culière à telle période déterminée. Dans tous les cas, leur 

présence dans une vie d'homme est présentée comme la marque, 

le signe de son appartenance à l'ELITE VERITABLE. En 1937, le 

"Et puis, voyez : l'instruction, le savoir, 
deviennent pour nous, gens de la terre, une 
question de vie ou de mort. Car ce qui fait 
peine, c'est de constater que nous, qui for
mons presque la moitié du pays, qui en sommes 
l'élément indispensable et régulateur, nous 
sommes regardés oomae nnc classe inférieure. 
Cela vient de oe fait que nous n'avons pas 
encore pris conscience de notre plaoe dans 
la nation, de notre dignité dans l'ordre du 
travail. Cela vient aussi de notre ignoranoe, 
hélas ! On nous livre des semenoes ou des 
engrais frelatés, et nous ne disons rien, 
parce que nous ne savons pas ; des gens in
téressés nous donnent des conseils à l'envers, 
et nous les éooutons, par ignoranoe ; on fait 
baisser systématiquement le prix de oe que 
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Père Guilloux s'en explique clairement à l'occasion des voeux 

du nouvel an : ''Vané noé Atvté, notKt tttvt va ptué loin... 

Il et Ktnd comptt qut ta édtnat, pan. tttt-mtmt, nt ialt paé 

tt jeune kommt ou ta jtunt illtt mtltltuKé ; tttt ptut élmplt-

mtnt tté y aldtK. KloKé II thtKtht autour de lui ce qui, juétt-

mtnt, ptut lui donntn. atttt valtuK moKalt, éuptxltuKt à la vit 

de lr tépKlt UJ..." Il veut que cette conviction, de la supé

riorité de la valeur morale par rapport à la valeur intellec

tuelle, soit inspiratrice des composantes de la formation du 

CERCA, conformément à l'attente des élèves. aSachant qut voué 

dtélxtz pKOgKtéétX, remarque le Père Guilloux en 1939, noué 

ialéoné tout ce qui diptnd de noué pouK voué ptxmtttKt d'acqut-

KIK non étuttmtnt t*InétXuctlon tttknlqut, malé auéél, malé 

ptué tncoxt, ta ioKmatlon moxalt éané laqutttt tout tt xtétt 

ne .compte gutxt" . 

Ainsi la formation aux valeurs morales apparaît-elle 

comme le complément nécessaire à la formation technique. 

C'est pourquoi, en 1950, verrons-nous le CERCA louer l'adhésion 

des nouveaux nmaltKté en agAlcuttuAt" à cette vérité. Lors 

de l'examen de Maîtrise, dont le sujet porte cette année-là 

sur le "pxogx té éoclal", il s'avère que les élèves ont " t oué 

Inélétt eux la ntctééltt du pxogxté moxat, éané ttqutt II 

ne ptut y avolx dt vtxltablt pxogxté éoclaV1 (n°206). 

Mais quelles sont ces valeurs morales que le CERCA 

va proposer avec plus ou moins d'insistance à l'adhésion de 

ses élèves ? 

( 1 ) Le souligné est de nous. 
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5 . 3 1 . "L& _£*£m2£ _du ^caAactèAe" 

Cette expression apparaît en 1933, mais elle nfest 

pas démodée en 1947. Cette vertu est nécessaire aux élèves 

pour assumer pleinement les dures exigences d'une formation 

par correspondance. 

Il faudra " t e n l A " pour mener la formation à son terme, 

malgré difficultés et incompréhensions. Ils devront "4e domlnCA 

" obelA à la Aigle" du CERCA qui impose des dates-limites à 

la remise des devoirs. Cette vertu des volontés fortes est 

encore plus nécessaire aux agriculteurs. Face à la dure crise 

agricole, la trempe du caractère leur permettra de "domlneA les 

événements" 9 "de contlnueA au milieu d1 obstacles incessants" 
... 1933. "SavoiA", "vouloiA jusqu'au bout",1937... "Se diAe 
qu'une diiiiculté est envoyée paA Vleu pouA nous donneA V oc
casion de la suAmonteA et pouA que notAe caAactèAe se tAempe 
dans la lutte11, 1947. "Les COUAS paA coAAespondance sont un 
moyen à notAe poAtee pouA ioAgeA'le caAactèAe si necessalAe 
dans les luttes de la vie". 

1933 avril n° 48 

"votre exemple entraînera d'autres jeunes, 
qui hésitent, ont peur, n'osent pas, 
attendent l'appui de volontés fortes, 
courageuses : les vôtres" 

1933 décembre n° 53 

"Actuellement notre pays souffre et se 
raidit pour échapper à une crise menaçante : 
c'est vous, jeunes terriens, qui le sauve
rez par un travail obstiné et la volonté 
audacieusement affirmée de rendre morale 
toute notre vie sociale" 

1933 mai n° 49 

"La crise agricole dure ; elle menace d'être 
longue. Seuls domineront les événements 
ceux qui possèdent à la fois la science 
exacte de leur métier et la trempe de carac
tère pour le continuer au milieu d'obstacles 
incessants. Pour cela, travaillons ; pour 
cela, développons les qualités intellectuelles 
et morales qui nous ont été données" 

1934 février n° 55 

"Face à la crise... une génération se lève... 
qui trouvera dans le culte du devoir, dans 
l'amour de la famille et dans le souci de la 
.perfection morale, la force de "tenir" aussi 
longtemps qu'il le faudra" 

1939 juin-juill.-août n# 109 

"Sachant que vous-mêmes désirez progresser, 
nous faisons tout ce qui dépend de nous pour 
vous permettre d'acquérir non seulement l'ins
truction technique, mais aussi, mais encore 
plus, la formation morale sans laquelle tout 
le reste ne compte guère" 

1944 janvier n* 151 

"Cette science nous devons la mettre au ser
vice d'un idéal très élevé. Il faudra l'utili
ser pour nous éduquer nous-mêmes, pour éduquer 
le monde rural qui nous entoure. Eduquer : 
oela veut dire sortir de soi, quitter ses 
habitudes ordinaires, enlever, devenir meil
leur. Une belle éducation ne dépend ni de 
l'intelligence, ni des richesses, elle n'appar
tient en propre à aucun milieu social, elle 
est faite de finesse, de savoir et de bonté" 

1947 août n* 182 

"...Et maintenant, à vous tous, chers élèves, 
je souhaite courage. Il y a pour vous des 
difficultés à pousser à fond votre formation. 
Ceux d'entre vous qui hésitent à continuer 
l'an prochain doivent bien se dire qu'une dif
ficulté est envoyée par Dieu pour nous donner 
l'occasion de la surmonter et pour que notre 
caractère se trempe dans la lutte. Nous ne 
priverons pas n«s frères de ce qu'ils ont le 
droit d'attendre de nous, simplement pour 
avoir cédé à une difficulté au lieu de l'avoir 
surmontée" 



- 186 -

1934 mai n° 58 

"Voilà déjà six mois de passés.depuis le 
début de mon inscription. Depuis, cela a été 
dur, surtout que je n'ai eu personne pour m'y 
encourager. J'ai tenu et je suis content" 

1934 novembre n° 62 

"Aimons l'ordre"... 
"Tous verrez, chers amis, qu'avec un peu de 
générosité, vous ferez des progrès sensibles 
dans cette discipline que nous vous demandons 
de vous imposer. Faites-le dan3 cet esprit : 
"je veux avoir de l'ordre parce que cet ordre 
m'oblige à me dominer, à ne pas agir par simple 
caprice, mais à obéir à une règle qui, au fond, 
est pour mon bien". Et quand vous aurez ressen
ti les bons effets de cette maîtrise de vous-
même, vous continuerez joyeusement des efforts 
qui au début vous semblaient difficiles et dont 
maintenant vous ne pourrez plus vous dispenser" 

1937 janvier n9 84 

"Dans nos rêves, notre élève va plus loin. 
Il se rend compte que la science, par elle-même, 
ne fait pas le jeune homme ou la jeune fille 
meilleur ; elle peut simplement les y aider. 
Alors il cherche autour de lui ce qui, juste
ment peut lui donner cette valeur morale, supé
rieure à la vie de l'esprit. Notre élève devenu 
plus capable dans sa profession, meilleur dans 
sa vie spirituelle, comprend alors que cette 
supériorité acquise ne lui appartient pas" 

1937 mars n° 86 

"... Formez-vous... soyez les meilleurs... 
sachez vouloir jusqu'au bout" 

5.32. La droiture et l'honnêteté totalisent six fréquences 

d'apparition evant-guerre, cinq dans l'immédiat après-guerre. 

Quand l'homme se trouve confronté à l'adversité, elles sont 

la pierre de touche de l'élite véritable. Les circonstances 

difficiles de la vie peuvent mettre à rude épreuve la poursuite 

de cet idéal dont ne doivent pas se départir de jeunes chrétiens. 

La crise agricole, qu'il faut " AuAm ontdK pœK d&A moyzvià hon-

vi&tZA". . . La guerre, avec la pénurie... inspiratrice de 

" coutume,* toAtutu-à&é, AombKdA dt diloyalo,*". . . Les Organisations 

Professionnelles qui dtvKœlZYii ttKt contAolité paA Iz* paysan* 

eux-mhn&A zt con&izté à dz& kommdA ... *£UV, 1947. 

Des exemples forts sont proposés aux élèves: en 1939, 

Pie XI "£e papt de la vé,Aiti" , à qui les qualités de droiture 

ont valu "une admlxatloYi mondiale," . Mais ces modèles exemplaires 

1950 juin-juillet n» 206 

"Vers le progrès... A propos d'un sujet 
d'examen de Maîtrise en Agriculture : 
"Qu'est-ce que le progrès social ? 

...Tous, dans leurs exposés, montrent les 
réformes à faire Î soulager le travail, sur
tout celui de la femme, par un meilleur équi
pement. Faciliter l'installation des jeunes, 
accroîère les loisirs qui permettent de réflé
chir, de se cultiver. 

Mais tous aussi insistent sur la nécessité du 
progrès moral. Sans entr'aide réelle, efficace 
et joyeuse, sans le sourire des hommes qui, 
s'aimant et se soutenant mutuellement, se con
sidèrent comme des frères dans la grande aven
ture de la vie, il ne peut y avoir de véritable 
progrès social. 

Cette double aspiration vers le progrès moral 
et le progrès social transparait aussi dans 
les réponses des candidats du Cours Normal ou 
du Cours Supérieur. Plus nombreux qu'aucune 
autre année, tous manifestent la même pensée : 
le progrès matériel, que le vrai cultivateur 
recherche hardiment, est nécessaire, mais il 
ne peut rendre les genB heureux s'il n'est 
accompagné d'un véritable progrès moral basé 
sur l'amour mutuel. 
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existent dans chaque famille : tel ce cultivateur normand 

renonçant à un domaine de 150 ha qui eût fait sa fortune, 

mais dont l'inconvénient était d'être "un blzn mal acquit". 

Et cela au moment même où il se voyait dépossédé de quatre 

chevaux, "Aon unique, œttdlzz" . 

"GastdtA lu éouvtniA de ce^ô exemp£e-ô hiAoZqu&A 6timu.lt 
£e cousiagt de vlvKZ, honnttojnznt" . 

C'est l'appel des héros et des Saints... 

1934 avril n* 57 

"...Se raidir devant la crise» chercher à la 
surmonter par les moyens honnêtes... Voilà 
l'attitude d'un jeune chef de demain..." 

1937 octobre n° 91 

"Aidez-nous... surtout en montrant par toute 
votre vie que les Cours vous ont rendus 
meilleurs, ont fait de vous des jeunes fiers 
et droits" 

192$ maçs n° 106 

A propos de la mort de Pie XI 
"l'Héritage du Père... 

"Enfin notre Père garda une droiture qui 
semble être la principale raison de l'admira
tion mondiale. Il n'était ni à gauche, ni à 
droite ; ni pour celui-ci, ni pour celui-là ; 
ni le Pape des puissants, ni le Pape des 
pauvres : mais le Pape de tous, le Pape de la 
vérité. Ceci dépasse les forces humaines... 
Nous devons et pouvons l'imiter encore sur ce 
point. Etre le jeune homme et la jeune fille 
bien droits ; qui juge selon la vérité ; qui 
refuse d'agir et de penser avec parti-pris j 
qui sait mettre un ordre dans ses activités 
de dévouement et d'affection.,. Pensons à l'héri
tage du Père...lui ressembler par une vie bien 
droite de labeur et d'énergie" 

1946 mars n* 167 Loyauté... 

"...Il ne faut pas le cacher, depuis le début 
de la guerre et l'installation de la pénurie 
dans le monde, nous avons connu des coutumes 
tortueuses, sombres et déloyales. 

Yoici les beaux jours ; il faut que ce soit 
des beaux jours pour votre âme. Voici les 
espoirs de récolte % il faut que ce soit des 
espoirs de droiture. Il faut que nous profi
tions du printemps que M e u nous donne, pour 
établir un printemps dans notre coeur... 
Il faut que les Organisations professionnelles, 
contrôlées par les paysans eux-mêmes, confiées 
à des hommes capables et sûrs, voient lever 
sur le monde de l'agriculture un printemps 
clair et franc" 

1947 mai n* 179 

Exemple d'un cultivateur normand à qui on 
réquisitionne quatre chevaux : sa seule atte
lée. On lui propose en échange une ferme de 
150 ha, injustement expropriée dont les 
Domaines voulaient se défaire. 

"Le malheureux qui avait perdu ses chevaux 
refuse la ferme qui aurait fait sa fortune : 
il ne voulait pas recevoir un bien mal acquis. 
BepuiB, dans sa famille, on se raconte l'his
toire de ce grand-père. Et ceux d'aujourd'hui 
qui la connaissent y trouvent le courage de 
vivre honnêtement. 
Bans chaque famille il y a ainsi quelque grand 
souvenir d'honnêteté et de droiture. Il faut 
penser que Bieu sous demande de le rendre vi
sible au monde" 

5.33. Le dévouement à la cause paysanne 

Le thème du "deuoue/n znt" et "don de *>oV\ comme vertus 

proposées en idéal aux élèves du CERCA, est abordé dans 

respectivement trente articles avant 1945 et huit après. On 

remarque qu!il a connu un temps exceptionnellement fort entre 

1935 et 1940 où la fréquence d'apparition est trois fois plus 

6timu.lt
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élevée qu'en 1930-1935. D'autre part, de 1940 à 1945, il s'ef

face pour céder la place à une forme de dévouement et de don 

plus individuel, commandé par la pénurie de la guerre. 

Comment s'intègre le dévouement dans l'ensemble du 

système des valeurs prônées par le CERCA ? et pourquoi cette 

instance dans les années 1935-40 ? 

1932 octobre n° 42 

"Nous sommes moins nombreux que l'en dernier.. 
Devant l'austérité du travail intellectuel, 
devant le sacrifice d'argent imposé cette 
année, devant la longueur de l'effort exigé, 
les faibles, les indécis, ceux que ne tenaille 
pas au coeur l'amour du métier, ceux-là ont 
lâché. 
Nous, élèves inscrits au CEBCA, sommes des 
jeunes qui voulons monter et nous imposer 
dans notre milieu par une maîtrise et un 
dévouement incontestables" 

1933 mars n° 47 

(Ceux qui négligent de voter lors des élec
tions aux Chambres d'Agriculture) 

,:Ils ignorent... qu'enfin le dévouement, 
c'est-à-dire le don de soi à la cause, cons
titue le dernier élément qui, joint à la 
compétence et à l'esprit d'union, engendre 
la force, la belle force légitime qui fait 
respecter les droits de chacun et de la 
collectivité" 

1935 février n° 65 

"Avec notre intelligence, réformer notre coeur. 
Car c'est lui qui mettra le plus grand obsta
cle à ces efforts pour l'union nécessaire. 
Là, notre générosité devra s'exercer à chaque 
instant. L'esprit de charité, le don de soi, 
le désintéressement, le sacrifice de ses in
térêts personnels ne sont pas des actes faciles. 
Et pourtant il faut les faire. C'est à ce prix 
que nous pourrons espérer mener une vie utile, 
laisser derrière nous une trace de bienfaits 
et d'exemples entraînants" 

1935 mars n° 66 

"Pour l'organisation loyale et juste de l'Agri
culture, nous verrons nettement que l'effort, 
l'abnégation et le dévouement sans mesure sont 
les éléments indispensables de toutes les vic
toires" 

1935 avril n* 6f 

"Celui qui se donne..." 

"Pour entrer dans l'élite,... Aujourd'hui, au 

bout du sillon réfléchissons... Jeunes gens, 
jeunes filles et artisans qui avons suivi 
l'Enseignement du CERCA nous sommes des privi
légiés. Nous avons reçu des leçons précieuses 
aussi bien techniques que morales : allons-nous 
les garder jalousement pour nous seuls ? Si nous 
écoutons bien, nous entendrons une voix, au fond 
de nous-même» qui nous dira de partager avec les 
autres, de travailler pour les autres, de nous 
dévouer dans la mesure où nous avons reçu davan
tage. Alors, devant nos yeux, peut-être étonnés, 
se dressera l'idéal de dévouement offert à toute 
âme de bonne volonté. Cet idéal ne l'écartonB 
pas, cette voix ne 1*étouffons pas j même si nous 
éprouvons un petit frisson à l'idée de sacrifices 
qui se dessinent à 1'horizon... 
Etre de l'élite, c'est être celui qui donne et 
qui se donne" 

1957 janvier n° 84 

"Notre élève devenu capable dans sa profes
sion, meilleur dans sa vie spirituelle, com
prend alors que cette supériorité ne lui 
appartient pas. S'il a pu l'obtenir c'est 
parce que beaucoup l'ont aidé. A son tour 
armé de cette richesse, il regarde autour de 
lui : il voit combien d'autres jeunes n'ont 
pas reçu autant que lui ; à ce moment, il 
comprend toute la nécessité de se dévouer 
pour eux. Dévouement dans la vie municipale, 
dans la profession, et, sans distinction de 
personnes, à tous ceux qui font appel à lui. 
Tout cela, dans une attitude simple, sans 
forfanterie, ni orgueil, ni ambition ; avec 
cette conviction bien ancrée que le dévoue
ment n'est en somme qu'une restitution ; 
on transmet à d'autres ce que l'on a reçu 
soi-même" 

1940 décembre n° 122 

'•..."Nos buts" 

"Il est fini lui ..aussi le temps de l'isolement, 
du petit égoïsme que nous aim-ions tant. 
L'avenir appartiendra désormais à ceux qui 
auront le sens des intérêts collectifs et qui 
comprendront qu'à se dévouer pour l'ensemble 
on fait oeuvre de justice et de charité" 
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Le CERCA affirme tout d'abord que c'est grâce à leur 

"dévouement incontestable" que les élèves du CERCA, mieux 

formés que les autres, parviendront à s'imposer dans leur 

milieu... "dan* la vie municipale,, dans la proiession" . . . 

Le dévouement caractérise " V é l i t e véritable" : 

"Etre do. l'élite, c' est être celui qui donne et qui se donne", 

1935 ; c'est "partager avec les autres, travailler pour la* 

autres" . . . ; c'est "penser davantage au bien commun qu'à ses 

intérêts immédiat**" . . . 1944. Le dévouement, c'est-à-dire 

"le don de soi à la cause, engendre la ion.ee de iaire respecter 

le* droits de chacun et de la collectivité", 1932. 

Enfin désormais, "l'avenir appartiendra à ceux qui 

auront le sens de* intérêt* collectif et qui comprendront 

qu'à se dévouer pour l' ensemble on iait oeuvre de justice et 

de charité". (1940). Cette conviction du Père Guilloux, de 

même que l'insistance, sur" le "dev ouement à la cause proies-

sionnelle", concept dont nous avons dénombré plus de quarante 

fréquences dans les années 1935-40,peut s'expliquer peut-être 

par deux faits sociaux qui eurent un grand retentissement dans 

cette courte période qui,de par ailleurs, avait vu l'avènement 

du Front Populaire. Et d'abord un fait ecclésial. Une encyclique 

de Pie XI a paru le 19 mars 1937, Divini Rédemptoris, "Sur le 

Communisme athée" et la nécessité de travailler à la transfor

mation de la société par l'Organisation professionnelle. On 

sait que le Père Desbusquois.de l'Action Populaire (2) avait 

beaucoup travaillé sur le texte de préparation rédigé par un 

groupe de spécialistes. Il s'y était efforcé d'atténuer l'aspect 

trop uniquement négatif et de condamnation pour donner plus 

de développement à l'aspect positif à savoir la pensée catho

lique en matière de justice et de progrès sociaux. On lui 

doit une définition plus précise qu'auparavant de la "justice 

sociale" et l'appel à l'édification d'un "corporatisme sain", 

sous la vigilence de l'Etat, pour une "collaboration organique". 

(2) DROULERS Paul. Le Père DESBUQUOIS et l'Action Populaire. Op. cit., 
p. 196 et suivantes. 

ion.ee
Desbusquois.de
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Le d e u x i è m e f a i t e s t à v o i r d a n s l a g r a n d e campagne 

menée p a r l 'UNSA, e t p l u s p a r t i c u l i è r e m e n t au l e n d e m a i n du 

c o n g r è s de Caen , mai 1 9 3 7 , e n f a v e u r de 1 f o rga n i s a t i o n s y n d i 

c a l e a g r i c o l e , p a r l ' i n s t a u r a t i o n p r o g r e s s i v e d f un c o r p o r a t i s 

me. Une r e c h e r c h e c o m m u n e , t r è s p o u s s é e r e l i a i t l f E . S . A . a v e c 

b e a u c o u p de r e s p o n s a b l e s du g r o u p e de l a rue des P y r a m i d e s . 

Les c a t h o l i q u e s , t r è s f o r t r e l i é s a v e c l ' E . S . A . d ' A n g e r s , 

e t donc t r è s au f a i t , p a r l e s l i e n s q u i l e s u n i s s a i e n t à 

l ' A c t i o n P o p u l a i r e , de l ' e n s e i g n e m e n t p o n t i f i c a l , v o u l a i e n t 

f a i r e un "libAZ toKpon&timz d'association" , basé sur l a n é 

g o c i a t i o n l i b r e e n t r e l e s r e s p o n s a b l e s p r o f e s s i o n n e l s des 

d i f f é r e n t e s p a r t i e s c o n c e r n é e s . . . H é l a s , l e r ég ime de Vichy 

d e v a i t d é v o y e r ce c o r p o r a t i s m e en l e t r a n s f o r m a n t en "dOK-

poAatimz d'Etat imposa" , comme dans l e s p a y s a l o r s f a s c i s 

t e s , d o m i n é s p a r M u s s o l i n i ou H i t l e r . 

S i l e s r a i s o n s que n o u s a v a n ç o n s n ' o n t que v a l e u r 

d ' h y p o t h è s e que s e u l un h i s t o r i e n p o u r r a i t v é r i f i e r , une 

c e r t i t u d e r e s t e e n t i è r e . Le d é v o u e m e n t e s t l ' é l é m e n t c o n s t i t u t i f 

f o n d a m m e n t a l du s y s t è m e de v a l e u r s de t o u t e "ititd vzxitablz", 

m a i s a u s s i de t o u t "chai pKoi<LS*ioYivi<Ll" q u i a c o m p r i s l ' u r g e n c e 

de s ' e n g a g e r d a n s l ' a c t i o n p r o f e s s i o n n e l l e . 

avril n9. 57 

"...étudier, se documenter, grouper les 
bonnes volontés, aider ceux qui hésitent, 
garder confiance en l'avenir : voilà l'atti
tude d'un jeune chef de demain1/ 

mars a" 66 

"dans quelques années -et pour certains 
d'fiD.tre vous ce sera demain- noue devrons 
prendre la tête des bonnes volontés du 
village et résister à toutes les forces 
d'endettement et d'apathie qui nous ruinent" 

septembre n*' 90 

"une masse de 20 millions d'individus, 
repliés sur eux-mêmes par atavisme, instinct 
de défense et nécessité du travail doit se 
donner des chefs véritables, professionnels 
avant tout et pas seulement politiques, très 
compétents, dévoués, absolument désintéressés" 

juin-juillet-août n° 99 

"Le but du CERCA : donner à la grande famille 
paysanne des chefs véritables, dévoués et 
compétents" 

février n° 105 

"La vraie solution... Les courageux, les intel
ligents, ceux qui ont le coeur solide et cou-
tumiers de grandes pensées, disent au contraire t 
"Nous voici en pleine crise, c'est le moment 
dur ; si nous partons c'est un dommage immense 
qui en résultera pour le pays j il faut tenir et 
préparer un avenir meilleur..." Et il se met 
à l'oeuvre tout de suite, dans sa ferme, dans sa 
commune ; on se fait centre d'espérance Ï on ren

seigna, .on montre les solutions efficaces ; on 
donne l'exemple en tout ; on ne craint pas de se 
compromettre pour obtenir ce qui est juste et 
droit Ï bref, on se conduit en chef ne capitulan" 
jamais, dans la conviction absolue que la vic
toire appartient à ceux qui veulent l'obtenir" 

1946 avril n° 168 

"Le CEHCA, par tout son enseignement social, 
nous aide à devenir des militants de cette 
Organisation professionnelle. Déjà le monde 
paysan a étonné la France par son action 
corporative dans laquelle, malgré l'occupa
tion allemande, il a pu sauver sa liberté. 
Déjà le monde paysan a étonné la France en 
conquérant de vive force, malgré le ministre 
et les partis politiques, la liberté syndicale 
qui lui avait été arrachée en 1944. Cette 
victoire qui n'a pu être obtenue que par des 
hommes compétents, vous la compléterez dans 
le domaine de la Coopération, de la Mutualité 
et du Crédit. Si chacun de vous, formé par les 
études par correspondance, vous vous appliquez 
à être des militants coopérateurs ou mutua
listes, comme vos aînés ont été des militants 
syndicalistes, alors vous serez dans le pays 
une force. On ne pourra plus vous traiter 
comme on le fait maintenant, plus mal que des 
cultivateurs étrangers. Vous serez même dans 
le pays des hommes de premier rang, car seuls, 
les hommes de premier rang remontent des pentes 
rudes comme vous allez le faire" 

1950 octobre ne 208 

"Se préparer à être un dirigeant du monde 
rural sur le plan de la famille, de la prof©s* 
sion et de la commune" 
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Il nous apparaît important de rapprocher ces deux 

sous-thèmes : "cke&s" et "dévouement". Si la compétence 

était une condition nécessaire pour que les chefs puissent 

assumer leur engagement au service de la profession, elle 

n!était pas, à leur sens, une condition suffisante. Il y 

fallait encore le dévouement. 

Mais la capacité à se dévouer nfest possible que grâce 

à la " réionme du coeur" et à un "un grand esprit de charité" . 

Il exige "eiiort" et "abnégation", "sacrifice de ses intérêts 

personnels"^ 1936. Ce qui lui confère tout son prix, c'est 

son caractère de "désintéressement" et "l'attitude de simpli

cité." qui le sous-tend. "Il exclut V orgueil et V ambition". 

"Il n'est en somme qu'une restitution, on transmet à d'autres 

ce que l'on a reçu soi-mhne", 1937. 

Ce dévouement là, qui prend la tête "des bonnes volontés 

du village", qui "s1engage, se iait centre d1espérance, rensei

gne, montre les solutions ei^icaces, ne craint pas de se compro

mettre. .." (n°105, 1939),fait "les cke^s véritables" comme il 

fait la "véritable élite". Dans le champ de l'action profession

nelle à laquelle les élèves-paysans sont conviés, le dévoue

ment constitue le fondement éthique de cette action. 

Et pour "le chei" professionnel d'avant 1945, comme 

pour les "militants" ou les "dirigeants" des années d'après-

guerre, le dévouement doit devenir la motivation morale par 

excellence des engagements professionnels de toute nature pour 

lesquels ils seront sollicités. 



- 192 

5.34. Justice et charité 

La guerre avec son cortège de privations et de misère 

allait provoquer un déplacement d'accent dans la thématique sur 

le dévouement. Le Père Guilloux développe, au point dfen faire 

le thème majeur d'une vingtaine d'articles de 1941 à 1943, deux 

thèmes souvent reliés : celui de la justice et de la charité 

envers le prochain. Deux exigences bien précises sans lesquelles 

on ne saurait prétendre accéder à l'élite véritable : " Houé vou

lons ialAe, paAtle. de. V élite, payéanne. . . Voyons leé devolAé bien 

paAtlculleAé que ce but noué Impoée. . . Aetabllééoné en noué et au-

touA de noué le Aegne de la juétlce et de la ckaAlté". Pratiquement, 

qu'est-ce-que cela veut dire ?": "voué tAavallleAez autant 

qu'avant poux que, leé FAançalé aient de quoi mangeA cet hlveA ; 

voué vendAez ce que voué ayez, au lieu de étockeA egolétement ; 

voué donnerez de la maAckandlée bonne, et loyale, ; voué n' abuéCAez 

paé deé pAlx et éauAez même, donnzA laAgement à ceux qui n'ont 

plue d1 aAgent pouA ée nouAAlA.. . ", 1940."... Rendez à la taxe., 

envoyez deé collé aux pAléonnleAé. . . vendez éuAtout aux malheuAeux, 

aux plue pauvACé, aux iamllleé qui ont de nombAeux enianté", 1942. 

"... Au éeull de, V hlveA. . . que, la table, bien gaAnle et V atAe 

flamboyant ne, voué Aejouléét paA&altement que, le. JOUA OÙ voué 

auAez ialt un geétede laAge et compatlééante chaAlté,", 1941. Les 

titres des articles, pendant cette période, sont très év-ocateurs : 

"Ayez le, coeuA gAand...", "Face, à votAe conédence .." "Leçon 

pouA leé j ouAé qui viennent. .." "Ju^t>cee et chaAlté,". Sur les 

vingt fréquences d'apparition de ce thème, de 1940 à 1944, nous 

ne retenons que cinq ou six citations où apparaissent les diffé

rents aspects de cette charité que l'actualité amène au premier 

plan. 
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1940 octobre n* 120 

"Aube de victoire" 

"...que la charité mette à votre victoire 
un rayonnement divin. Une victoire chré
tienne est la seule qui soit digne de vous :• 
celle qui va panser les blessures, qui cher
chera à relever ceux qui sont abattus, tout 
en empêchant les méchants de nuire ; qui 
sauvera les corps et les âmes. Pratiquement, 
vous travaillerez autant qu'avant pour que 
les français aient de quoi manger cet hiver ; 
vous vendrez ce que vous avez, au lieu de 
stocker égoïstement ; vous donneree de la 
marchandise bonne et loyale ; vous n'abuserez 
pas des prix et saurez même donner largement 
à ceux qui n'ont plus d'argent pour se nour
rir ; vous accueillerez à la ferme, frater
nellement, les jeunes hommes qui veulent 
s'initier aux travaux de la campagne et serez 
plein d'indulgence pour leurs gestes malha
biles et vous les paierez un prix raison
nable ; enfin, pensant aux 2 000 000 de prison
niers, vous mettrez de côté beaucoup des 
bonnes choses que produit la ferme, pour les 
envoyer à vos parents, amis et même inconnus 
pour lesquels on fera appel à votre charité" 

1941 novembre n° 132 

Justice et charité. 

"...Paysans, paysannes, vous êtes chrétiens, 
rappelez-vous les Paraboles de l'Evangile, 
où la dureté du coeur est impitoyablement 
châtiée, où la miséricorde et la charité 
apparaissent comme le sommet où puisse attein
dre la vertu humaine... Au seuil de l'hiver, 
réfléchissez à ces vérités austères et que la 
table bien garnie et l'âtre flamboyant ne vous 
réjouissent parfaitement que les jours où vous 
aurez fait un geste de large et compatissante 
charité" 

1942 avril n° 137 

"En cette fin d'hiver, où le rationnement se 
fait plus sévère, où les misères augmentent, 
ou bien des gens ne mangent pas à leur faim, 
rappelez-vous le grand devoir de la charité : 
soyez bons, vendez à la taxe, envoyez des colis 
aux prisonniers, donnez à ceux qui ne peuvent 
même plus acheter : faites aux autres ce que 
vous voudriez qu'on vous fit si vous étiez dans 
la misère" 

1943 janvier n* 150 

"Ayez le coeur grand...»' 

"Nous voulons faire partie de l'élite paya 
sanne : voyons les devoirs particuliers que 
ce but nous impose... savoir s'éduquer et 
éduquer les autreB - le relèvement est pos
sible si nous rétablissons en nous et autour 
de nous le règne de la justice et de la cha
rité. Ces deux vertus ne doivent jamais être 
séparées, elles se complètent, s'équilibrent ; 
c'est en les pratiquant toutes deux qu'on 
arrive à faire une vie vraiment belle, une vie 
chrétienne digne de ce nom. 

1944 mars n° 155 

Pace à votre concience... 

"Tous n'êtes pas sur terre pour gagner de 
l'argent, toujours pluB d'argent... Vous êtes 
ici-bas pour élever votre famille et donner à 
vos enfants l'éducation conforme à votre situa
tion. Ceci fait, vous avez à faire du bien le 
plus possible. Donc vendez surtout aux malheu
reux, aux pauvres, aux prisonniers, aux déshéri
tés... vos produits de surplus aux familles 
qui sont dans le besoin, à celles qui ont de 
nombreux enfants ; à celles qui n'ont que leurs 
tickets ; à celles enfin qui n'ont rien à vous 
donner en échange. Oui, surtout à celles-là : 
vous entendez ? "Nous passerons pour des nigauds-' 
allez-vous me dire... Peut-être. Ce que je sais, 
c'est que vous ressemblerez à s'y méprendre, ? 
ceux qui au dernier jour du monde sont intro
duits auprès de Dieu, "parce que, leur dit le 
Christ, vous m'avez donné à manger et à boire 
dans la personne des pauvres qui me représen
taient" 

1944 mai ne 155 

Leçon pour les jours qui viennent 

"...bien recevoir les réfugiés. L'ESA veut lui 
donner son sens véritable, sa force réelle 
d'obligation de charité. 
Cette règle de faire aux autres ce que nous 
voudrions qu'on nous fit et de ne pas leur 
faire ce que nous ne voudrions pas qu'on nous 
fasse, est la règle d'or de l'Evangile, la 
grande règle de la charité chrétienne. 
Mais vous, chers élèves du CEECA, qui avez reçu 
une formation plus profonde que vos camarades, 
qui savez le prix de la vie, qui cherchez à 
imiter celle du Christ, essayez de tout votre 
coeur de pratiquer cette loi d'amour du prochain' 

Cette solidarité, cette entraide dans l'épreuve d'une 

guerre longue de quatre années, tous les hommes se référant ou 

non à la religion, furent conviés à y faire honneur. Le CERCA 

d'emblée, lui donne son nom chrétien. "ChaAiti, miéilicoAdo., 

éont £e éommzt où puiééd attzlndKZ la vdKtu humaine.", n° 122 . 

" C e t t e KIQIQ. de ialn.z aux autK&é ce que noué voudKloné qu'on 

noué iZt e t de ne paé IzuK ialAt ce que noué ne voudxioné paé 

qu'on noué iaéét, c ' d é t la Aiglz d1OK de V Evangilz, la gAandz 
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Kzglz de la ckaAite. chA&titnne.", n°155. Ainsi se trouve affirmée 

sans ambage la référence chrétienne inspiratrice de toutes les 

attitudes et comportements de l'élève du CERCA envers son 

semblable. 

Pour comprendre cette caractéristique capitale de 

l'Elite rurale véritable il nous faut essayer de prendre toute 

la mesure de l'impact de la référence religieuse sur chaque 

dimension de l'homme que le CERCA veut faire advenir. 

5 . 4 . LA REFERENCE CHRETIENNE DE L ' E L I T E RURALE 

La référence au religieux en général trouve à s'expri

mer soixante sept fois chez le Père Guilloux, soit dans 50 % de 

ses articles et dans 36 des articles de l'après-guerre, soit 

largement aussi une fois sur deux, ce qui nous conduit à la 

considérer comme un des thèmes majeurs de notre corpus. Il 

est cependant assez rare qu'elle constitue le thème central 

d'un article, surtout avant 1950. Sans doute, arrive-t-il 

qu'un problème important tels que liberté religieuse et liberté 

scolaire, ou idéologie marxiste et christianisme... vienne à 

la une de cette tribune mensuelle que sont les "a,At<Lcl&A dt 

t&tt" du CERCA. Il arrivera même assez fréquemment, surtout 

sous la plume du Père Février ou du Père Réthoré dans "ElitZA", 

que l'essentiel de leur propos porte par exemple sur l'explici-

tation du sens des fêtes liturgiques. Une analyse exhaustive 

du discours religieux dépasserait le cadre limité de cette 

étude. Mais il nous semble nécessaire, pour ne pas escamoter 

cette vision de l'Homme propre au CERCA, de rechercher ce qui, 

dans cette référence au religieux, est révélateur de la concep

tion du CERCA sur l'identité plénière de l'homme et, en l'oc-

curence, de l'élite et des chefs ruraux qu'il veut promouvoir. 

Il nous paraît que, s'appliquant à l'élite elle-même, cette 

référence religieuse occupe environ trente quatre fréquences 
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sur les soixante sept du Père Guilloux et vingt deux sur les 

trente six dfaprès-guerre. Elle mérite donc d'être prise en 

considérati on. 

Nous l'avons vue apparaître dans les thèmes 

précédents, et ne l'avons pas toujours détachée pour ne pas 

amputer les "noyaux de étn*"' de leur "contexte", ainsi qu'on 

a pu l'observer dans les citations retenues tout au long de ce 

chapitre. Il nous suffira de les reprendre, et, à l'aide de 

quelques autres ci-après, de montrer la spécificité que cette 

référence religieuse apporte dans la définition de l'homme, qui, 

au CERCA, se veut une définition chrétienne. 

1935 octobre n° 71 

La leçon de Tours : 
"devenir des hommes compétents..." 

"Youlons-nous être des hommes qui comptent 
et sur qui l'on compte, voulons-nous n'être 
plus deB chrétiens en conserve, mais des 
apôtres à la charité conquérante, soyons 
les premiers de notre profession. Pour ser
vir il faut se rendre utile. Pour être utile 
à tous il faut se faire compétent" 

•93[; mai n° 68 

Celui qui se donne... 

"Certains élèves, en lisant l'article de 
tête du "CERCA" d'avril, ont eu un hochement 
de tête : "Se donner... oui... "bien sûr... 
on voudrait bien, mais c'est rudement diffi
cile..." et les raisons s'accumulent : on vit 
seul dans un coin de campagne ; sans le moin
dre encouragement ; sans conseils ; sans trop 
savoir s'y prendre... où trouver la force ?.. 

Ycus avez raison : il faut savoir où trouver 
la force qui nous lancera vigoureusement dans 
ce don de soi dont nous parlons et qui cons
titue la marque véritable de l'élite... Cette 
force vous la trouverez d'abord -comme toute 
force morale- dans la prière intime et sup
pliante. .." 

1938 avril n° 97 

La force de caractère 

"...Créer en vous des habitudes fortes. Elles 
feront de vous des rocs inébranlables, des 
chefs vrais, de ceux qui, dans une famille, 
une paroisse, un métier, prévoient le danger, 
savent y parer et constituent une possibilité 
vivante et accessible à tous, pour que le bien 
s'accomplisse" 

1939 mai n* 108 

(journée d'étude CERCA) "Notre force..." 

"Nous avons pris concience de NOTRE FORCE,-
force calme et pacifique, mais organisée, 
mais ardente, qui s'appuie sur Dieu, qui ne 
craint rien, parce qu'elle est la foroe du 
bien, disons le mot, de l'amour" 

1939 juin-juillet-août n 0 109 

Soleil et Nuages... 

"Nous désirons, nous, nous former tout simple
ment à l'image de Celui qui fut le plus beau 
des enfants des hommes, humble artisan rural 
et pourtant Sauveur du monde. A l'imiter, vous 
deviendrez, croyez-le bien, des jeunes magni
fiques, espoir de tous ceux qui travaillent au 
renouveau du monde" 

1940 mai n 0 117 

"Gardiennes de la flamme"... "Qu'est-ce à dire : 
c'est le courage indomptable de votre père, de 
votre mère, de votre frère, de votre fiancéi 
L'aliment à leur courage, c'est ^ous, jeunes 
filles... qui devez le leur donner... Tout cela 
suppose que vous-même trouverez la force là où 
elle est. L'abnégation ne nous est pas natu
relle, Dieu seul pourra vous en inspirer les 
gestes et vous donner la force de les accomplir. 
Courage donc, gardiennes de la flamme, chré
tiennes et françaises, vous serez ainsi ce qu'il 
y a de plus beau actuellement en notre beau pays" 
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1942 octobre n* 140 

"Le paysan travaille... travail beau, copié 
sur celui de Dieu ; le paysan collabore 
sans cesse au maintien, au développement de 
la Création... 
Parce qu'il respecte les lois fondamentales 
de l'ordre naturel, il est aussi celui qui 
vit souvent très près de Dieu, sans phrases, 
sans ostentation, dans une simplicité qui 
rappelle celle des anciens partriarches" 

1943 novenbre n° 150 

L'entraide 

"... Certains demandent où s'arrête le devoir 
d'entraide ? Il n'a pas de limite... A l'occa
sion des bombardements de Nantes, 100 000 
personnes ont quitté la ville. 
Il y a des souffrances indicibles. 
Donnez, donnez de votre argent, de votre 
mobilier, de votre ravitaillement... 
Soyez bon comme Dieu lui-même est bon. Lui 
qui donne son soleil à tous indistinctement 
et qui fait pleuvoir <sur les bons et les mé
chants. î;t croyez bien que loin de vous appau
vrir, toutes vos aumônes vous conrisituent un trésor 
dans l'autre monde. "Qui donne aux pauvres 
prête à Dieu" disaient nos pères ; ils avaient 
raison. Essayez, et vous verrez que Dieu ne 
demeureras en reste de générosité»' 

1944 février n° 152 

Devant 1'orage qui.monte.•. 

"Soyons de ceux qui gardent leur sang-froid, 
qui n'ont pas peur ; qui font tout ce qui 
dépend d'eux pour limiter les dégâts ; qui se 
donnent beaucoup de mal pour aider les autres ; 

Ces c i t a t i o n s , nous l e s avens v o u l u e s r e l a t i v e m e n t 

nombreuses. A p remiè re vue , e l l e peuvent p a r a î t r e c o n s t i t u e r 

un ensemble d i s p a r a t e . Nous v o u d r i o n s en dégager 1 ! i n s p i r a t i o n 

p ro fonde qu i nous es t apparue , après c o n f r o n t a t i o n avec "ta doc-

tAinz ApiKituLtllt dd<6 homme.* d1 action" du Père Chaimot, p u b l i é e 

en 1938 ( 3 ) . En e f f e t , l ' i m p o r t a n c e de ses ouvrages , e t l a 

n o t o r i é t é q u ' i l s semblent l u i a v o i r con fé ré^au s e i n de l a 

Compagnie, ce dont nous avons eu c o n f i r m a t i o n de par a i l l e u r s , 

nous donnent à penser que ses i dées d e v a i e n t ê t r e connues et 

pa r tagées a u s s i b i e n du^ Père G u i l l o u x qû e du Père de Montbron 

C ' e s t du moins ce que nous avons c ru p e r c e v o i r , en observan t 

avec a t t e n t i o n l e d i s c o u r s r e l i g i e u x de ces deux responsab les 

du CERCA. 

(3) CHARM0T François SJ. La doctr ine s p i r i t u e l l e des hcmmes d 'ac t ion . SPES, 
PARIS, 1938, paimi les nombreux l i v r es du mène auteur nous avons déjà 
signalé La Pédagogie des Jésuites - Ses principes - Son ac tua l i t é . SPES, 
PARIS, 1943, 614 p. 

qui demandent humblement chaque jour d'aide de 
Dieu j et qui, lorsqu'ils ont fait tout ce qui 
dépendait d'eux, répètent comme Jeanne d'Arc, 
que "c'est Dieu qui donne le succès" 

1945 décembre n* 164 

Le dévouement ne se paie pas... 
...le don de soi ne doit pas s'arrêter aux 
difficultés et incompréhensions Ï il doit per
sévérer sans cesse, à l'exemple de Celui de , 
Jésus-Christ qui "a aimé les siens jusqu'au 
bout" 

1946 mai n° 169 

Réussissez... 

"La technique est une des choses où l'homme 
se montre le plus grand. Nous sommes appelés 
par Dieu à lui ressembler. Et pour lui ressem
bler, il ne s'agit pas seulement de faire ma
noeuvrer nos mains et nos muscles. Il faut que 
le travail de nos mains soit devenu aussi intel
ligent que possible. Il faut qu'avec nos mains 
qui font et notre cerveau qui comprend, nous 
imitions le geste créateur de Dieu qui a l'idée 
de ce qu'il veut faire et qui dit. Et alors le 
monde se met en route, avec la terre, les plan
tes, les animaux, les hommes, pour monter peu 
à peu jusqu'à Lui, pour arriver à cet état 
parfait qui est le règne de Dieu que nous 
attendons" 
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Et, d'abord, nous pouvons noter que la référence reli

gieuse nfest jamais isolée mais toujours reliée à d'autres 

thèmes et sous-thèmes, ici celui de l'Elite, du chef, de l'homme 

que le CERCA veut former. 

Parfois, la voyons-nous reliée aux qualités intellec-

tuelles de l'élite rurale, telles que le Savoir, et la compétence 

qui en est sa mise en oeuvre dans le travail humain. Dans la 

leçon du Congrès de Tours, par exemple, (1935, n°71) on constate 

que le "Peuenez dz<6 kommZA compztzntA11 est présenté non seule

ment comme une exigence fondamentale pour faire partie de l'élite, 

mais aussi pour n'être plus un "zkAZtizn en conAZAvz" ! [Siz), 

mais un vrai militant d'Action Catholique, un "apotAZ à la 

ckaAitz conquZAantz11. 

Ailleurs, 1943, n°148, on peut lire que la science, 

sans être " I z tout de la viz bizn-AuA11, apporte un allégement au 

labeur humain, et par là le rend " pluA digne,11 (4) et le 
11 ApiAitualiàZ11 . Ou encore : "gAazz au AavoiA11 (n°149), les 

élèves se sentiront "mizux aAmzA pouA dominZA la tZAAZ zt AuAtout 

poixA jaiAZ du bizn à lzuAt> AzmblablzA11 . 

La référence religieuse s'exprime aussi explicitement 

à propos du travail. Si celui du paysan "imitz Iz tAavail zAZa-

tzuA de Vizu11, en fait un " zo l l aboAa t zuA de Vizu11 c'est parce 

que le travail n'est pas une marchandise mais " l'activité, d'unz 

pZAAonnz humainz CAZZZ à l'imagz de Vizu11 (5). Ce sera encore 

plus perceptible, affirme le Père de Montbron en 1946, quand 

1'agriculteur intègre la technique dans son travail, car alors il 

est à double titre " i m i t a t z u A du gZAtz cAzatzuA de Oizu qui a 

l1idzz de ce qu1il vzut {aiAZ zt qui dit. Et aloA* Iz mondz AZ 

(4) C'est nous qui soulignons. 

(5) DROULERS Paul. Le Père DESBUQUOIS et l'Action Populaire. Op. cit., p. 110. 
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mat en Aouta, avaa la tZKK<if la* planta*, la* animaux, la* 

homma*, pouA montaA pau à peu jusqu'à Lui, pouA aAAivaA a cat 

atat paA^ait quf a*t la Aàgna de Viau que. nou* attandon*", n°169. 

Ainsi, voyons-nous tout au long des deux périodes, le réfèrent 

religieux finaliser, donner sens, à l'objectif premier de la 

formation Cercat"davaniA da* homma* compatant*" ; 

" l̂ais ce lien du réfèrent religieux est tout aussi 

perceptible quand il sfaqit des qualités morales de l'homme. 

Ainsi,pour la force du caractère, la capacité de 

"tanJA" , qu'il s'agisse de l'élève dans ses études, du paysan 

frappé par les calamités agricoles, du militant professionnel 

engagé dans l'organisation de l'agriculture, ou enfin du 

militant jaciste, il faut bien se dire qu'une di^iculta a*t 

envoyez pan. Viau pouK nou* donnai V occasion de la *uAmontaA at 

poux qua notxa caAactaAa *a tAampa dan* la lutta91, n° 182, 1947. 

C'est ainsi que se forment "lai vAai* chai*", . . . 
ftAa**ouAca vivanta at aaaa**ibla à tou* pouA qua la bian *'ac

compli**^] n°97, 1938 ; car le "vAai chai" pour le CERCA, c'est 

celui qui porte à leur plus haut degré toutes les vertus morales 

grâce à l'ascèse chrétienne. 

- Le " ACliçjicux" v i e n t e n f i n au s e c o u r s de c e t t e q u a l i t é 

s i n é c e s s a i r e au chef ou à l ' é l i t e paysanne : l e dévouement , l e 

don de s o i à l a cause de l ' o r g a n i s a t i o n p r o f e s s i o n n e l l e . . . 
11 où tAouvcA la ioAca VI.. Voué avez Aai*on, Il laut *avoiA où 

tAouvcA la ioAcc qui nou* lanccAa vigouACu*cmcnt dan* ce don 

de *oi dont nou* paAlon*... Catta ioAca vou* la tAouvCAaz d'aboAd 

- comme touta {oAca moAala - dan* la pAicAC intima at *upplian-

tc". n ° 6 8 , 1 9 3 5 . 

S ' e n q u é r a n t de ce qui c o n s t i t u e l e r e s s o r t des c a r r i è r e s 

des d i r i g e a n t s , Sy lva in Maresca (6) c o n s t a t e dans l e d i s c o u r s 

paysan "£a ^ e c i u ^ e n c e de catta motivation ctkiquc du devouement" 

e t i l se p r o p o s e , en s o c i o l o g u e , d ' en r e c h e r c h e r l a s i g n i f i c a -

(6) MARESCA S y l v a i n . Les D i r i gean ts a g r i c o l e s . Ed i t i ons de M i n u i t , P a r i s , 
1983, p. 8 3 . . . 
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t i o n s o c i a l e . Les r e s p o n s a b l e s du CERCA, en E d u c a t e u r s c h r é t i e n s , 

s e p r o p o s e n t d f e n d é c h i f f r e r l a s i g n i f i c a t i o n c h r é t i e n n e . Le 

DEVOUEMENT, m o t e u r de t o u t e n g a g e m e n t , ou r e s p o n s a b i l i t é 

p r o f e s s i o n n e l l e v é c u e non comme "Uk POUVOIR qu'on iœit volontitx* 

AZntiA", m a i s comme "UN SERVICE VES AUTRES", t r o u v e son p r i n c i p e 

d a n s un AILLEURS de l fHomme q u i e s t DIEU L u i - m ê m e . 

Q u ' i l s ' a g i s s e de l ' u n i o n au s e i n de l a p a y s a n n e r i e 

( n ° 6 5 ) , de l ' e n t r ' a i d e ( n ° 1 5 0 ) , de l ' a b n é g a t i o n ( n ° 1 1 7 ) , du 

s e n s de l ' i n t é r ê t c o l l e c t i f , de l a l u t t e c o n t r e l a r o u t i n e , 

ou du p r o g r è s m o r a l , n ° 2 0 6 ; t o u t ce qu i e s t r e s s e n t i comme 

e x i g e n c e d i f f i c i l e d a n s l e q u o t i d i e n de l a v i e , d o i t ê t r e a p p e l 

s e l o n l e CERCA, à r e j o i n d r e l a SOURCE, l e p r i n c i p e i n s p i r a t e u r 

de t o u t e f o r c e m o r a l e : l ' A m o u r q u i e s t en D i e u . 

Et ce p r i n c i p e , c e t t e S o u r c e e s t à l ' a c t i o n d a n s l e 

c o e u r même de l ' h o m m e , c a r l ' A m o u r qu i e s t en Dieu h a b i t e 

l ' h o m m e , q u i l ' a r e ç u e , l o r s du b a p t ê m e , en même t e m p s que 

l ' E s p r i t S a i n t , commente l e P è r e Charmot d a n s l a d o c t r i n e s p i r i 

t u e l l e de l ' homme d ' a c t i o n . 

Cet e n s e i g n e m e n t e s t f a m i l i e r à ceux du m o i n s p a r m i 

l e s é l è v e s du CERCA qu i c h a q u e a n n é e c o n s e n t e n t à une r e t r a i t e 

o r g a n i s é e p a r l e u r s m a î t r e s j é s u i t e s ou p a r l e u r s a u m & n i e r s 

d ' A c t i o n C a t h o l i q u e . I l s u f f i t q u ' o n l e l e u r r a p p e l l e quand l e 

b e s o i n s s e f a i t s e n t i r . 

Ce f e r m e n t d i v i n q u i e s t en L u i , que l a t h é o l o g i e 

c a t h o l i q u e a p p e l l e c h a r i t é t h é o l o g a l e , t e l e s t l e p r i n c i p e 

d e s q u a l i t é s e t de l ' a g i r de c e t t e é l i t e c h r é t i e n n e , à q u i l e 

CERCA p e u t a l o r s p r o p o s e r l e C h r i s t comme m o d è l e p u i s q u ' i l en 

e s t membre v i v a n t . "C^téé à V im<XQ<L de Vi&u.", i l p o u r r a a i n s i 

p r o g r e s s e r d a n s sa "AZAéembiancz" . Le "Soyaz bon aommt Vlzu 

e.At bon" ( n ° 1 5 0 , 1943) r e n v o i e au "Soydz paA&ait commz notKd 

VzKZ ZAt paA&ait" de l ' E v a n g i l e . 
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Ains i l a D o c t r i n e S p i r i t u e l l e de lfhomme d ' a c t i o n , 

é c l a i r e - t - e l l e , en l a r e s i t u a n t dans "Z1 Economie, du SaZut" 

sa double d i r e c t i o n qui r e l i e l e r é f è r e n t c h r é t i e n aux q u a l i t é s 

d f ê t r e e t d 'engagement de l ! é l i t e . D'une p a r t "Ze xeZigieux" 

f i n a l i s e l ' h u m a i n c a r en f a i s a n t a d v e n i r l ' é l i t e v é r i t a b l e , on 

f a i t a d v e n i r , dans l e même p r o c e s s u s , l ' e n f a n t de Dieu dans 

l a p e r f e c t i o n de son i d e n t i f i c a t i o n au C h r i s t . 

D ' a u t r e p a r t , l e "AeZigieux" e s t au p r i n c i p e de c e t t e 

double r é u s s i t e , p u i s q u ' i l s u f f i t à n o t r e j eune é l è v e de se 

r e l i e r pa r l ' a s c è s e e t l a p r i è r e , à l a Source de l 'Amour pour 

"avoir Za certitude, comme Jeanne d1kKcf que Dieu Zui donnera 

Ze *uccè*". 

Ce qui e s t -vrai pour l ' é l è v e du CERCA, l ' e s t t o u t 

a u t a n t pour l e m i l i t a n t j a c i s t e : 

"On rencontre souvent de* chrétien* qui demandent 

comment Z1 Action cathoZique *e distingue de* action* poZitique, 

*ociaZe, économique, e t c . . ou encore comment iZ* pourraient 

travaiZZer à Z1 Action cathoZique. Hou* avon* tache de Zeur 

repondre : coZZaborez avec Vieu-charite, pan, Za vie mystique (7) 

et ascétique dan* toute action que vou* exercez *ur votre 

miZieu iœmiZiaZ ou *ociaZ. Si vou* ete* iideZe* a cette Sainte 

regZe, on ne vou* prendra pa* pouK autre çho*e qu'un miZitant 

d1 Action cathoZiquef car vou* ierez *urnatureZZement toute* 

cho*e*, même Ze* pZu* natureZZe*. VotKe apo*toZat produira cent 

pour un - et vou* deviendrez de* *aint*" l 8) f j . 

Ce pa rag raphe , qui c o n c l u t l e p o r t r a i t i d é a l du m i l i t a n t 

d ' A c t i o n c a t h o l i q u e (3) , é c l a i r e a u s s i l a s i g n i f i c a t i o n de l a 

d imension s p i r i t u e l l e chez l ' é l i t e . 

(7) Vie mystique : vie in tér ieure , sp i r i t ue l l e , incluant aussi bien l ' ac t ion 
que la contemplation, marquée par l ' in tervent ion habituelle de Dieu par 
les dons du Saint-Esprit . 

(8) CHARMOT (F . ) . Op. c i t . , p. 349. 
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L'AVENIR D'« ÉLITES» 

Je crois que l'Influence de notre Amicale doit s'étendre au dehors. Il ne 
faut pas oublier, en effet, que le Cercu a, par ses cours, mis la main «ur 
« la fleur de l'élite paysanne » et que ces jeunes, qu'il a puissamment contribua 
a former, ont de grandes responsabilités vis-à-vis de leurs frères paysans. Dieu 
leur n beaucoup donné, ils doivent rendre en proportion de ce qu'ils ont reçu. 

Il faut donc les y encourager, provoquer, coordonner, unir leurs efforts, 
et c'est surtout le rôle du Bulletin de l'Amicale. 
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L'HOHME SELON L'ESPRIT DU CERCA 

La conception de l'homme qui apparaît à travers les 

éditoriaux de cette période 1927-1961, objet de notre étude, 

présente une unité certaine dans l'entre deux-guerres et par 

la suite. Cela est vrai au sens où le système de valeurs reste 

le même avec une égale valorisation des qualités morales (42 

et 44 %), une survalorisation pour la deuxième période de valeurs 

de compétence (44 % au lieu de 32 %) et de la référence chré

tienne (35 % pour 25 % avant-guerre). 

L'idée de l'homme est la même ; le concept de "dhzi" 

s'estompe complètement devant celui de dirigeant. Le concept 

à' "Elite," garde sa signification symbolique. Si son utilisation 

7en est plus modérée dans les éditoriaux de l'après-guerre, 

26 % au lieu de 38, il continue de servir de titre à la revue 

des Anciens jusqu'au-delà de la période étudiée. (L'évolution 

de ce titre, au cours de l'histoire, reflète l'évolution des 

mentalités face à ce concept.) En 1964, il tombe en désuétude, 

cédant la place à un titre où la finalité d'Elite s'efface 

devant un des moyens, modestes, pour y accéder : la Documenta

tion Rurale." 

Les concepts, phénomènes de langue, comme toute réalité 

vivante connaissent leur période d'expansion et leur déclin. 

Les propos percutants d'une ancienne, dans un article intitulé 

justement "EZittA", paru dans la revue des anciens de mai-juin 

1964, portèrent dans l'espritde IMroieale et de la Direction 

du CERCA un coup fatal. Ce titre, affirme-t-elle, lui paraît 

" actue.ll£m znt uAuApê." . Les raisons qu'elle développe sont certes 

circonscrites, puisque c'est le peu d'empressement des anciens 

à fournir des articles pour insérer dans la revue, " ^ témoi

gnage, de le.uK* innovation*" , qui motive cette contestation ... 

le.uK*
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"ElitZ, un tltKd <Lt un EépAlt", écrit-elle. Le titre disparaît. 

L!esprit, certes, constitue bien une réalité et doit la constituer 

plus que jamais. Mais nous pensons, quant à nous, que l'application 

de la loi Debré de 1959, en banalisant lfaccès au Secondaire, rela

tivise de jour en jour cette qualification dfElites. N'est-on 

pas en passe d'aller, par la généralisation d'études de plus en 

plus élevées, vers une "Inflation d1ilitdA" ? 

Si, au terme de notre analyse de la conception de 

l'homme selon le CERCA, nous esquissions un parallèle, même 

rapide, entre l'esprit qui préside à la qualité de la relation 

pédagogique et celle que le Père C ha rm ot, dans "Pédagogie d<L& 

JiàuitZA" (9) décrit au chapitre 26 sur l'Esprit des Collèges, 

on pourrait déceler un certain nombre de convergences. Parmi 

les quatre traits constitutifs de l'Esprit des collèges, lors

qu'ils appliquent la pédagogie jésuite, émanation directe du 

génie ignatien de l'éducation, trois transparaissent avec une 

singulièra clarté dans les éditoriaux : " l1 opt^imZsme, éuAnatuA&l", 

"la vlAllltfL du casiact&Kz", "la chaAltz apostolique.". 

Le CERCA n'estimant pas de son rôle d'inclure la culture 

religieuse au programme, ni la catéchèse, semble laisser le 

quatrième dans l'ombre : à savoir "l1amouA chdval^AZ^quZ 

du CkA^lét". Mais la référence chrétienne qui affleure sans cesse 

le présuppose ainsi que nous l'avons montré car, si le dévoue

ment à la cause professionnelle y apparaît comme un apostolat, 

une expression de la charité apostolique, c'est bien parce qu'il 

est sous-tendu par le dévouement total, le don de soi du 

chrétien. Il repose sur un engagement d'honneur qui, tout à 

l'encontre d'une aliénation de la liberté, la suppose en son 

principe et l'exalte en son accomplissement. Elle fait de cette 

nouvelle élite paysanne un corps d'élite, une troupe de choc, 

des disciples enfin. 

(9) CHARMOT (F.). Pédagogie des Jésuites. Op.cit. p. 195 
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Peut-être celui qui apparaît avec le plus d'évidence, 

et plus excellemment dans les articles du Père Guilloùx? est-ce 

cet n optimim e *urnaturel11 , désigné par le Père Chaimot comme 

deuxième trait constitutif de l'Esprit des collèges. Il e*t né, 

écrit-il, de la conviction que le Vcn.bc en A1 incarnant a élevé 

la nature humaine à une dignité, à une importance, et à une 

beauté que la création *eule n1 avait pu lui donner11. Il est né 

aussi de la "confiance qu1ont le* maître* de la compagnie, dan* 

le* iorce* et le* de*tinee* de la nature rachetée par le Chri*t". 

Dire que l'importance de la qualité de la relation pédagogique, 

exceptionnelle chez le Père Guilloùx, que les marques de consi

dération positives, la pratique incessante de l'encouragement, 

respirent cet optimisme surnaturel et en firent un des traits domi

nants de l'esprit du CERCA, aucun des textes traités ne le dément. 

Même lorsqu'ils fustigent les défauts des élèves, ou dénoncent les 

faiblesses de la paysannerie comme nous pourrons le montrer 

ultérieurement, les responsables s'efforcent de souligner les 

solides raisons d'espérer le relèvement de la paysannerie ou 

la réussite de l'homme avec l'aide de la grâce. L'élite rurale 

vraie, telle que la rêve le CERCA, est une incarnation dans la 

ruralité d'un humanisme chrétien. Toutes les valeurs de l'homme : 

celles que l'intelligence, du coeur et du caractère, si souvent 

exaltées par les responsables du CERCA, s'inscrivent dans un 

humanisme chrétien qui, chez les Jésuites, est d'abord un 

d'abord un humanisme du caractère, si grande est la place faite 

à la volonté, toujours considéré par eux comme "la faculté 

maltre**e de la nature humaine régénérée11. 

Elle est un humanisme du coeur aussi, et de 1'esprit, 

car " l1 homme peut, avec la grâce de Dieu d1un coté, *1 échauiier 

de la plu* grande charité [la vertu *ouveraine) , et, de loutre, 

*1illuminer du plu* grand *avoir (10)". "Travailler, *1in*truire, 

ce *ont là de* but* immédiat* ; mai* finalement, tou* le* 

eiiort* intellectuel* doivent être e*timé* comme de* moyen* 

d1atteindre une iin plu* élevée et plu* univer*elle : la periec-

( 10)cité par CHARM0T(F. ). Op. cit., p. 452. 

Vcn.bc
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tion de £' am ouA". Eét-ee les Pères Guilloux ou de Hontbron 

qui parlent ou le Père Charmot ? L'analyse des textes permet 

d'affirmer une similitude entre l'esprit du CERCA et celui des 

Collèges. Ce qui change, ce sont les conditions et le terrain 

d'application. Pour le CERCA, ce sont les conditions faites 

à la Paysannerie, voyons comment il se la représente. Le 

terrain en sera l'action professionnelle agricole, dont nous 

verrons ensuite comment le CERCA la conçoit. 



C H A P I T R E 6 

R E P R E S E N T A T I O N DE LA P A Y S A N N E R I E 

E T D E S O N R A P P O R T 

A U X A U T R E S E N T I T E S DU C O R P S S O C I A L 

D ' A P R E S L E M O T D U D I R E C T E U R 

— Alws, père Michel, comme les autres années, je vous fais expédier vingt 
sacs d'engrais « Prodigiosus »... 

— Non, mercfl Le petit, que voilà, n'en veut plus... Sur le conseil de son cours 
par correspondance, il a fait analyser votre engrais. A ce qu'on a répondu que 
c'était juste bon à faire pousser la graine de macaroml... Je ne veux plus ache
ter que des engrais dont le dosage est garanti!... 

Publicité E.A.C.A. - Entre-deux-guerres 
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QUELLE REPRESENTATION DE LA PAYSANNERIE ET DE SON 

RAPPORT AUX AUTRES ENTITES DU CORPS SOCIAL apparaît dans le 

mot du Directeur ? 

Si l'on associait les thèmes (l_2y et PjO > c'est-à-

dire celui où s'exprime la représentation de la paysannerie 

telle qu'elle est et celui qui porte la conviction du CERCA 

sur ce qu'elle devrait être et l'action professionnelle à mener 

pour y parvenir, c'est 104 éditoriaux qu'il faudrait consulter 

soit 78 % de ceux de la première période, et, 48, soit 77 % 

de ceux de l'après-guerre. Il importe de le souligner sous peine 

GRAPHIQUE E 
8 

PAYSANNERIE ET SOCIETE GLOBALE 

d'édi-
t o r i a u xl ptKlodz 1930-1945 

piKlodz 1945-1952 

17s ous-
thèmes 
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de sous-estimer 1fattention portée par le CERCA au milieu 

professionnel de ses élèves, attention constante et également 

soutenue au long des deux périodes. 

Pour les commodités de l'analyse - nous traiterons 

séparément de la représentation de la paysannerie telle qu'elle 

apparaît aux responsables du CERCA et de l'action professionnelle 

à mener pour maîtriser son devenir. Nous ne retiendrons donc 

ici, pour les deux périodes, que les 36 % et 31 % des éditoriaux 

où s'exprime la représentation de la réalité paysanne. Cepen

dant, les pourcentages de fréquences d'apparition des différents 

sous-thèmes, respectivement : 23 %, 20 %, 16 %, 14 %, pour la 

période Guilloux nous incitent à ne pas surestimer outre mesure 

leur importance dans l'esprit de leurs auteurs. De plus, on 

peut déjà observer que ces sous-thèmes perdent, pour une large 

part, de leur poids après-guerre, ou disparaissent complètement 

(cf. graphique E 0). Le .climat social semble changé de façon 
o 

irréversible. Les rapports de l'agriculture à la société globale 

sont trois fois moins présents dans les préoccupations du CERCA. 

Les problèmes paysans, sans avoir totalement changé de nature 

ont perdu de leur accuité : la crise, la désertion des campagnes, 

qui représentent, à elles seules, 1'essentiel des problèmes 

d'avant-guerre, cèdent la place aux problèmes de l'installation 

des jeunes, ou la modernisation des exploitations, mais pour 5 % 

des éditoriaux seulement. Les déficits ne sont plus mis en 

avant, et les souffrances ont changé de nature. 

Nous adopterons un plan légèrement différent de celui 

que semblerait commander la hiérarchisation des sous-thèmes 

pour la période Guilloux. En effet, les problèmes propres à 

la paysannerie et ses rapports à la société globale ne sont que 

rarement étudiés pour eux-mêmes, mais presque toujours occasion 

de souligner soit les valeurs, soit les souffrances ou les défi

cits de la paysannerie. Et tout d'abord, nous essaierons de 

mettre en perspective les valeurs de la paysannerie en tant que 

groupe social. 
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6 . 1 . LES VALEURS PAYSANNES : un p a t r i m o i n e à f a i r e v a l o i r 

Pendant l e s qu inze années où l e Père Gu i l loux . p o r t e 

l a r e s p o n s a b i l i t é du CERCA, v i n g t sept é d i t o r i a u x c é l è b r e n t 

l e s v a l e u r s paysannes et d i x dans l e s sept années de l ' i m m é d i a t 

a p r è s - g u e r r e , s o i t r e s p e c t i v e m e n t 20 % e t 15 %. Cela v e u t - i l 

d i r e que l e CERCA a t t a c h e moins d ' i m p o r t a n c e aux v a l e u r s , ou 

y a u r a i t - i l un r e l a t i f déplacement q u i o b l i g e r a i t l ' o b s e r v a t e u r -

a n a l y s t e à p r ê t e r a t t e n t i o n à des sous-thèmes nouveaux pouvant 

se r é f é r e r à un système de v a l e u r s en v o i e de m u t a t i o n ? Pour 

p o u v o i r r é p o n d r e , s a n s doute f a u d r a - t - i l c o n f r o n t e r a t t e n t i v e m e n t 

l e c h a p i t r e sur l e s r e p r é s e n t a t i o n s avec c e l u i des c o n v i c t i o n s 

t ouchan t aux f i n a l i t é s qu 'on es t ime l e s m e i l l e u r e s . Une p remiè re 

question s'impose : quelles valeurs ont la faveur de la période 

Guilloux ? 

1933 décembre n* 53 

Art. J. de PESQUIDOUX "l'homme du sol" 

"Devant les calamités... le vrai terrien 
pâlit seulement... et se ramassant sur lui-même 
BOUB le coup, il songe déjà à recommencer ! 
Acceptation, entêtement pathétique, qui le 
suit partout... C'est pourquoi la piétaille 
de la France a étonné le monde, des rives 
de la Marne au ravin de Verdun. Elle était 
faite presque toute de paysans" 

1937 septembre n° 90 

"Le Drame paysan" 

"Il y a un problème paysan ? Non, il y a 
un drame paysan - et ce drame le voici. 
Lee paysans français, artisans millénaires 
et la fécondité et de la beauté de notre 
terre, établis fortement depuis des siècles 
sur un sol dont les vertus montaient en eux 
parce qu'ils les entretenaient par leur tra
vail, ces paysans pénétrés de culture chré
tienne et de sagesse terrienne avaient cons
titué chez nous une classe aristocratique au 
sens original du mot, une classe qui a fait 
la grandeur de la France. Or, cette clasBe 
est entrain de mourir..." 

1938 mai n° 98 

A propos des ravages faits aux récoltes par 
les gelées... 

"C'est pourquoi... nous, paysans, plus dépen
dants que quiconque, qui devons consentir des 
avances multiples à une nature inconnue ; qui, 
après avoir tout fait selon leB règles de 
l'art et au prix d'un labeur acharné, ne 
sommes pas sûrs de trouver une récolte propor
tionnée ; qui ne disons jamais : "j'aurai 
récolte" "j'obtiendrai tel résultat", je ven
drai tel prix", mais ajoutons toujours à ces 

affirmations le petit mot : "peut-être"... 
C'est pourquoi, nous paysana, nous avons plus 
que quiconque le sens de la réalité, de ce qui 
est possible ; c'est nous qui gardons le bon 
sens au milieu des folies actuelles. Il est 
temps de prendre conscience de notre valeur 
nationale" 

1942 septembre-octobre n° 140 

Noblesse oblige... 

"Il faut que le paysan soit hautement honoré ; 
car il constitue, avec le soldat, les garanties 
essentielles de L'existence et de la sauve
garde du pays..." 
"...vous êtes "la garantie essentielle de 
l'existence et de la sauvegarde du pays". 
Qu'est-ce que cela veut dire ? C'est très sim
ple : sans vous, sans votre travail, sans votre 
sens de la famille, sans la vitalité que vous 
donnez au pays tout entier, celui-ci ne subsis
terait pas longtemps et disparaîtrait à tout 
jamais de la carte des nations. 
Plus que quiconque, le paysan travaille : à la 
ferme, la besogne n'est jamais finie, ni pour 
l'homme ni pour la femme. Dès la fin de l'école 
primaire, les jeunes commencent cette vie de 
labeur qui durera jusqu'à l'extrême vieillesse. 
Travail beau, copié sur celui de Dieu : le pay
san collabore sans cesse au maintien, au dévelop
pement de la Création. S'il est digne de son nom, 
il cherche toujours à mieux faire : c'est un 
artiste, qui rêve de blés durs et homogènes, 
sans maladie ; de bêtes aux formes harmo
nieuses, aux aptitudes fécondes ; d'une vie 
pleine, pour lui et tous ceux qui dépendent 
de son autorité. 

Il a compris - cela va de soi - que la vie 
est un don de Dieu ; et qu'il doit la trans
mettre généreusement, sans calculs égoïstes. 
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Le paysan chrétien a des enfants, de nombreux 
enfants. Il sait que la famille est la base 
de la société, la cellule initiale, sans la
quelle il n'y a plus que des individus juxta
posés, sans lien, sans amour. 
Parce que le paysan travaille, crée des fa
milles nombreuses, il s'enracine au sol sans 
s'en douter et devient ainsi tout naturelle
ment le défenseur le plus acharné de la patrie, 
quand celle-ci est vraiment menacée. Et parce 
qu'il respecte les lois fondamentales de l'or
dre naturel, il est aussi celui qui vit bien 
souvent très près de Dieu, sans phrases, sans 
ostentation, dans une simplicité qui rappelle 
celle des anciens patriarches" 

1944 avril n* 154 

Un beau livre... La terre et les vivants 
de J. YOLE 
(médecin et sénateur de Vendée 

"L'auteur... montre la suprématie de la vie 
paysanne dans tous les ordres : qu'il s'agisse 
de métier, de relations sociales, de vie fami
liale ou religieuse. La terre constitue notre 
meilleur refuge ; elle est la source de tout 
bien réel, de toute vie digne de ce nom. C'est 
elle qui a permis la constitution de la parois
se, cellule religieuse ; et de la commune, cel
lule sociale complète, qui se suffisent à elles 
mêmes. A la terre, l'homme continue l'oeuvre 
créatrice de Dieu : "Il sème la vie à poignée ; 
il prête la main à Dieu ; le paysan est le jour 
nalier de la création". 

En acceptant ce très beau rôle, il gagne une 
^ beauté intérieure et même extérieure, que lui 
seul ne soupçonne pas. "Les portraits paysans 
révèlent un ordre intérieur, reflet apaisé de 
l'ordre naturel auquel il est soumis. Plus que 
tout autre, le portrait paysan est un paysage 
spirituel... Quand il abandonne le sol, pour 
courir à la ville prendre un métier facile, 
une vie artificielle, frelatée, c'est presque 
toujours qu'il eBt lassé de vivre chrétienne
ment." Ce qu'il faut reconnaître c'est que la 
tiédeur religieuse prépare la tiédeur paysanne 
et que, dans l'esprit de nos gens, l'exode 
rural est avant tout un changement de religion' 

1944 décembre n# 157 

"...Vous chrétiens, paysans et français, vous 
devez dans la reconstruction du pays... main
tenir de toutes vos forces cet élément capital 
de la vie chrétienne que constitue la paysan
nerie de chez nous. La famille paysanne est en 

effet une de ces forces splendides, véritable 
force naturelle qui sert depuis 2000 ans, de 
fondement inébranlable à la Société Française. 
Si vous disparaissiez avec vous s'en irait 
tout ce qui fait la beauté foncière de votre 
pays, tout ce qui lui sert de base et lui per
met de se relever des ruines et des cataclysmes 
les plus profonds. Votre devoir de Français: et 
de chrétiens est donc défendre hardiment votre 
propriété familiale paysanne, de lui garder 
intactes ses formes de vie, ses modes de travai 
son autonomie raisonnable, de maintenir 
fermement votre droit de vous regrouper 
en associations libres pour acheter, vendre, 
vous procurer des moyens de travail en 
commun ; de réclamer votre droit de faire 
instruire vos enfants selon vos croyances 
religieuses... 

1945 juin-juillet n0 160 

"...Les courageux demeureront fidèles. Ceux-
là accepterons toutes les duretés de la vie 
à la terre, parce qu'ils le feront dans un 
grand esprit de foi dans la beauté de leur 
tâche, sachant qu'elle est bénie de Dieu et 
qu'elle constitue le grand moyen, le seul 
peut-être, de sauver notre pays. A ceux-là 
je diB : venez, travaillons ensemble ; appre
nons tout ce que cachent nos gestes quotidiens 
toutes les merveilles que nous côtoyons jour
nellement sans nous en rendre compte suffisam
ment. Ce faisant nous entrerons la tête 
haute, dans les rangs des hommes d'élite 
qui referont la France grande, en lui rendant 
le sens du travail et la soumission aux lois 
fondamentales, inscrites par Dieu dans la cré
ation. 

1947 janvier n° 175 

Discours aux agriculteurs - Pie XII 
15 novembre 1946 

"Il faut tout mettre en oeuvre pour conserver 
les éléments essentiels de ce qu'on pourrait 
appeler la CIVILISATION RURALE : esprit de 
travail, simplicité de vie, respect de l'auto
rité, amour de la patrie, fidélité aux tradi
tions qui, au cours des siècles, se sont mon
trées fécondes de bien, esprit d'entr'aide non 
seulement entre membres d'une famille mais de 
maison à maison ; enfin le sentiment religieux 
sans lequel, toutes ces valeurs n'auraient 
aucune consistance et se résoudraient en une 
avidité de gain effrénée" 

Les v a l e u r s l e s p l u s contamment c i t é e s , comme l e 

mon t r en t l e s e x t r a i t s c i - d e s s u s , se r a p p o r t e n t au t r a v a i l , 

à la famille, à la défense de la patrie, au sentiment religieux 

e t p l u s g é n é r a l e m e n t ^ à t o u t ce qui f a i t de l a v ie r u r a l e 

une c i v i l i s a t i o n , l u i c o n f è r e g randeur e t "Aup/iimatid". 
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- Le sens chrétien du travail. Le travail du terrien 

est une "valeur Sure" de cette civilisation. C'est lui qui 

féconde la terre. Par la marque que le paysan lui imprime, il 

embellit et dessine le paysage et constitue par cela seul 

"un iait de civilisation". 

Par opposition au travail à la chaine de l'usine, il 

est source de joie grâce au contact direct qu'il offre avec la 

nature et à l'indépendance qu'il procure au paysan : "A la 

terre, Vhomme continue V oeuvre créatrice de Dieu" ; "il colla-

bouc sans cesse au développement de la création". Sans doute, 

cela est-il vrai de tout travail humain. Mais cela est davan

tage perceptible dans le labeur du paysan, contaminent en contact 

avec la vie sous toutes ses formes. Selon l'expression de 

3. Yole dans "la terre et les vivants": "Il sème la vie à 

poignée ; il prête la mainà Vieu,le Paysan est le journalier de 

la création"(n°154). Outre cette mystique qu'il autorise, le 

travail paysan est propice au déploiement de toute une" éthique. 

Les nombreux aléas de la nature dont il est tributaire, les 

multiples avances que l'homme est obligé de consentir à sa 

terre, les résultats non garantis,confèrent au paysan un "sens 

de la realite", du possible, un "bon sens" qui contraste avec 

les "jolies du moment" (n°98, 1938). Il met en oeuvre observation, 

savoir-faire et énergie. Le paysan symbolise les vertus de 

persévérance et d'abnégation : "L1entetem ent du paysan le suit 

partout" ; Soumis à l'épreuve des calamités naturelles ou de 

la guerre, "il étonne par sa capacité de résistance et sa ioxee 

de caractère". 

- Le sens de la famille s'y retrouve plus qu'ailleurs : 

"Le paysan chrétien a de nombreux enfants ; il a compris - cela 

va de soi - que la vie est un don de Dieu ; et qu'il doit la 

transmettre généreusement, sans calculs égoïstes (n°140, 1942). 

Parce qu'il travaille, créé des familles nombreuses, 

le paysan est un homme fortement enraciné dans un terroir, sans 

s'en douter il devient ainsi tout naturellement le défenseur le 
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plus acharné de la patrie : ".la piétaille de la France", qui, 

"des rives de la Harne au ravin de Verdun", "étonna lu monde", 

" était faaite presque toute, de paysan*" . 

La suprématie de la vie paysanne ne s'exprime pas 

seulement dans lfordre du métier, de la vie familiale, mais aussi 

dans les relations sociales et religieuses. "La terre constitue 

le meilleur refauge ; e££e est source de tout bien réel, de 

toute, vie digne, de, ce nom : C'est elle qui a permis la constitu

tion de la paroisse, cellule religieuse ; et de, la commune,, 

cellule, sociale, complète, qui se, sufaiisent à elles-mêmes" (n°154, 

1944). Doublement enraciné, par la terre qu'il travaille et 

par les communautés locales qu'il anime, le paysan fut de 

tout temps "elment de stabilité", de "continuité", d'"ordre 

social", "de paix". 

Enfin, l'activité professionnelle du paysan se confond 

avec la vie du groupe familial. En effet, en ville, le chef 

d'entreprise aussi bien que le salarié part pour son bureau ou 

son atelier et se trouve alors complètement séparé de sa 

famille, toute une part de sa vie ne peut ainsi être communiquée 

à son épouse et à ses enfants. Dans une ferme, au contraire, 

toutes les activités sont liées et interdépendantes... 

Une coopération familiale, une vie commune s'instaurent 

qui confèrent à la vie de paysan un style particulier (n°188, 

mars 1948). "Lfagriculture familiale doit constituer la base 

économique et sociale de la France". 

"Opiniâtreté au sein des desastres naturels ou nationaux, 

simplicité de vie, respect de V autorite, amour de la patrie, 

iidelite aux traditions, esprit d1entr1aide, sentiment religieux 

enfain, sans lequel toutes ces valeurs n1auraient aucune consis

tance et se résoudraient en une avidité de gain e&fareinee" 

tels sont, résumés par Pie XII, les traits essentiels de cette 

CIVILISATION RURALE, traits qui constituent une "sagesse 

terrienne", un patrimoine à faire valoir et à transmettre. 
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C'est parce que ces valeurs sont trop "méccmnae-6, 

mipAiàizA zt baioukuA, que. la France, piAiodiquomtnt, menace 

de couAAil à £>a Auint"... affirme-t-on au CERCA. Ces valeurs 

attribuées à la paysannerie et qui constituent une dimension 

non négligeable de la représentation que le CERCA se fait 

du groupe social d'appartenance de ses élèves ne lui est pas 

spécifique. Il les emprunte volontiers, ainsi qu'il apparaît 

dans plusieurs citations, aux historiens et ethnographes les 

plus en vogue et les partage avec eux. L'ordre éternel des 

ghamp çje rlASPETIOL , [.'Histoire de la campagne française de 

ROUPNEL , L'Homme à la bêche de POURRAT sont autant de titres 

indiqués comme éléments de base pouvant constituer une amorce 

de bibliothèque pour les élèves (cf. particulièrement n°185, 

1949). Il convient d'y ajouter les succès d'un certain nombre 

d'écrivains agrariens, voire paysans, cités dans les éditoriaux 

ou dont les titres figuraient, dans les bulletins CERCA diffu

sant les palmarès de fin d'année, parmi les prix offerts aux 

meilleurs élèves. Certains étaient conseillés pour les lectures 

d'hiver comme " txpsiimant 1<L mldax la vlz de-é AuAaux"< Parmi 

eux figurent différents titres de Pourrat , Bazin , Gazave, 
J. de Pesquidoux , G. Sand ou J. Yole , ou encore Romier, Ramuz , 

"Phibon, Giono-

Cette double conviction que la vie 

paysanne possède des vertus morales hors de pair, lui conférant 

une sorte de suprématie sur les autres groupes de la nation, 

la conviction aussi que la force de toute société réside dans 

l'ampleur de sa base de petits paysans, constitue ce que 

Gordon Wright désigne d'un néologisme le "pay^anniàme." . En 

citant Pie XII, et en fondant ces valeurs sur la religion qui 

en est l'inspiratrice et leur assure leur consistance, le 

CERCA en fait un "pay^anniAmt chAê.ti£n". Celui-ci correspond 
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à son c a r a c t è r e c a t h o l i q u e e t au c a r a c t è r e c a t h o l i q u e des 

zones où son r e c r u t e m e n t e s t l e p l u s f o r t . Dans l a r e p r é 

s e n t a t i o n du CERCA, en t a n t q u ' e l l e s son t r e ç u e s , e l l e s 

c o n s t i t u e n t un p a t r i m o i n e , dont l e s é l è v e s sont l e s h é r i t i e r s ; 

l e s v e r b e s au p r é s e n t ou au pas sé composé i n d i q u e n t b i e n un 

é t a t de f a i t , une r é a l i t é déjà l à . C ' e s t a u s s i un p a t r i m o i n e 

à f a i r e v a l o i r , un i m p é r a t i f mora l : ''Voué, ehnÂtiené, payéané 

et &Aanç.aié, voué devez maintenir cet élément capital de vie 

ckAetienne . . . etc". 

6.2. PAYSANNERIE ET NATION : "Re&aiAe la France..." 

Un thème cher au Père Guilloux qui le reprend près 

de vingt fois de 1930 à 1945. Thème d'abord mineur et assez peu 

fréquent jusqu'en 1936, où il n'apparaît que trois fois en six 

ans. Il gagne de l'importance à partir du Front Populaire et 

jusqu'à la fin de la guerre, où il totalise,en huit ans* les dix-sept 

fréquences restantes. De même que le paysan avait,par sa capacité 

de résistance et sa force de caractère,concouru au salut de son 

pays pendant la dernière guerre, de même, en cette période où 

la France se débat pour échapper à la ruine sous l'effet de la 

crise économique, les jeunes terriens la "éauveKont"-ils "QKace 

à un labeux obétine" mais aussi "à la volonté, audacieuéQjment 

aiiinmee de Kendue moxale toute la via éoeiale" (n°53, 1933). 

"SauveA" la France c'est, inséparablement, pour le 

Père Guilloux,"lui xendKe éon viéage de pn.oepen.ite économique", 

mais aussi, et surtout, de prospérité "moKale" (n°60, 1934). Cette 

double prospérité, elle l'a bel et bien perdue depuis la première 

guerre mondiale, en effet "la ïxance ne éait paé ce qu'elle 

vzut" ,"manque de vue* juéteé, d'union, de genexàéite" . Elle 

oublie des vérités fondamentales telles que,par exemple, la 

pn.oepen.ite
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nécessité d'avantager, d'entourer d'honneur et de respect les 

familles nombreuses ; d'encourager le travail, "condition 

iondamzntalz du dè.vtloppomtnt phyéiqut, Inttlldctutt ttmoxal 

de £f/iomme, 1938. Bref, toutes ces valeurs,qui font encore de 

la vie paysanne le "ddKntdK bastion d'un kumantémd champdtfid 

dt natuKdV\ ont été oubliées et méconnues par le reste du Pays. 

L'épreuve de la guerre confère un regain d'actualité 

à ce rôle national dévolu à la paysannerie. Plus que jamais la 

France a besoin de son agriculture : "Le paysan conétttud avdc 

ld soldat, Idé gaiantid* déédntidlld* de £'ex^£ence dt de ta 

éauvdgaAdd du payé11. En ces temps de souffrances innombrables, 

son travail est indispensable au relèvement matériel de la 

nation. Le CERCA constate avec bonheur que les hommes de gouver

nement s'aperçoivent enfin de cette réalité. 

"Re^oX-te", "ACLUV&A", "éauvdgaxddK"f " XdétauKdK11. 

La relation de lé paysannerie à la France est une relation orga

nique, économique. Elle est, bien plus profondément, une rela

tion morale et spirituelle. D'où l'accent pathétique de. 

"Qud pan. voué Varna payéannd ddvidnnd à nouveau Vamd de la France" 

M. Spiesser (n°118, 1940). Dans cette crise sans précédent que 

représentent les quatre années de guerre, "la FAancd a tout 

pdxdu. Sa payéanndKld a tdnu bon... C1dét dlld qui poééddd ld* 

qualitd* dtdxndlld* éuK Idéqudlld* *d ionddnt ld* &amilld*, ld* 

citd*, ld* dmpixd*" (n°15é, 1945). 

septembre n* 60 

aux ami» de la terre française 
"TJne nation qui a une culture prospère est 
une nation équilibrée, sage, respirant la 
eanté, ennemie dow mec-are»* violente» et 
tyranniques« Dasa notso r*:»on d'aotion, nous 
sommes bien décides a *.u»« i^ire pour donner 
à la France ce visage àe prospérité écono
mique et morale i elle l'aura si nous lui 
rendons bientôt une élite rurale vraie" 

1933 décembre n# 53 1954 

"Oui, les fantassins de France ont étonné le 
monde... Actuellement, notre pays souffre et 
se raidit pour échapper à une ruine menaçante t 
c'est vous, jeunes terriens, qui le sauvere» 
par im travail obstiné et la volonté audaeieu-
sement affirmée de rendre morale toute notre 
vie sociale * vous serez ainsi les dignes fils 
de vos pères, qui luttèrent jusqu'au bout, à 
Verdun. 
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1958 avril n* 97 

La leçon humiliante 

"A l'heure où j'écris ces lignes, les traités 
sont bafoués, la morale internationale mépri
sée, l'Autriche n'existe plus... Pour les 
vainqueurs de 1918, la France notamment, c'est 
un camouflet retentissant, une humiliation 
cuisante. Il ne s'agit pas de rechercher les 
raisons apparentes de tels échecs. Remarquons 
seulement que depuis vingt ans, la France ne 
sait plus oe qu'elle veut, qu'elle vit dans 
le désordre et l'anarchie et surtout qu'elle 
ne veut plus faire les sacrifices que réclame 
sans arrêt - et justement - toute vie natio
nale. • • 
Hous n'avons pas à intervenir, chers amis, 
dans les affaires publiques, sais nous pouvons 
entirer une leçon profitable pour notre vie 
professionnelle... 
...Manque de vues justes, d'union et de géné
rosité... Quand un pays ou une profession ac
cepte ces déficits, sans réagir, il est mûr 
pour toutes les humiliations, tous les escla
vages. .. " 

1938 décembre n# 103 

"Refaire la France?..i "Ce n*est pas nous qui 
le disons, chers amis, c'est M* FROSSART... 
Mais nous le pensions bien avant lui et nous 
sommes simplement heureux de constater que les 
hommes de gouvernement s'aperçoivent enfin de 
la réalité. 
Refaire..., cela suppose que le pays était 
défait ? Oui, et bien défait, entrain de oourir 
à la ruine totale. Pourquoi ? parce que deux ou 
trois grandes vérités fondamentales sur les
quelles repose tout pays... devenaient chaque 
jour plus méconnues, plus méprisées, et mime 
bafouées• 
La famille.•• 
Le travail.•• 
Une certaine austérité de vie... 
Le résultat n'a pas tardé à se montrer : nous 
sommes devenus un peuple qui enregistre plus 
de décès que de naissances ; un peuple qui ne 
semble plus avoir de ressort, qui, par sa fai
blesse numérique et son manque d'énergie attire 
la convoitise des voisins.•• 
Refaire le pays... chacun doit s'y mettre. 
He recherchez pas les moyens compliqués î effor
cez-vous tout simplement d'être les premiers des 
paysans i travailleurs, instruits, dévoués, pro
dément chrétiens. On ne sauvera pas la France 
autrement" 

1939 février n* 105 

"•••La France, ce pays essentiellement agri
cole f la France qui a reçu de sa paysannerie 
ee qu'elle a de meilleur ; qui attend encore 
d'elle, en oas de conflit, oes troupes agué-
ries qui sauront "tenir" quatre ans s'il le 
faut, dans le sol boueux et les abris fumeux, 
sous les rafales d'obus et de balles.•• La 
France ne s'oooupe guère des désastres agricoles. 

1940 juin-juillet-août n# 118 

Ce que la France attend de vous 

"Les événements actuels, si tragiques soient-
ils, ont servi du moins à rechercher les bases 
d'une Franoe meilleure et vous avez entendu 
oomme nous cet appel au sol de Franoe, à toute 
l'agriculture, qui, seule, peut sauver notre 
pays si douloureusement éprouvé* 
Hous voulons vous donner les raisons d'espérer ; 
en un mot la confianoe absolue qui doit être la 
vôtre dans les destinées de notre pays. 
Soyez dignes de vos traditions de foi, d'honneur 
de fidélité. Que par vous notre beau pays se • 
relève, que par vous l'âme paysanne devienne à 
nouveau et pour toujours l'âme de la France" 

M. SPIESSER 

1941 janvier n» 125 

" Voeux 

"•••espérant grâce à vous, voir le monde rural 
se relever, reprendre son équilibre, sa fierté, 
et occuper à nouveau la place légitime à la
quelle il a droit, dans un pays enfin conscient 
de sa destinée providentielle. 
Perfection du travail professionnel 
Fidélité au Maréchal 

Le jour où nous ferons ce qui dépend de nous... 
notre cher pays reprendra son vrai visage : 
celui d'une France qui a beauooup reçu ; qui 
peut si elle veut, donner au monde un trésor 
magnifique•.• permettre à l'Europe de retrouver 
la paix,.." 

1942 septembre-octobre n# 140 

Noblesse oblige*•• 

"Le paysan*.. constitue les garanties essen
tielles de l'existence et de la sauvegarde du 
pays.*." Ces paroles, vraies depuis toujours... 
personne n'osait plus les émettre depuis un 
siècle !... 
Cela veut dire que sans vous, sans votre travail, 
sans votre sens de la famille, sans la vitalité 
que vous donnez au pays tout entier, celui-ci 
ne subsisterait pas longtemps et disparaîtrait 
à tout jamais de la carte des nations. 
•••Ce faisant, vous maintiendrez votre existence 
et assurerez la sauvegarde du pays" 

1944-1945 n* 156 

"•••La Franoe dans cette crise sans précédent 
a perdu presque tout* Il lui reste sa paysan
nerie qui a tenu bon, qui s'est adaptée merveil
leusement aux cisconstanoes. C'est elle qui 
refera notre Patrie. C'est elle qui possède 
les qualités éternelles sur lesquelles se fon
dent les familles, les cités et les empires. 
...que Dieu sauve la France et ses paysans. 

1945 octobre n# 162 

"•••La France périrait si elle venait à manquer 
de jeunes*•• exerçant une grande influence de 
sens social, de justice et de générosité» 
Totre ardeur.•• vous permettra.•• de donner à 
la France un visage de bonheur" 
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"Rt&aiAt la France", thème des heures graves : la 

Crise économique de 1931-1935 ; le Front Populaire de 1936-1938 ; 

la menace, puis la triste réalité de la guerre de 1938-1945. 

11 La pay&anntKit Kt^tKa la France" titre lféditorial 

n°130 d'août 1942. Cela suppose une capacité de renouvellement 

et de remise en cause : " SoKtiK dt bon i&oltmtnt, dt la KtthtK-
cht txcluàivt dt Aon inttKtt individuel, de Aa soutint, de l'tnvi 
tn^in qut l'on poxtt à la villa, Aa vit ^atilt, été plaiéixé 
plue ou moine konnttté. Cela éuppoét pKtndKt conécitnat de la 
btauti de la vit KuKalt, dté valtuKé dont tilt tét poKttuét tt 
qu' tilt doit mtttxt au étxvitt du payé tout tntitK. ConcouAiA 
à cette pKiét de tonécitnct" , telle est la volonté éducative des 

dirigeants du CERCA, et notamment du Père Guilloux. Ce sous-thème 

disparaît après 1945. 

6.3. LES POUVOIRS PUBLICS ET LA PAYSANNERIE : 

"dté citoytné dt éttondt zone ?" 

Onze éditoriaux,en vingt ans,nous renseignent sur la 

représentation que le CERCA se fait du rôle de l'Etat dans 

l'amélioration du sort de la paysannerie. 

1932 décembre a* 44 

"La crise du blé continue. 
Elle continue en dépit des mesures prises par 
le gouvernement et qui commencent pourtant à 
former un joli total : 
1* stockage ; 2* warrantage | 3* réduction à 
trois du pourcentage exotique } 4* achats par 
l'intendance } 5* protection des céréales 
secondaires ; 6* abaissement du taux d*extrac
tion à 66 io | 7* report, aveo primes de 
6 millions de quintaux. 

Peut être le "gouvernement-parapluie", 
1*"Etat-Providence" a-t-il une part de respon
sabilité dans la chute des cours agricoles,•• 
Mais si nous allons au fond des choses - quel 
que soit le Gouvernement - si nous n'avions 
livré du blé à 100 P., ces cours n'auraient 
pas été pratiqués" 

1959 septembre n* 110 

Fous maintiendrons... 

"Enfin, après bien des appels restés sans 
réponse, l'Etat semble comprendre qu'il 7 a 

un monde rural, avec des besoins spéciaux : 
allocations familiales, prêts au ménage, 
salaire différé.•• 
La tristesse est grande aussi. Elle vient du 
fait que l'Etat ne veut rien changer de ses 
conceptions sur l'Enseignement. Il vient de 
codifier à "l'Officiel" du 15-16 juillet 1939 
tout ce qui concerne l'enseignement agricole 
en Prance. 
Là, rien à la famille ; rien à la profession.•• 
••.Comme en juin 1933, nous protestons contre 
ce monopole à peine déguisé : L'Etat usurpe 
une fonction qui ne lui appartient pas ; ce 
n'est pas à lui d'instruire, d'éduquer. Il 
doit encourager, aider, contrôler les grandes 
organisations naturelles que sont la famille 
et la profession" 

1941 novembre n* 132 

"lu CEECA... toujours, nous avons dit que le 
monde paysan n'avait pas la place qui lui 
revenait de droit, que le gouvernement ne 
faisait pas oe qu'il devait à son endroit. 
Depuis un an les choses sont renversées •'••" 
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1942 «ai n* 138 

Encore une lettre 

"Tome savez que le nouveau Ministre de l'Agri
culture est un ancien de l'Ecole Supérieure 
d«Agriculture d!ANGERS. Il désire vivement 
que voue lui disiez ce qui ne va pas dans 
votre ooin } ce qui TOUS semble injuste, mal 
fait, ou simplement inutile f et que TOUS lui 
indiquiez les améliorations à réaliser* 

1947 ** 14 
"Lorsque l'Etat, par ses prestations familiales 
soutient la famille, il fait une oeuvre de jus
tice et de santé*•• Nous devons en outre uti
liser largement ce que notre législation a 
établi pour soutenir la famille et... connaître 
à fond la législation familiales qui vous eet 
enseignée** 

1948 mars n* 188 

"On pourrait croire qu'une activité aussi im
portante que l'agriculture fait l'objet des 
soins de tous ceux qui en vivent | que l'état 
d'agriculteur est si enviable que de toute 
part on cherche à s'installer dans cette pro
fession. Hélas ! il n'en est pas ainsi ! 
D'années en années, au oontraire, le nombre 
des agriculteurs diminue par rapport à l'ensem
ble de la nation. Les producteurs ruraux ne 
sont plus que le tiers de la population active 
française. Au lieu d'aider le cultivateur, ses 
compatriotes lui reprochent de se faire une 
vie trop faoile et refusent de lui fournir les 
moyens de travail indispensables. C'est ainsi 
que le budget national ne réserve à l'enseigne
ment et à la science agricole que 3/40* des 
sommes effeotées à l'enseignement professionnel 
et à la recherche teohnique. L'agriculture qui 
est la base de la vie du paye, n'est pas traitée , 
comme elle devrait l'être" 

Les dirigeants du CERCA partagent le point de vue des 

professionnels, en particulier de la nouvelle génération du 

Syndicalisme de la rue des Pyramides. 

On ne peut tout attendre de 1' Etat. "En dipit de.* 

ma*uKz* pKi*e.* pan. Iz gouvzAnemznt zt qui aommzncznt pourtant 

à ioAmZA un joli total", la crise du blé continue (1932). 

" Lz gouvztnemznt-paAapluiz, l1 £tat-?Aovidzncz a unz paxt de 

KZ*pon*abilitz dan** la ahutz dz* zouK* agAicolz*", mais il ne 

peut suppléer à l'inorganisation de la profession... comme le 

croient naïvement la masse crédule de nombreux paysans de la 

base, tentée de rejeter sur lui seul la responsabilité de la 

mévente du blé, qui rend inutile les peines de la récolte, 

. . . " pendant quz cz* mz**izuK* qui noué iont dz *i tAi*tz* loi* 

ztaiznt blotti* a V ombxz de Izux* villa* et aux bain* de mzx" ... 

(un élève du CERCA, 1934, n°55J. 

Le CERCA ne manque pas de souligner, en 1939 comme en 

1947, les lois qui prennent en compte les besoins spécifiques 

du milieu rural ou de la famille paysanne : allocations familia

les, prêts au mariage, salaire différé. L'élaboration d'un Code 

de laFamille est chose "ju*tz zt bonne.". Depuis 1934, un effort 

a été fait aussi en faveur de l'Apprentissage Agricole, par 
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l.1 extension aux enfants des agriculteurs, des mesures législa

tives déjà appliquées au secteur industriel et commercial. Mais, 

pour ce qui est de l'Enseignement Agricole proprement dit, il 

reste le parent pauvre. "Bien qu'il concerne und population 

AdpAdédntant ld tidKt> de la population iKançaiéd, il ne ^e voit 

AdAdAvd qud la 3/40dmd du budget national dd* AommdA a^dctdd^ 

à l1EnAdignzmdnt pAoidààionndl dt a la AdùkdAchd" (n°188, 1948). 

De plus, l'Etat n'arrive pas à se défaire d'un laïcisme 

rétrograde, négateur des libertés. A l'occasion des lois sur 

l'Enseignement post-scolaire (1938-1939), le Père Guilloux exprime 

la "tAi&td&^d" du CERCA "qui vidnt du fait qud l'Etat nd vdut 

Aidn ckangdA dd AdA don^dption* AUK l1 dnàd<igndmdnt. . . [ » n 

proteste contre "ce monopold à pdind ddguiàd. L'Etat uéuApd und 

fonction qui nd lui uppaKtidnt pa-à, ad n' d&t pa& a lui d'inàtAuiAd, 

d1 dduqudA. Il doit dncouAagdA, aiddA, contAoldA ld* gxandd* oAga-

ni^ation^ natuAdlldA qud Aont la familld, V EgliAd, dt la pAo&dé-

Aion" (nu110, septembre 1939)... : La loi sur l'enseignement 

post-scolaire prévoyait que l'enseignement serait assuré par les 

instituteurs publics, mais "oubliait" de parler de ceux du privé. 

Oubli dangeureux pour le CERCA, comme pour toute l'oeuvre de 

l'enseignement agricole privé en général... Décidément, les 

pesanteurs sociologiques de l'Etat ont la vie aussi dure que celles 

de la paysannerie !... 

La brève parenthèse de l'Etat Français avait, au départ, 

inspiré confiance à la paysannerie qui se sentait enfin comprise 

par "Id \haKddkal paysan". La profession allait pouvoir se donner 

une charte, se prendre en main? l'atmosphère se détendre par 

une reconnaissance de l'Enseignement privé, au prix cependant d'un 

dur combat et d'une constante vigilance. Mais les désillusions 

ne se firent pas attendre. Le Père Guilloux n'eût-il pas à se 

battre contre la tentation de monopole de la Corporation elle-

même, face à l'enseignement agricole (1) ? Libertés": biens toujours 

et de toutes parts menacés ! 

(x) Cf. annexe F, . Lettre du Père GUILLOUX à M. BOUGAUD (correcteur). 

file:///haKddkal
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La paysannerie reproche au gouvernement, de la troisième 

comme de la quatrième République»de sacrifier en général 

l'agriculture à l'industrie et le développement des campagnes 

à l'urbanisation des villes. Ses lois favorisent la ville et 

défavorisent les campagnes. Exemple ? : "Pendant que quinze, 

milliard* *ont vote* pour Pari* et troi* milliard* pour Har*eilleP 

quinze million* *eulement *ont voté,* pour V habitat rural" 

(n°126, avril 1941). 

"L'agriculture qui e*t la ba*e de la vit du pay* n'e*t 

pa* traitée comme, dit devrait l'être (n°188, 1948). C'est qu'en 

fait elle ne se sent pas encore vraiment représentée dans les 

Conseils de la Nation ; le pays est gouverné par et pour les 

citadins. Il constitue un "Régime citadin antinaturel" "préju

diciable aux cultivateur*" (n°176, 1947). 

Ces quelques remarques visent plus à nous renseigner 

sur l'état d'esprit général des dirigeants du CERCA face à 

l'exercice quotidien du pouvoir par l'Etat. Mais, il serait 

simpliste de penser qu'il résume toute la pensée du CERCA sur 

l'Etat qui constituait un des éléments importants et permanents 

de son enseignement social. Cependant, nous pouvons déjà penser 

que la représentation que le CERCA se fait des Pouvoirs Publics 

est un premier indicateur de ce que sera sa représentation de la 

ville puisqu'il y a collusion entre l'Etat et les citadins dans 

leur rapport à la paysannerie. Examinons ce rapport de plus près. 

6.4. PAYSANS ET CITADINS : des antagonismes difficiles à 

surm onter. 

Nous avons dénombré quatorze fréquences d'apparition, 

de 1936 à 1951, du sous-thème sur la ville. Il alimente» assez 

régulièrement, 1'argumentation des responsables du CERCA dans 

leur incitation au travail pour acquérir une réelle compétence 

professionnelle, ou dans leurs commentaires sur les problèmes 

paysans. 
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1937 septembre n*90 

Le drame paysan 

.•."La classe paysanne est en train de nourrir. 
Les chiffres sont partout, dans toutes les sta
tistiques. Dans les cinquante dernières années 
près de 2 000 000 de feux se sont éteints 
dans noo campagnes. Et le mouvement d'émigra-
tis^ des paysans vers la ville, loin de dimi
nuer, s'accélère. Constatation douloureuse : 
chaque loi qui apporte à 1'ouvrier des villas 
un avantage nouveau, par voie de conséquence, 
blesse le paysan. La loi de "904 qui a néces
sité une main d'oeuvre supplémentaire, n'a 
pas embrigadé les chômeurs ; elle a aspiré 
les jeunes paysans, réserve fraiche et éner
gique, réserve désireuse d'être mobilisée. Le 
réseau de l'Etat avait besoin de 13 000 chemi
nots supplémentaires, il a reçu 130 000 demandes 
de ruraux..."- abbé CALVET doyen de la Faculté 
de lettres de l'Institut catholique de Paris. 

octobre n°91 

"Serrons l^s rangs... Vieille expression de 
guerre... celle qu'on entendait trop souvent 
quand les hommes tombaient abattus par la mort 
ou la fatigue... 
Celle cju'on entend également, dans les batailles 
de la vie, moins sanglantes, mais aussi tragiques; 
lorsque les hommes disparaissent par ennui, 
découragement, peur de l'effort... Cette année, 
les chemins de fer ont offert 60 000 places j 
ils ont reçu 100 000 demandes émanant de jeunes 
de la campagne. Ce chiffre fait mal au coeur..." 

1940" avril n#11é 

"Croyez que si j.e travail agricole, fondement 
de toute prospérité d'une nation, avait été 
plu» «noouragé chez nous, nous aurions connu 

ce fléau du communisme dû aux agglomérations 
urbaines avec ce qu'elles entraînent de misères, 
de besoins factices et de jugements erronée ? 

1941 décembre n*132 

"Loo villes étaient grandement coupables d'étaler 
un luxe ou des loisirs outrageants, tandis que 
les paysans travaillaient sans arrêt et pour un 
salaire dérisoire". 

1947 février n°176 

Devant le mal qui monte 

"Il (le Pape) nous dit qu'il faut réparer l'in
justice causée au monde et aux cultivateurs par 
un régime citadin anti-naturel". 

1948 mars ntt188 

"Aide-toi et le ciel t'aidera" 

"H'attendez pas un rapide changement d'opinion 
des citadins : Il ne peuvent pas vous entendre". 

1949 janvier n*196 

... "Eh bien, les citadins, à force de vivre 
nombreux ensemble, acquièrent du poli ; la 
rugosité de leur personnalité s'use l'une à 
l'autret mais au fond ils sont désorientés ; 
ils ne connaissent plus le grand univers. Ils 
ne peuvent pas vous comprendre, ils vous font 
facilement du mal, 
Mais il ne faut pas leur en vouloir. Vous deve 
au contraire leur apporter ce qui leur manque. 
Vous devez, paysans et artisans, partir à la 
conquête de cette civilisation moderne, qui a 
appris beaucoup de choses, mais ne les a pas 
ordonnées, et lui donner une âme*, une âme qui 
sera l'ordre du monde moderne". 

L'exode paysan qui a fait l!objet du thème central 

de deux é d i t o r i a u x ? e n 1937, amène au p remie r rang de l ' a c t u a l i t é 

ce thème de 1 *antagonisme ville - campagne si souvent évoqué 

par l e s h i s t o r i e n s , l e s p e n s e u r s ou l e s p o è t e s . Cet an tagonisme 

a s o u v e n t , au p o i n t de d é p a r t , une méconna i s sance des r i c h e s s e s 

q u ' o f f r e l a campagne pa r un c e r t a i n nombre de j e u n e s paysans 

dont l e r e g a r d e s t b l a s é par l ' h a b i t u d e : 

1934, n°54 
11 La pAoximiti du tKavaillcuK de la tCKKZ avec la natuKC, 

une vie matCKicllc lasige, et du bon aix pouK le* poumon*. . . 

toute.* cho*c* que le citadin achète d'un fauteuil de cinéma. 
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Chzz noué, paé de ce>ô CKIAZA du logement de la ville, pa* de 

ce^$ petit* amaigrie e t detoloxe* paK une en fance en i/a^e CIOA" . 

Tel est le sentiment d'un ancien de lfE.S.A.. Cette 

méconnaissance inspire parfois les regrets tardifs de "celui 

qui paAtit", attiré par les facilités de la ville et maintenant 

sur le point de mourrir : 

1936, n°81 
"CaA, n* e^t-ce-pa* ? devant le* haute ioyeti* d1 uàine 

Tu Kevoyai* ^KfaniK Vélan de* peupliez* : 

Et dan* le ^Koid bla^axd de* bKume* citadine* 

Tu Kevai* aux AplendeuK* de* plantureux getibien.*..." 
G.V. 

Un poème entier dédié aux élèves,qui seraient tentés 

"de coeuA, de pensée ou de coAp*" de céder à l'attirance de la 

ville ! 

Si cette attirance de la ville remonte à près d'un 

siècle, elle atteint une sorte de paroxisme dans les années 36, 

par suite des lois sociales votées par le gouvernement du 

Front Populaire sur la réduction du temps de travail des salariés 

et les congés payés Deux faits, se produisant la même année, 

vont défrayer la chronique des éditoriaux de la rentrée 1937-38 : 

la loi des quarante heures et la nationalisation des Chemins de 

Fer Français. Ces deux événements se conjuguant ont nécessité 

une main d'oeuvre supplémentaire. Loin d'embrigader les chômeurs, 

elle a, hélas ! aspiré plutôt les jeunes paysans, "ie*eJive 

Ixaiche d'énergie, Ke*exve de*in.eu*e d'être mobilisée". Le 

Ké*eau de l'Etat avait besoin de 35 000 cheminot* *upplementaire*, 

il a reçu 130000 demande* de ruraux. . . "* peut-on lire dans le 

n°90 de septembre 1937, sous le titre "Le dratne paysan", et 

dans le n°91 d'octobre : "Cette année le* Chemin* de fer ont 

oiiert 60 000 place*, lié ont reçu 100 000 demanda manant de 

jeunes de la campagne..." Et- le Père Guilloux conclut : 
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"Ce cki^ére hait mal au coeur". . . Ceux avancés pourtant par le 

CERCA sont en-dessous de la réalité puisque ce fut "85 000 

employé,* nouveaux qui furent recrute* par la Société. Nationale. 

de* Chemin* de ier. Et celle-ci hixt au**itot éubmergee de 

300 000 demande*, dont la plupart provenaient de région* rurale* 

(2). 

Le Père Gui l loux d é v e l o p p e , au f i l des mo i s , l e s r a i s o n s 

de c e t t e a t t i r a n c e : La r u d e s s e du m é t i e r de paysan ; l e s 

d u r s a l é a s a u x q u e l s i l e s t soumis ; l e s e n t i m e n t d f ê t r e d é s a v a n 

t agé pa r r a p p o r t à l ' o u v r i e r des v i l l e s , d ' ê t r e mépr i sé pa r 

l e s m i e u x - n a n t i s l u i e s t d i f f i c i l e m e n t s u p p o r t a b l e . A lo r s que 

l e gouvernement "ajoute de* loi*ir* aux citadin*", "le* loi* 

de*a*treu*e* de* dernière* année* vont à l'encontre du bien de 

l 'agriculture <it iavori*ent largement le* entrepri*e* indu*trielle* 

et commerciale*, n°126 , 1 9 4 1 . La f a m i l l e r u r a l e s o u f f r e d 'un 

t o t a l i n c o n f o r t , pendant que l a v i l l e semble p r o m e t t r e une v i e 

p l u s f a c i l e . Les camarades d ' h i e r , au r e t o u r des v a c a n c e s , avec 

"leur luxe de pacotille.", r a i l l e n t l e paysan qui "{ait figure 

de primitii"% Ou encore : "Tandi* que. le. paysan travaillait *an* 

arrêt et poux un salaire. deri*oire, le.* ville.* étaient grande

ment coupable* df étaler un luxe ou de* loi*ir* outrageant*", 1941 . 

Ce phénomène n ' e s t d ' a i l l e u r s pas t o t a l e m e n t s p é c i f i q u e 

à l a F r a n c e , p u i s q u ' i l es t dénoncé par Pie X I I l u i -même,dans son 

message à l a Semaine s o c i a l e des Paysans canad iens en 1947 : 

"Un régime citadin antinaturel e*t une inju*tice cau*ée au 

monde et aux cultivateur* qui doit être réparée". C i t é pa r l e 

C E R C A . 

(2) FOUSIN ^Paul). Problèmes agricoles d'un temps d i f f i c i l e et de toujours. 
Paris, 1950, p. 52. L auteur ajoute que s i la l im i t e d âge pour prétendre 
à ces emplois n'avait pas été f ixée à 30 ans, i l y aura i t sans doute 
eu un m i l l i o n de demandes. 
Ci té par WRIGHT (Gordon), i n La Révolution Rurale en France. Op. c i t . , 
p. 108. 
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En f a i t , même en 1 9 4 8 , l e s a g r i c u l t e u r s n ' o n t p a s à 

a t t e n d r e de r a p i d e c h a n g e m e n t d ' o p i n i o n d e s c i t a d i n s f a c e à 

l e u r s p r o b l è m e s . C e p e n d a n t , s o u s l e t i t r e " A i d e - t o i et le Ciel 

VaideAa", l e P è r e d e M o n t b r o n , en 1 9 4 9 , i n v i t e l e s j e u n e s 

r u r a u x à "paAtiA à la conquête, de cette civilisation moderne, 

qui a appKis beaucoup de choses, mais ne les a pas ordonnées". 

Ils doivent, eux, lui donne*, une àme, une âme qui sen.a V odKe 

du monde modeAne". 

A i n s i , à l ' a p p r o c h e d e s a n n é e s 5 0 , s i l ' o p p o s i t i o n 

v i l l e - campagne d e m e u r e , l a r e p r é s e n t a t i o n q u ' e n v é h i c u l e l e 

CERCA se m o d i f i e s e n s i b l e m e n t . La c o n f r o n t a t i o n e s t m o i n s 

m e u r t r i s s a n t e . Le p r o g r è s s o u s t o u t e s s e s f o r m e s , en a m é l i o r a n t 

t r a v a i l e t c o n d i t i o n s de v i e , a t t é n u e c e r t a i n e s d i s t o r s i o n s . 

De p l u s , l e s j e u n e s r u r a u x f o r m é s e t o r g a n i s é s n ' o n t p l u s à 

c r a i n d r e de "peKdxe leuK âme" m a i s , i l s p e u v e n t , au c o n t r a i r e , 

a p p o r t e r à c e t t e c i v i l i s a t i o n u r b a i n e ce q u i l u i manque : j u s t e 

ment ce s u p p l é m e n t d ' âme q u ' i l s o n t r e ç u en h é r i t a g e . 

S a n s d o u t e nous n ' e n sommes p a s e n c o r e à l ' a t t i t u d e 

q u i p r é s i d e r a aux l o i s d ' o r i e n t a t i o n a g r i c o l e e t c o m p l é m e n 

t a i r e de 1960 e t de 1 9 6 2 , où l ' e x o d e ne s e r a p l u s p e r ç u e comme 

un d r a m e , m a i s comme une n é c e s s i t é i n é l u c t a b l e p o u v a n t p e r m e t t r e 

à ceux q u i r e s t e n t de v i v r e m i e u x . A c o n d i t i o n de l a m a î t r i s e r , 

de l ' h u m a n i s e r , en o r g a n i s a n t l a f o r m a t i o n de ceux q u i p a r t e n t . 

Non que l e CERCA en s o i t r endu à t r o u v e r s o u h a i t a b l e c e s d é 

p a r t s m a s s i f s de j e u n e s a g r i c u l t e u r s v e r s l a v i l l e . Du m o i n s 

i n v i t e - t - i l l e s A n c i e n s , à s ' a s s o c i e r a l ' e f f o r t d ' o r g a n i s a 

t i o n des d é p a r t s d ' a g r i c u l t e u r s des r é g i o n s a g r i c o l e s s u r p e u 

p l é e s ( t e l l e l ' O u e s t ) , v e r s des r é g i o n s a g r i c o l e s d o n t l e 

v i e i l l e s s e m e n t des p o p u l a t i o n s l a i s s e c r a i n d r e une d é s e r t i f i 

c a t i o n p r o g r e s s i v e ( a i n s i l e Sud O u e s t ) . Le S y n d i c a t de D é p a r t 

des M i g r a t i o n s R u r a l e s du M a i n e - e t - L o i r e , don t l e s e c r é t a i r e 

C h a r l e s B e l l a n g e r e s t un A n c i e n , e n r e g i s t r e en 10 a n s d ' a c t i o n , 

400 d é p a r t s de 1949 à 1 9 5 9 . P l u s de h u i t a r t i c l e s s u r l e s u j e t , 

dans E l i t e s ? de 1956 à 1 9 6 5 , t é m o i g n e n t de l a v i t a l i t é de ce 

mouvement ( E l i t e s n° 1 0 3 . m a r s - a v r i l 1960) e t de l ' e s p r i t n o u 

v e a u q u i 1 ' a n i m e . 
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6 . 5 . AVEC LES AUTRES PROFESSIONS : des c o n f l i t s d ' i n t é r ê t 

. . . M a l g r é une p l a c e r e s t r e i n t e , s i x f r é q u e n c e s e n 

q u i n z e a n s , ce s o u s - t h è m e i l l u s t r e un des a s p e c t s des r a p p o r t s 

dans l a p a y s a n n e r i e aux a u t r e s c a t é g o r i e s s o c i o - p r o f e s s i o n n e l l e s , 

1952 décembre n°44 

..."Les fonctionnairea menacée d'une réduc
tion de traitement ne disent-ils pas : 
'Nous n'accepterons de réduction qu'après 
une baisse du coût de la vie'. 
A qui va-t-on s'attaquer pour réaliser cette 
baisse ? 
Ne va-t-on pas une fois de plus s'acharner 
sur le dos du producteur terrien à bout de 
souffle ?" R. Bonnicel fUnion Agricole. 

"Imaginons un instant que le monde rural, 
que le paysan français soit aussi organisé, 
aussi solidement syndiqué que le public 

administratif... 
... Dans les administrations, tous les employés 
sont non seulement des syndiqués passifs, mais 
bien mieux des syndicalistes convaincus..." 

1958 mai n'98 

"Réflexions en chemin de fer..." 

"Le rapide filait vers Nantes... Je lisais les 
journaux du matin et tout à coup, je fus arrêté 
par une déclaration commune de la C.G.T. et 
de la C.F.T.C. : 'Nous ne permettrons pas que 
la classe ouvrière revienne en arrière... Nous 
réclamons l'établissement immédiat de l'échelle 
mobile des salaires... Nous voulons que le 
pouvoir d'achat des masses ouvrières demeure 

toujours à la hauteur des prix'"etc, etc. 

1942 janvier n#134 

"Tous ceux qui avaient intérêt à ce que la 
paysannerie française soit une masse sans 
force, sans vitalité - parce qu'elle était 
ainsi pour eux le moyen de gagner beaucoup 
et vite, - tous ceux-là, financiers, indus-
dustriels, commerçants, fonctionnaires, ouvrière 
des villes, rêvent de revenir deux ans en 
arrière. Une paysannerie instruite, organisée, 
forte leur fait peur. Aussi, les trouverez-
vous les uns ou les autres, toujours en 
travers du relèvement paysan. On donne deB 
milliards à l'urbanisme et quelques millions 
à l'habitat rural". 

1948 décembre n#1<?5 

"Avec v o u s " . . . 
Les fournisseurs dés paysans - exemple : 
grande maison de produits chimiques 

"Le jour où vous, jeunes, suffisamment formés, 
suffisamment savants, saurez contrôler le prix 
de revient de vos fournisseurs, ou établir, en 
face d'eux, un organisme coopératif qui puisse 
moraliser leur commerce"... 

- L e s f o n c t i o n n a i r e s , l e s i n d u s t r i e l s , l e s c o m m e r ç a n t s , 

l e s f i n a n c i e r s , l e s o u v r i e r s d e s v i l l e s , t o u s ceux q u i s o n t 

mieux o r g a n i s é s que l e s a g r i c u l t e u r s v o n t a l i m e n t e r , d a n s 

l ' e n t r e d e u x - g u e r r e s , l ' a r g u m e n t a i r e du P è r e G u i l l o u x , r é s o l u 

à c o n v a i n c r e l e s j e u n e s p a y s a n s de l a n é c e s s i t é de s o r t i r de 

l e u r i n d i v i d u a l i s m e p o u r r é u s s i r à f a i r e v a l o i r l e u r s d r o i t s . 

" . . . Van* le* administration*, ton* le* cmployi* *ont 

non *culdmcnt de* *yndiqac* pa**i&*, mai*, bien mieux, de* 

syndicali*te* convaincu*..." 
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Menacées d'une réduction de traitement, ils n'hésitent 

pas à réclamer "une. baisse du coût de la vie," en 1932, en 

pleine crise agricole : "PouA AéaliseA cette baisse, ne va-

t-on pas une, iois de, plue s'achaAneA SUA le, pAoducteuA à bout 

de, Sou&ile f" n° 44, décembre 1932. 

En 1938, la C.G.T. et la C.F.I.C. dans une déclaration 

commune, "Aevend iquen t l'établissement immédiat d'une, échelle 

mobile, des salaiAes". "Noué voulons que. le. pouvoir d'achat 

de.* masses ouvAièAes de.me.uxe, touJOUAS à la hauteuA de.* pAix..." 

Lisant la nouvelle dans les journaux du matin, lors d'un 

déplacement en train, le Père Guilloux, "ACve.uA, ACgaAdc le 

paysage", où les récoltes, manifestement, souffrent de la 

sécheresse, des gelées tardives. De plus, la fièvre aphteuse 

sévit... "VemandeAont-ils, eux, la masse paysanne, qu'on main

tienne IcuA pouvoiA d'achat à la hautcuA de* pAix ?"... 

En 1941, lorsque "la loi SUA la CoApoAation paysanne 

lui donne la possibilité, de s'oAganiseA, de se gouveAneA et 

de se de&endAC". La paysannerie instruite, organisée, forte... 

doit faire preuve "d'une vigilance toujouAS en éveil... iace à 

tous ceux qui, jusqu'à deux ans aupaAavant, tAouvaient inteAét 

à une paysanneAie sans ioAce et sans vitalité ?" 

Après la guerre, grâce à tous ceux qui, comme les 

élèves du CERCA, acceptent de se former, "le monde paysan peut 

aspiACA à contAoleA ce qui le AegaAde et à n' étAe pas soumis 

à ceux qui veulent abuseA de lui. Il va s'attache A a moAaliseA 

le commeAce des pAoduits de VagAicultuAe g/t<xce à Vimpulsion 

donnée à la coopéAation... n° 195, décembre 1948. 

Ce sous-thème occupe, à vrai dire, une place relati

vement restreinte dans les colonnes du CERCA. Cependant, face 

aux problèmes dans lesquels se débat la paysannerie, les autres 

de.me.uxe
ACve.uA
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professions, comme d'ailleurs les citadins en général, font 

figure de nantis. La place qu'ils se taillent dans l'ensemble 

du corps social, la combativité dont ils font preuve dans la 

défense de leurs intérêts, contribue à mettre en un relief 

plus saisissant les faiblesses, les déficits et les souffrances 

de la paysannerie et par suite ils lui montrent en quelle direc

tion se trouve le remède à tous ses maux. 

6.6. LES PROBLEMES ET LES SOUFFRANCES DE LA PAYSANNERIE 

Les articles du Père Guilloux obéissent pour la plu

part, à un certain modèle de composition dont les grandes lignes 

sont les suivantes. Au départ, il évoque un fait relié soit à 

la formation, soit à l'actualité agricole, rurale ou nationale, 

avec souvent les problèmes qui s'y rattachent. Il développe 

ensuite une analyse ou une réflexion mettant en relation les 

causes ou les conséquences de ce fait avec les attitudes ou les 

comportementsdes élèves ou, suivant les cas, de la paysannerie 

pour rappeler à l'attention des élèves les finalités et les 

idéaux vers lesquels devraient tendre les individus ou les 

sociétés. Des leçons, consignes, exhortations, souhaits viennent 

le plus souvent conclure ces éditoriaux dont beaucoup présentent 

le style d'une lettre. Un titre significatif du contenu tend 

cependant à remplacer progressivement le " ChZKA a.mi&" ou, 

"À no<6 ilè,v£A" des premières années. 

- Les problèmes : 

Parmi les problèmes paysans qui reviennent à la une 

d'un éditorial sur cinq environ, pour les deux périodes, certains 

font l'objet d'une très grande insistance à une époque donnée. 

Ainsi en fut-il de la grande crise économique qui secoua les 

pays occidentaux à partir de 1929. La France rurale, un moment 

protégée par son rempart protectionniste ne put échapper aux 
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conséquences des importations massives de produits agricoles 

que le gouvernement accepta tout d'abord afin d'abaisser le 

coût de la vie. Les pays américains et européens, les plus 

atteints, essaient d'écouler, en effet, à des prix de braderie 

les produits agricoles encombrant leurs ports et leurs silos. 

Huit éditoriaux, de janvier 1932 à la fin de 1934, 

relatent les conséquences désastreuses qui en découlèrent pour 

le cours du blé français. De 183 Francs le quintal, il s'effon

dre à 75 Fran.cs en 1935. Le pouvoir d'achat des agriculteurs chute 

de l'indice 100 en 1928-29, à l'indice 63 pour cette même année. 

Les leaders du syndicalisme réagissent d'autant plus vigoureuse

ment que les prix agricoles se dégradent plus vite que les prix 

des produits industriels ou des charges fiscales. Le Père Guilloux 

communique aux élèves, dans le Bulletin n° 44 de décembre 1932, 

un article virulent d'un dirigeant paysan que nous citons in 

extenso, tellement son impact nous est apparu évident dans la 

genèse de la représentation sur la paysannerie que véhiculera, 

par la suite, le CERCA. 

1931 décembre n°34 

"Ce temps de crise doit nous pousser plus 
que jamais au travail. La terre va souffrir 
D'aucuns essaieront de lui faire supporter 
toute la charge des restrictions". 

1932 décembre n*44 

"Chers Amis, 

Ecoutez aujourd'hui un article remarquable, 
vour disent mieux que je n'aurais pu le faire, 
les véritables raisons de la crise agricole : 
'La crise du blé continu*. 
Elle continue en dépit des mesures prises par 
le Gouvernement et qui commencent pourtant à 
former un joli total : 
1* stockage ; 2° warrantage ; 3° réduction à 
3 du pourcentage d'exotiques ; 4* achats par 
l'intendance ; 5° protection des céréales 
secondaires ; 6° abaissement du taux d'extrac
tion à 66 i ; 7° report avec primes de'6 
millions de quintaux. 
Elle continue en dépit des manifestations, 
congrès, meetings d'agriculteurs, démissions 
de maires en Eure-et-Loir et ailleurs. 
Elle continue après trois mois de lutte, parce 
que dans cette lutte la culture - disons les 
choses telles qu'elles sont - n'a pas été à la 
hauteur de son devoir. 
Le blé parti à 160 francs en juillet pour tomber 
à 100 en octobre, c'est bel et bien une cuisante 
défaite pour l'agriculture. 

C'est une défaite nouvelle qui vient confirmer 
ce que nous ne cessons de répéter ; l'agriculture 
est la profession la moins organisée en France, 
l'agriculture est victime de toutes les machina
tions émanant de groupement- forts, unis, disci
plinés, précisément parce qu'elle ne dispose pas 
de la force qui naît de l'union et de la disci
pline. 
En moins d'un an, les deux fameuses mamelles de 
la France : labourage (blé) et pâturage (élevage) 
ont supporté un sacrifice inconnu dans les 
autres brances de l'activité nationale. Nos 
produits ont baissé do 30 à 50 $ à la ferme, de 
3 à 10 io à la dernière revente au consommateur. 
Et pourtant... les fonctionnaires menacés d'une 
réduction de traitement HB disent-ils pas s 
'Nous n'accepterons de réduction qu*après une 
baisse dû coût de la vie'. 
A qui va-t-on s'attaquer pour réaliser cette 
baisse ? 
Ne va-t-on pas ur- i\,is de plus s'acharner sur le 
dos du producteur terrien à bout de souffle ? 

Imaginons un instant - supposition gratuite -
que le monde rural, que le paysan français soit 
aussi organisé, aussi solidement syndiqué que 
le public administratif. 
Nos associations agricoles vivraient de nombreuses 
et importantes cotisations individuelles, elles 
pourraient faire et ne faire que la défense profes
sionnelle . 
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Noue disposerions de "fonde de propagande" nous 
permettant déentreprendre auprès de l'opinion 
publique toutes les campagnes qui nous paraîtraient 
utileB. 
Nous pourrions - comme les syndicats des autres 
professions - faire placarder à tous les carrefours 
des affiches suggestives exposant aux citadins 
ignorant nos conditions de vie et de travail, 
ce que nous coûte notre blé, la sonuac d* efforts^ 
de persévérance, d'aléas qui régit notre profession. 
Nous pourrions lancer à travers le pays des 
conférenciers capables de préciser aux foules 
aveugles l'importance de notre métier et ses 
difficultés. 

Nous pourrions, par tous les moyens modernes 
de publicité, faire le tableau exact de notre 
situation et convaincre la partie non rurale 
de la nation, de la nécessité vitale d'un équi
libre stable entre l'agriculture et les autres 
facteurs économiques. 
En un mot, si nous avions à notre disposition 
des organisations professionnelles riches, 
nous pourrions nous défendre comme se défendent 
les autres professions. 
L'argent est le nerf de toutes les guerres. 
Pas d'argent, pas de suisse. Pas d'argent, pas 
de défenseurs, donc pas de défense. 
Cependant, pour aussi nécessaire que soit l'exie 
tence d'une caisse de combat, l'argent à lui 
seul ne saurait donner la vistoire sans une 
rigoureuse discipline chez les troupes. 
Rappelons-nous notre "réglementation militaire" 
"La discipline faisant la force principale des 
armées, il importe..." et transposons dans 
l'actualité agricole. 
La discipline faisant la force principale des 
Associations agricoles, il importait, en août, 
septembre, que l'Association des Producteurs 
de blé obtienne de tous les paysans de France 
"une obéissance entière et une soumission de 
tous les instants, que ses ordres soient exé
cutés sans hésitation ni murmures..." 
Or, cette obligation fondamentale n'a paB été 
respectée. 
Les paysans ont vendu - sans se soucier des 
mots d'ordre de l'A.G.P.G., ils ont vendu 
n'importe comment, à n'importe quel prix, parce 
que, pour un trop grand nombre, l'individua
lisme reste l'éternelle pierre d'achoppement, 
lia ont vendu sans se soucier des appels à la 
résistance, ils ont vendu parce qu'ils ignorent 
tout d'une action coordonnée, ils ignorent 
l'existence du warrantage, du crédit agricole, 
ils ignorent même le but essentiel de tout syn
dicat professionnel. 
Ils sont encore la masse amorphe, à la merci 
de tous les exploiteurs de naïveté, de crédulité. 
Dans les administrations, tous les employés sont 
non seulement des syndiqués passifs, mais, bien 
mieux, des syndicalistes convaincus. 
Bans nos campagnes, on ne discerne même pas le 
syndicat cellule de défense, du groupement 
d'achats en commun. 

On confond "syndicat" et "boutique" et pour peu 
que la "boutique" laisse à désirer, on proclame 
bien haut que le syndicat n'est bon à rien. 
Ce sont là des vérités brutales que je ne cesse 
de répéter dans ce pays depuis des années, vé
rités qui sont fondées partout, répétées par 
d'autres aux quatre coins de la France et qui 
ne sont comprises que lentement, très lentement" 

Peut-être le gouvernement-parapluie, 1'Etat-
Providence a-t-il une part de responsabilité 
dans la chute des cours agricoles. 
Mais si nous allons au fond des choses - quel 
que soit le Gouvernement - si nous n'avions pas 
livré du blé à 100 francs, ces cours n'auraient 
pas été pratiqués. 
En toute bonne foi, faisons bien loyalement 
notre "mea culpa" et puisse la leçon nous ser
vir pour l'avenir." 

(L'Union Agricole) R. BONNICEL, 
Ingénieur Agricole. 

"Vous avez bien entendu ? C'est notre faute, 
uniquement de notre faute si nous sommes 
ainsi écrasés. Et pour arriver à faire le 
redressement nécessaire, il nous faudra dans 
chaque ville de France un groupe de trois 
ou quatre jeunes hommes résolus, connaissant 
à fond leur profession et les problèmes qui 
s'y rattachent et prenant la conduite de la 
défense paysanne. Mais on ne s'improvise pas 
chef : cela demande des années d'études et 
de réflexion : plus que jamais, chers amis, 
au travail, avec le courage, la ténacité, 
la foi en l'avenir qui sont les qualités 
essentielles de votre race". 

R. GUILLOÏÏX 

1933 février n» 46 

"Par suite de contournements franduleux de 
la loi, 15 millions de quintaux de blés 
exotiques entrés en France ont provoqué 
en 32 1'effrondrement du marché intérieur 
du blé portant le prix du quintal à 100 F. 
à peine" 

1933 mare n° 47 

"Deux votants pour six ou sept inscrits 
lors des élections aux Chambres d'Agricul
ture ! que dire d'une telle apathie ? 
Même par ce temps de crise terrible pour 
l'agriculture... nous ne voulons pas com
prendre l'utilité de l'effort collectif" 

1953 mai n* 49 

"... La crise agricole dure j elle menace 
d'être longue" 

1934 février n# 55 

"Faute de moyens de stockage, les blés sont 
restés dans des sacs plus ou moins troués 
par les rats et souris et inutilisables. 
Le Père GuTLLOUX relate la révolte d'un élève 
devant un pareil marasme'-

1934 septembre n* 60 

"La crise dure ; elle sévit plus intensément 
sur nos campagnes et les mesures de salut 
envisagées se montrent bien inefficaces" 

1935 janvier n° 66 

"De 115 F. le quintal, le blé est descendu 
à 100 F., puis 90, puis 75 ; ces jours-ci, 
il se vendait sur le taux de 55 ! Devant cette 
catastrophe, on crie bien haut, on se lamente, 
on accuse tout le monde..." 
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- Les souffrances de la paysannerie 

On peut t r o u v e r de m u l t i p l e s e x p l i c a t i o n s aux souf -

f r a n c e s dans l e s q u e l l e s l a c r i s e a g r i c o l e p longe ra l a paysanne r i e , 

De 1932 à 1945, dans v i n g t qua t re é d i t o r i a u x , l e Père G u i l l o u x 

s ' e f f o r c e r a d 'en f a i r e p rendre une p l u s v i v e consc ience aux 

élèves. 

- L ' a g r i c u l t u r e es t dominée, e x p l o i t é e , oppr imée 

1931 décembre n* 34 

"... La terre va souffrir. D'aucuns essaye
ront de lui faire supporter toute la charge 
des restrictions..." 

1932 décembre n* 44 

"... L'agriculture est la profession la 
moins organisée qui soit en France, l'agri
culture est victime de toutes les machina
tions émanant de groupements forts, unis, 
disciplinés" 

1934 avril n° 57 

"Les événements actuelB donnent raison 
- trop raison hélas ! - à ceux qui depuis 
des années déploraient le manque d'organi
sation de l'agriculture française. Le résul
tat le plus clair de cet état de choses 
apparaît cruellement : les "non-organisés" 
sont dominés par les "organisés**. Comment 
changer cette situation ?..." 

1934 septembre n* 60 

"La crise dure. Elle sévit intensément sur 
nos campagnes... C'est logique :• dans la 
lutte d'intérêts engagés, les professions 
les mieux organisées savent se défendre et 
dominer celles qui le Bont moins. L'agricul
ture française qui compte quelque quinze 
millions de membres est battue par des inté
rêts économiques représentant à peine quelques 
milliers de personnes" 

1935 janvier n- 64 

Sur la baisse du pscix du blé 

"...Hotre manque d'union, notre "chacun pour 
soi", ont tout fait, en permettant aux autres, 
mieux organisés hélas ! de nous piller, de 
nous enlever brutalement le prix de nos peines 
et de nos rudes travaux...M 

1937 mars n* 86 

"Seuls dans le pays, nous subissons les lois 
économiquesi sociales, politiques, sans avoir 
la force de faire valoir notre bon droit... 
Et nous sommes 20 millions ! et c'est nous 
qui nourrissons le pays, et donc ceux qui noue 
opposent et se moquent de nous" 

1938 avril ne 97 

"Dans notre monde rural, la division est telle, 
qu'elle semble incorrigible et qu'elle permet 
à l'industrie et au commerce de vivre à nos 
dépens en toute tranquilité" 

1948 décembre n* 195 

"Le monde paysan peut aspirer à contrôler ce 
qui le regarde et à n'être pas soumis à ceux 
qui veulent abuser de lui... Il y a chaque 
jour des exemples de l'abus que l'on fait de 
vous : cas du désherbant aux hormones vendu 
2 000 F. pour un coût de revient de 400 F. 
soit un gain de 500 $" 

D'aucuns essaye ron t de l u i f a i r e s u p p o r t e r t o u t e l a 

charge des r e s t r i c t i o n s . Le gouvernement , l e p r e m i e r , par ses 

i m p o r t a t i o n s a b u s i v e s . 
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" L'agAicultuAe est victime de toutes les machinations 
émanant de gAoupements loAts, unis, disciplinés". "Les non-
oAganisés sont dominés paA les OAganisés". "L1agAicultuAe 
iAançaise, qui compte quinze millions de membAes, est battue 
paA des inteAets économiques AepAésentant quelques millieAS de 
peASonnes". "On nous enlève le iAuit de nos peines" ; "nous 
sommes pilles" par les puissants farmers américains ou alle

mands et les groupes industriels français. "Seuls, nous Subis

sons- les lois économiques et c1est nous qui nouAAissons ceux 
qui nous oppAessent et se moquent de nous". "L'industAie et 
le commeAce peuvent vivAe à nos dépens en toute tAanquillité". 
"On abuse du paysan impunément". .. Aucune expression n'est 

trop forte pour faire prendre conscience aux jeunes élèves de 

la situation déplorable qui est faite à l'agriculture, 

"Machinations", "domination", "pillage", "abus", 
"oppACSSion". La vigueur des concepts utilisés par le Père 

Guilloux pour caractériser les rapports de domination dans 

lesquels d'autres catégories socio-professionnelles tiennent la 

paysannerie peut surprendre à première vue. Cependant, la 

perception des conséquences au plan psychologique, comme au 

plan des relations sociales, engendrées par la perversité de la 

relation économique n'est guère plus optimiste. 

- Les paysans sont "mésestimés", "AegaAdés comme une 
classe injéAieuAe". 

^932 janvier n" 35 

"Notre ministre de l'agriculture disait ré- que, manquant d'organisation, elle ne peut 
cernaient dans un discoure : "L'agriculture faire valoir ses droits" 
n'est pas estimée à sa juste valeur, parce 
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1932 novembre n* 43 

"... Et puis, voyez ; l'instruction, le sa
voir, deviennent pour nous, gens de la terre, 
une question de vie ou de mort. Car ce qui 
fait peine, c'est de constater que nous, 
qui formons presque la moitié du pays, qui 
en sommes l'élément indispensable et régula
teur, nous sommes regardés comme une classe 
inférieure" 

1937 septembre n° 90 

Drame paysan 

"Pourquoi le paysan déserte-t-il ainsi ? 
... Parce que des imbéciles l'ont raillé 
et humilié, si bien qu'il croit faire fi
gure de primitif dans une société civilisée 
et qu'il a honte d'être paysan. Parce qu'il 
a le sentiment que les" gouvernements où il 
n'est pas représenté se moquent de lui et 
ne songent qu'à flatter le nombre organisé. 
Parce qu'il est démoralisé par les camarades 
d'hier qui viennent pour ainsi dire le rail
ler, dans leur luxe de pacotille, aux jours 
de leurs loisirs, qu'un ministre spécial 
organise et étoffe. Parce qu'enfin ils ont 
le sentiment d'être des imbéciles qui se 
privent des avantages et des plaisirs d'une 
situation qu'ils peuvent obtenir en changeant 
de place" 

Abbé CALVET 
Doyen de la Faculté des Lettres 
de l'Institut Catholique de PARIS 

Commentaire du Père GUILLOUX : 

"...La réponse à cet angoissant problème... 
c'est L'INSTRUCTION PROFESSIONNELLE ET MORALE 
DU MONDE PAYSAN. Tous les autres remèdes 
seront inutiles, tant que les paysans seront 
des citoyens de seconde zone, des hommes dont 
on se moque impunément, parce qu'il ne savent 
pas et ne peuvent pas s'organiser" 

1940 octobre n° 120 

"Ah ! vous étiez jusqu'ici les incompris, les 
méprisés, on se préparait même à faire de vous 
les esclaves de la société : pendant que vous 
«mriez travaillé d*arrache-pied les autres 
auraient mis dans leur vie plus de loisir, 
de confort, de luxe" 

1942 janvier n* 134 

"Vous rendez-vous compte que la paysannerie 
française est arrivée à un moment critique de 
sa vie ? Ceux, parmi vous qui ont dépassé 
20 ans, voient nettement que leur situation 
actuelle ne ressemble aucunement à celle d'il 
y a deux ans. Il s'est produit un renversement 

total : en 1938, le paysan était le citoyen 
méconnu, méprisé, dont le nom même servait d'in
jure, celui que personne ne voulait avoir dans 
sa parenté... 

En 1941, il est devenu exactement le contraire : 
le voici le premier du pays, celui dont tout le 
monde parle, que tout le monde envie, celui que 
l'on recherche fébrilement comme parent, 
afin d'en recevoir un peu de beurre ou quel
ques kilos de pommes de terre ! Reprenant une 
parole historique, on peut dire t le paysan 
n'était rien? et maintenant il est tout. 
Oui, il est tout ; non seulement dans le do
maine économique, maiB dans l'ordre politique 
il vient d'obtenir une place unique : le pre
mier et le seul jusqu'à présent, il possède 
une Charte, - la Loi sur la Corporation pay
sanne, - qui lui donne vraiment la possibilité 
magnifique de s'organiser, de se gouverner, 
de se défendre aussi et de rendre à son très 
beau métier la place qu'il n'aurait pas dû 
perdre" 

1942 septembre-octobre n* 140 

"...Il a fallu la catastrophe, le renverse
ment total de toutes les fausses valeurs qui 
nous dominaient pour que cette vérité évi
dente apparaisse enfin au grand jour ! Beaucoup 
du reste ne la comprennent pas encore ; ou, du 
moins, ne veulent pas l'accepter. Pour ces 
gens là, nous sommes toujours les "campagnards", 
les "culs terreux", les "arriérés", qui ne vont 
pas au cinéma tous les soirs, qui ne savent pas 
la dernière chanson malpropre lancée au café-
concert, qui pensent sans cesse à leurs vaches 
et à leurs pommes de terre ; qui mangent à leur 
faim, ne se privent de rien et font la vie chère' 

1948 juin n° 191 

Lettre de S.S. le Pape Pie XII à la 24ème 
Semaine Sociale du Canada 

"Car il faut bien l'avouer, une des causes du 
déséquilibre et, disons plus, du désarroi, 
où se trouve plongée l'économie mondiale, et, 
en même temps qu'elle, tout l'ensemble de la 
civilisation et de la culture, c'est, à n'en 
pas douter, une déplorable désaffection,- quand 
ce n'est pas du mépris à l'égard de la vie agri
cole et de ses multiples et essentielles acti
vités" 

1950 octobre n* 208 

"•••nous nous sentons retardataires dans un 
monde en progrès, gauches dans une civilisa
tion de plus en plus urbaine. Et beaucoup rou
gissaient en peu quand, devant des citadins, 
l'on disait d'eux s "c'est un paysan" 

Dans l a t h é m a t i q u e du Père G u i l l oux, t r è s t ô t , c e t t e 

âge de l a p a y s a n n e r i e e s t p r é s e n t e , mais seu lement de faço 

l u s i v e : en 1932, p a r une s imple c i t a t i o n du m i n i s t r e de 
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l ' a g r i c u l t u r e : "lr agAicultuAe, n' dét paé détimie. à m juétd 

val2.uA..." n ° 3 5 . 

"Noué qui ioAmoné pAdéqud la moitié, du paya... noué 

éommdé AdgaAddé comme, une, clamée, in&dAiduAd", s o u p i r e l e P è r e 

G u i l l o u x , à l a r e n t r é e de c e t t e même a n n é e . H a i s c ' e s t s u r t o u t 

p o u r s o u l i g n e r l a n é c e s s i t é de l a f o r m a t i o n p r o f e s s i o n n e l l e 

comme moyen de r a t t r a p a g e . 

Devan t l a "ddédAtion" m a s s i v e d e s c a m p a g n e s q u ' o n o b s e r v e 

d è s 1 9 3 6 , ce phénomène p s y c h o l o g i q u e , q u i s emb le ê t r e p e r ç u com

me une d e s r a i s o n s p r o f o n d e s de l ' e x o d e , e s t d é c r i t en d e s t e r m e s 

p a s s i o n n é s p a r l e Doyen même de l a F a c u l t é d e s L e t t r e s de l ' I n s 

t i t u t C a t h o l i q u e de P a r i s , l o n g u e m e n t c i t é p a r l e P è r e G u i l l o u x 

d a n s l e numéro 90 de s e p t e m b r e 1937»en r é p o n s e à l ' i n t e r r o g a 

t i o n : "\kaié pourquoi le, paysan ddédAtd-t-il ?• On d i r a i t c e p e n d a n t 

que l e P è r e G u i l l o u x s e r e t r a n c h e d e r r i è r e l a . h a u t e p e r s o n n a l i t é 

d ' u n f i l s de .paysan p o u r o s e r e x p l i c i t e r l a s i t u a t i o n d ' h u m i l i a 

t i o n d a n s l a q u e l l e l e r e s t e de l a s o c i é t é t i e n t c e t t e c a t é g o r i e 

s o c i a l e q u i , au d é p a r t , n ' e s t p a s l a s i e n n e . C ' e s t s e u l e m e n t 

l o r s q u e l a v i c t o i r e de l a C o r p o r a t i o n r e n v e r s e r a l a s i t u a t i o n 

d e l a c l a s s e p a y s a n n e e t l a T e n d r a e n f i n e n v i a b l e que l u i , l e 

P a r i s i e n , o s e r a d é n o n c e r s a n s c r a i n d r e de d é c o u r a g e r s e s j e u n e s 

l e c t e u r s , l ' a t t i t u d e de m é p r i s d o n t t r o p de c o n c i t o y e n s f o n t 

p r e u v e v i s - à - v i s de ceux q u ' i l s c o n s i d è r e n t e n c o r e comme d e s 

"campagnaAdé", d e s "cul* te.AAe.ux", d e s haAAidAdé'' n ° 1 4 0 , 1 9 4 2 . 

Le t e m p s n ' e s t p a s l o i n où "le, paysan dtait le. citoydn 

mdconnu, mdpAiéd, dont le, nom même, édAvait d'injuAd, cdlui que, 

pdAéonnd ne, voulait avoiA dan* éa paAdntd"... 

"RdpAdnant (idttd paAole, hiétoAiqud, on pdut diAd : 

le, paysan n' dtait Aidn ; e,t maintenant il dét tout"... n ° 1 3 4 , 

1 9 4 2 . Le P è r e G u i l l o u x , en u t i l i s a n t l e pronom p e r s o n n e l "noué", 

s e v e u t s o l i d a i r e de c e t t e c o n d i t i o n d ' a b a i s s e m e n t d a n s l a q u e l l e 

e s t t e n u e l a p a y s a n n e r i e . 

val2.uA
te.AAe.ux
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E s t - c e à d i r e que c e l l e - c i n ' a aucune r e s p o n s a b i l i t é 

dans l a s i t u a t i o n d ' o p p r e s s i o n , de domina t ion e t de m é p r i s où 

e l l e e s t t e n u e pa r c e r t a i n s de ses c o n c i t o y e n s ? Le CERCA ne 

cache pas l a v é r i t é à s e s j e u n e s amis de l a t e r r e . Les d é f i c i t s 

e t l e s f a i b l e s s e s de l a p a y s a n n e r i e sont à l a r a c i n e de son mal . 

De c e l a a u s s i , i l l e u r f au t p r e n d r e c o n s c i e n c e . 

6 .7. SES FAIBLESSES e t SES "DEFICITS" : " m a ^ e amoKphd"... 

Si ce sous- thème e s t appe lé à d i s p a r a î t r e t o t a l e m e n t 

a p r è s 1945? i l a f f l e u r e dans 14 % des é d i t o r i a u x du Père Gui l loux 

Vingt f o i s en dix a n s , i l f u s t i g e l e s d é f a u t s des p a y s a n s . I l 

l e s t i e n t pour p a r t i e r e s p o n s a b l e s des s o u f f r a n c e s qui r é s u l t e n t 

des p rob lèmes économiques que l ' a g r i c u l t u r e ne p a r v i e n t pas à 

m a î t r i s e r e t en p a r t i c u l i e r de l a s i t u a t i o n de domina t ion e t 

d ' o p p r e s s i o n dans l a q u e l l e e l l e e s t main tenue : "Vous auez 

entendu ? C ' zst de notât iautz si nous sommas ainsi tcKas&s." 

n° 44 , 1932. 

L ' i n d i v i d u a l i s m e e t l e manque de d i s c i p l i n e du paysan , 

s e s manques d ' u n i o n e t d ' o r g a n i s a t i o n , sa p r o p e n s i o n à l ' i s o l e 

ment e t à l a r o u t i n e , se con jugen t à sa méconna i s sance des 

mécanismes économiques e t p o l i t i q u e s , pour l e r e n d r e i n c a p a b l e 

d ' a n a l y s e r e t de comprendre sa s i t u a t i o n e t donc d ' i n v e n t e r l e s 

chemins e t d ' e n t r e p r e n d r e l ' a c t i o n c o l l e c t i v e n é c e s s a i r e pour 

dé fendre v i c t o r i e u s e m e n t s e s p l u s c h e r s i n t é r ê t s . 

"Ils sont zncoKd la massz amoxpht, à la mzKdi do, tous 

l zs zxploittuKS de n a ï v e t é e t de cAiduliti . . . " d é p l o r e n t l e s 

p r o f e s s i o n n e l s . On c r i t i q u e l e s y n d i c a l i s m e . On cenfond 

" s y n d i c a t " e t "boutique." ; "Manque de vuzs justus, d'union dd 

ginisiosité,, manqua d1 organisation, zgo'ismt dt individualisme. 

^aKouchz" . Or, "quand une. pKoitssion ou un pays a c c e p t e cê > 

dtiieits sans Ktagix il zst muK poux toutzs Its humiliations, 

tous Izs zsclavagzs"... n °97 , 1938. 
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Le CERCA "cons ta t e avec tAlstesse que c e t t e tendance 
à AesteA chacun chez soi, à vouloiA se tiACA d1 a&&aiAe tout 
seul, ... à boudeA à tout ce qui Aessemble à un eiioAt collectii 
constitue pAecisement le iond du tempeAament paysan. Il iœut le 
sœvoiA, en pKendKe conscience et lutten. contAe11. 

1^52 décembre n° 44 

"Les paysans ont vendu, sans se soucier deB 
mots d'ordre de l'À.G.P.B., ils ont vendu 
n'importe comment, à n'importe quel prix, 
parce que, pour un grand nombre, l'indivi
dualisme reste l'éternelle pierre d'achop
pement. 
Ils ont vendu sans se soucier des appels à 
la résistance, ils ont vendu parce qu'ils 
ignorent tout d'une action coordonnée, ils 
ignorent l'existence du warantage, du crédit 
agricole, ils ignorent même le but essentiel 
de tout syndicat professionnel. 
Ils sont encore la masse amorphe, à la merci 
de tous les exploiteurs de naïveté, de cré
dulité... 
Bans nos campagnes, on ne discerne même pas 
le syndicat cellule de défense, du groupe
ment d?achat en commun. 
On confond "syndicat" et "boutique" et pour 
peu que la boutique laisse à désirer, on 
proclame bien haut que le syndicat n'est 
bon à rien. 
Ce sont là des vérités brutales que je ne 
cesse de répéter dans ce pays depuis des 
années" 

1953 février n* 46 

"Dire que nous somiEee vingt millions dans 
ce pays et que nous n'avons pu maintenir 
le prix du blé à trois fois seulement son 
prix d'avant guerre ! Quel aveu d'impuis
sance, de désunion, d'apathie ! 

19 35 mars n' 47 

"Deux votants sur six ou sept inscrits ! ! 
que dire d'une telle apathie ? même par ce 
temps de crise terrible pour l'agriculture 
nous ne bougeons pas, nous ne voulons pas 
comprendre l'utilité de l'effort collectif 
et persévérant. 

1936 avril n9 77 

"... On veut bien suivre le règlement ; 
mais, quand cela entraîne des inconvénients, 
on réclame, on crie, on accuse tout le monde, 
sauf soi-même. C'est français ; c'est surtout 
rural. On voudrait que tout marche ; mais on 
ne veut pas se donner du mal, ni se gêner en 
quoi que ce soit. Manque de discipline.; man
que d'organisation ; égoïsme et individualisme 
farouche : cela finit pas nous coûter cher" 

1937 mars n* 86 

"Nous subissons... sans être capables de nous 
unir vigoureusement pour défendre notre profes* 

sion. 
...Prenez conscience de ce manque d'union" 

1937 avril n# 87 

•Depuis longtemps nous nous disons au CERCA 
que la grande faiblesse paysanne est son 
manque d'union et d'esprit collectif" 

1958 avril n# 97 

"L'union ?... Dans notre monde rural la désu
nion *st telle, qu'elle semble incorrigible... 
Ajoutons à cela 1'égoïsme, le refus des sacri
fices nécessaires... 
Manques de vues justes, d'union et de généro
sité... Quand un pays ou une profession accepte 
ces déficits sans réagir il est mûr pour toutes 
les humiliations, tous les esclavages" 

1939 mars n # 106 

"... Ne craignons pas d'être énergiques. 
Secouer son apathie personnelle et celle de 
nos voisins... vaincre chaque jour le respect 
humain" 

1940 décembre n° 122 

"Le temps de la politique de village est fini, 
également celui des lamentations stériles, des 
jérémiades... de la paresse si facile. 
...Il est fini aussi le temps âe l'isolement, 
du petit égoïsme que nous aimions tant. 

1941 août n° 130 

"Nous aimions l'isolement... nous critiquions 
sans cesse... Nous cherchions toujours notre 
intérêt individuel... Nous étions attachés à 
une certaine routine, n'aimant guère changer 
nos points de vue, nos méthodes, trouvant que 
ce qu'on avait toujours fait était le meilleur. 
...Enfin nous avions parfois honte de notre 
titre de paysan" 

1942 février n* 135 

"Ce qui est triste c'est qu'on trouve là le 
fond de l'esprit paysan : on répugne à toute 
organisation ; on se méfie comme d'instinct 
de tous ceux qui sont au-dessus de soi ; on a 
la tendance invétérée à rester chacun chez soi, 
à se tirer d'affaire tout seul : on boude à 
tout ce qui ressemble à un effort collectif. 
Toute cette façon de penser, de sentir, d'agir, 
chers amis, elle est bien nôtre ; -elle constitue 
le fond de notre tempérament paysan. Il faut le 
savoir et lutter contre" 
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S'employer avec p a s s i o n à c e t t e p r i s e de c o n s c i e n c e 

t e l l e fu t une des t â c h e s que s ' a s s i g n a l e CERCA de 1932 à 1942. 

La c r i s e d e v a i t ê t r e l f é v é n e m e n t r é v é l a t e u r e t d é c l e n c h e u r de 

c e t t e p r i s e de c o n s c i e n c e . L ' a c t i o n p r o f e s s i o n n e l l e , pour dé fend re 

e t o r g a n i s e r l a p a y s a n n e r i e , d e v e n a i t une q u e s t i o n de v i e ou de 

m o r t . Les p r o f e s s i o n n e l s se r e c r u t a i e n t p r i n c i p a l e m e n t dans l a 

g r a n d e a g r i c u l t u r e de l a r ég ion p a r i s i e n n e ou du Nord. La 

fo rma t ion q u ' i l s a v a i e n t reçue dans l e s Eco les S u p é r i e u r e s 

d ' A g r i c u l t u r e l e s a v a i t p r o p u l s é s aux a v a n t - p o s t e s de l ' o r g a n i s a 

t i o n p r o f e s s i o n n e l l e . La c r i s e l e u r a v a i t permis de p r e n d r e l a 

mesure de ce qu 'on p o u v a i t a t t e n d r e de l ' E t a t , e t de son i m p u i s 

s a n c e à r é s o u d r e l e s problèmes paysans sans eux . Le s a l u t ne 

p o u v a i t v e n i r non p l u s des c i t a d i n s "incapabZe* de Ze* comprendre", 

ni des a u t r e s c a t é g o r i e s s o c i o - p r o f e s s i o n n e l l e s : o u v r i e r s et 

f o n c t i o n n a i r e s qui a v a i e n t f o r t à f a i r e pour dé f end re l e u r s 

i n t é r ê t s c a t é g o r i e l s . Leur c o m b a t i v i t é , l a s o l i d a r i t é de l e u r 

o r g a n i s a t i o n s y n d i c a l e é t a i e n t - e l l e s du moins un exemple pour 

l e s a g r i c u l t e u r s . 

I l f a l l a i t b i en f i n i r pa r a d m e t t r e ces v é r i t é s b r u t a l e s : 
nZ f agricuZture e*t Za pro^e**ion Za moin* organi*ee qui *oit en 

F r a n c e , Z'agricuZture e*t victime, de toute* Ze* machination* 

émanant de groupe* iort*, uni*, di*cipZiné*, préci*èment parce 

qu1eZZe ne di*po*e pa* de Za iorce qui nait de Z' union et de 

Za di*cipZinef1. M i n o r i t a i r e s , l e s g r ands l e a d e r s de l a rue 

d ' A t h è n e s , p u i s de l a rue des Pyramides , à mener un combat i s o l é , 

ne p o u v a i e n t que t r è s l en t emen t m o d i f i e r l e s m e n t a l i t é s . E n t r ' 

eux, e t l a "ma**e am crpke" , i l f a l l a i t b i en des r e l a i s : "Pour 

iaire Ze redre**ement nece**aire, iZ noué faudra dan* chaque 

viZZage de Fiance, un groupe de troi* ou quatre jeune* homme* 

re*oZu*, connai**ant à iond Zeur pro^e**ion et Ze* probZème* 

qui *'y rattachent et prenant Za conduite de Za dé&en*e pay*anne. 

Mai* on ne *'improvi*e pa* chei. . . " n°44 , 1932, commente l e 

Père G u i l l o u x . Former ces c h e f s p r o f e s s i o n n e l s , v o i l à p r é c i s é m e n t 

l a deuxième des f i n a l i t é s ma jeu re s du CERCA. Q u ' o n t - i l s de p l u s 
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que lfélite ? La capacité justement dfinvestir leur compétence 

et le dévouement, voire toute cette énergie surnaturelle conférée 

par Dieux aux croyants, dans une action professionnelle agricole 

d!organisation et de défense. 



CHAPITRE 7 

D E U X I E M E F I N A L I T E D U C E R C A 

A C T I O N P R O F E S S I O N N E L L E A G R I C O L E 

O R G A N I S A T I O N E T P R O G R E S 

D E L ' A G R I C U L T U R E 
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I l nous f a u t m a i n t e n a n t a n a l y s e r de p l u s p r è s l a p l a 

f a i t e p a r l e CERCA à c e t t e deux ième g r a n d e f i n a l i t é , q u i s e s i 

t u e à l a c h a r n i è r e , de sa v i s i o n de l ' h o m m e , e t de sa v i s i o n de 

l a s o c i é t é p a y s a n n e dans son r a p p o r t aux a u t r e s e n t i t é s du 

c o r p s s o c i a l , t e l l e que nous a v o n s e s s a y é de l a c e r n e r d a n s 

c e s p a g e s . 

C-ette p r i s e de c o n s c i e n c e p a r l e s é l è v e s du v é c u de 

l a p a y s a n n e r i e , de sa s i t u a t i o n , t e l l e que l e CERCA se l a r e 

p r é s e n t e , n ' e s t v o u l u e que p o u r m e t t r e en un r e l i e f p l u s s a i 

s i s s a n t l a d i r e c t i o n à p r e n d r e . De l f a n a l y s e q u ' i l f a i t de l a 

s i t u a t i o n , l e CERCA d é d u i t une deux i ème f i n a l i t é , q u e nous 

a l l o n s v o i r s e p r o f i l e r en f i l i g r a n e à t r a v e r s l e s é d i t o r i a u x 

des deux p é r i o d e s . D 'une p a r t , c e l l e - c i e x p r i m e l e s s p é c i f i 

c i t é s de l a r e l a t i o n de l ' é l i t e p a y s a n n e , a v e c s o n g r o u p e 

d ' a p p a r t e n a n c e , l a s o c i é t é p a y s a n n e en e l l e - m ê m e e t dans son 

r a p p o r t aux a u t r e s g r o u p e s s o c i a u x de l a n a t i o n . Nous v o y o n s 

en e f f e t c e t t e f i n a l i t é d é f i n i r l e s a t t i t u d e s q u i d o i v e n t ê t r e 

c e l l e s des p r o f e s s i o n n e l s p a y s a n s , de même q u ' e l l e d é f i n i r a 

a u s s i l ' a c t i o n m o b i l i s a t r i c e q u i va f a i r e d ' e u x , des é l i t e s 

e n g a g é e s au s e i n de l a p a y s a n n e r i e . D ' a u t r e p a r t , c e t t e f i n a 

l i t é e x p r i m e l e s s p é c i f i c i t é s de l a r e l a t i o n de l ' a g r i c u l t e u r 

à l ' a g r i c u l t u r e en t a n t que r é a l i t é é c o n o m i q u e q u i d o i t t r o u 

v e r sa p l a c e dans l ' é c o n o m i e g l o b a l e e t r é a l i s e r t o u s l e s 

p r o g r è s n é c e s s a i r e s . 42 % d e s é d i t o r i a u x du P è r e G u i l l o u x , 

s o i t q u a t r e e n v i r o n p a r a n n é e s c o l a i r e , a p p o r t e n t un é c l a i r a g e 

s u r l e s b u t s que d e v r a i t s e d o n n e r l a p a y s a n n e r i e ; 47 % a p r è s 

l a g u e r r e , en s a c h a n t que l e s é d i t o r i a u x ne nous r e n s e i g n e n t 

que p o u r l a p é r i o d e 1 9 4 5 - 5 2 . Les i d é a u x p r o f e s s i o n n e l s p r o p o 

s é s aux é l è v e s du CERCA nous p a r a i s s e n t s ' e x p r i m e r en s e p t 

s o u s - t h è m e s , don t l a h i é r a r c h i s a t i o n s e l o n l a f r é q u e n c e de 

l e u r a p p a r i t i o n e s t r e p r é s e n t é e p a r l e g r a p h i q u e Eq . 
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GRAPHIQUE E9: LA PROFESSION AGRICOLE. Pourcentage d'articles traitant 

du thème et ses sous-thèmes pour l'ensemble des 

éditoriaux 

p&iiodz 1930-1945 

pixiodt 1945-1952 

A* 

o 

thèmes 
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Quatre sous- thèmes dominent l a p remiè re pé r i ode : Union (18 %) , 

O r g a n i s a t i o n (16 %), Défense (16 %), F i e r t é (13 %) . On peut 

s ' i n t e r r o g e r pour q u e l l e r a i s o n , a l o r s que l e sous-thème " ÛA-

gan<L<àat<ion" a p p a r a î t encore dans 13 % d ' é d i t o r i a u x après l a 

g u e r r e , l a Défense (6 %) e t s u r t o u t l f U n i o n (5 %) passent au 

second p l a n ? Deux thèmes de moindre impor tance garden t une 

p lace c o n s t a n t e au cours des deux p é r i o d e s : l a v o l o n t é de 

p r o p u l s e r 1 f a g r i c u l t u re à l a p remiè re p lace (11 %) e t d ' o p é 

r e r son redressement (10 %) ? E s t - c e , aux deux moments, pour 

des r a i s o n s i d e n t i q u e s ? E n f i n , un thème nouveau : l e proq rès 

a f f l e u r e t im idemen t ve rs l a f i n de l a p remiè re p é r i o d e , t r o i s 

f o i s pendant l a g u e r r e , s o i t dans 2 % des é d i t o r i a u x , e t 

semble v e n i r à 1 f ava n t - scène de t o u t e l ' a c t i o n p r o f e s s i o n 

n e l l e v a l o r i s é e a p r è s - g u e r r e (37 %). I l s ' a g i t du p rog rès 

sous t o u t e s ses formes m a i s , l e p lus souven t , du p rog rès t e c h -

n i que . 

7 . 1 . . . . "OPERER LE REDRESSEMENT nlc&AAaiha". 

Douze f réquences en douze ans . Ce m i n i - s o u s - t h è m e donne 

une p rem iè re d i r e c t i o n géné ra le ve rs l a q u e l l e l e s responsab les 

du CERCA pensent que l a paysanner ie d o i t t e n d r a . Redressement 

n é c e s s i t é par l a s i t u a t i o n d ' éc rasemen t , d ' e x p l o i t a t i o n où e l l e 

es t tenue par l e s a u t r e s , mais où l ' e n f e r m e n t a u s s i ses p rop res 

f a i b l e s s e s . Ce red ressemen t , d ' a b o r d o b j e t des voeux du CERCA, 

sera l ' o e u v r e des che fs p r o f e s s i o n n e l s paysans e t de l ' e s p r i t 

d ' u n i o n de t o u s , "Jeunes Zt vieux". La montée d 'un s y n d i c a 

l i sme f o r t et s u r t o u t l a v i c t o i r e de l a C o r p o r a t i o n semblent 
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donner à penser qu'un relèvement inespéré s'est produit. Mais, 

l ' e f f o n d r e m e n t de c e t t e d e r n i è r e l e r e n v o i e p o u r l o n g t e m p s 

d a n s l e monde d e s u t o p i e s e t m o n t r e , en t o u t c a s , q u ' a u c u n 

redressement n'est jamais définitif. 

1952 décembre n° 44 

"Pour opérer le redressement nécessaire 
(par rapport au fait que nous sommes écrasés) 
il nous faudra... des hommes résolus, des 
chefs" 

1955 janvier n° 64 

"La qualité la plus indispensable au relève
ment de notre belle profession est l'esprit 
d'union" 

1936 janvier n° 74 

7oeux : "mais plus encore voeux de progrès 
dans vos études, de vie morale plus haute, 
d'ardeur enthousiaste pour le redressement 
et le salut de votre profession et de votre 
pays" 

1938: novembre n* 102 

"Moi-même (un Ancien) j'avais pensé à la 
création de cette amicale pour garder entre 
nous une liaison étroite, pour mettre en 
commun nos efforts et pour nous éclairer 
mutuellement afin d'arriver rapidement et 
sûrement à régénérer le monde paysan au point 
de vue religieux, professionnel et social" 

*941 février n° 124 

"Au moment où l'on fait appel à toutes les 
forces de la paysannerie pour un redresse
ment inespéré... puissent tous les hommeB 
qui veulent réellement le redressement de 
la paysannerie, "Anciens et Jeunes", unir 
leur volonté" 

1944 janvier n° 151 

"Soyez vraiment de ceux qui ont entrepris de 
tout leur coeur le relèvement de la paysan
nerie, de leur patrie et du monde entier" 

1946 mars n* 167 

n...à force de patience et d'énergie, remonter 
le courant de notre misère" 

1950 janvier n0 204 

"Vous faites partie d'une équipe nombreuse 
qui veut relever la paysannerie. 
... Au CERCA.., vous trouverez une équipe 
jeune, courageuse, active, qui a l'ambition 
de sauver la paysannerie,... en formant de 
véritables dirigeants, capables d'assurer des 
responsabilités dans leur profession" 

1950 octobre n° 208 

A. POEEAU S.J. "Je suis de ceux qui ont cru 
à la PH0M0TI0N rurale, et qui dans ce but ont 
voulu mettre la culture humaine à la portée des 
exploitants, fermiers et métayers, ouvriers 
agricoles et servantes de ferme. J'aime à voir 
aujourd'hui tous les éléments de ce monde rural, 
à quelque classe ou profession qu'ils appar
tiennent, concourir au relèvement et à l'épanoui 
sèment des campagnes françaises" 

1951 décembre n° 219 

Pie XII "... il faut remettre le monde paysan 
sur la voie de son salut, combattre ses défauts, 
vaincre la fascination d'un monde qui lui est 
étranger" 

A p r è s l a g u e r r e , l e t hème s u b s i s t e m a i s n o u s ne l ' a v o n s 

r e p é r é que d a n s 6 % s e u l e m e n t d e s é d i t o r i a u x . D ' a u t r e s c o n c e p t s 

s i t u é s d a n s l e même champ s é m a n t i q u e s o n t a u s s i u t i l i s é s : 

l e t hème "AauvtA" l a p a y s a n n e r i e , l a m e t t r e h o r s de d a n g e r de 

l ' h é m o r r a g i e que r e p r é s e n t e l ' e x o d e m a s s i v e d e s a n n é e s 3 6 . 

"RiginêJieA lu monde, paysan", l e r e n o u v e l e r comme de l ' i n t é r i e u r 

au p l a n m o r a l , r e l i g i e u x e t s o c i a l : une de m i s s i o n s de l ' A m i c a l e 

n a i s s a n t e . La nJizZzvo.A" d e s r u i n e s a c c u m u l é e s p a r l a c r i s e , ou 

p a r l a g u e r r e . " Remont&A la coulant de notKd mi^è-Ad". "XzltvtA", 
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"Aauv&A" , t r o i s e x p r e s s i o n s q u i au l e n d e m a i n de l a g u e r r e t r a 

d u i s e n t l a n é c e s s i t é " d e Kaà^em bldK AZA &0ActA avant de KtpaK-

tlK de l'avant" . N é c e s s i t é de s e r e l e v e r " d ' u n e di&aite. 

cuisante, qui ial^alt honte, comme, la di&alte. militaire, de 19 40, 

a v e c l'Impxz&Alon d'avolK la Hatlon corvtAe. *ol" . ( 1 ) 

Dans l e s a n n é e s 5 0 , n o u s v e r r o n s u t i l i s é p o u r l a p r e m i è r e 

f o i s , p a r l e P è r e F o r e a u , l e c o n c e p t b e a u c o u p p l u s l a r g e de 

"promotion": a c c e s s i o n à un n i v e a u de v i e s u p é r i e u r , qu i c o n n a î 

t r a une a u d i e n c e t r è s g r a n d e à p a r t i r d e s a n n é e s 6 0 , au p o i n t 

d ' ê t r e i n s p i r a t r i c e s de l o i s , e t d ' i n s t i t u t i o n s de f o r m a t i o n s 

d i t e s de p r o m o t i o n s o c i a l e . Ce t h è m e , au f u r - e t - à - m e s u r e que 

l e s s é q u e l l e s de l a g u e r r e s f e s t o m p e n t , a n n o n c e c e l u i de pa r i t e 

q u i p r é s i d e r a aux l o i s a g r i c o l e s de i 9 6 0 . 

7 .2 . LA VICTOIRE DE LA PAYSANNERIE : "V<lve.nlK la pKZmlJKe. 

pKojd^^lon du paya" 

10 % de f r é q u e n c e s a v a n t 1 9 4 5 , 11 % a p r è s . Ce q u i 

f r a p p e , à p r e m i è r e v u e , s i l ' o n s ' e n t i e n t à l ' o b s e r v a t i o n q u a n 

t i t a t i v e de ce s o u s - t h è m e , c ' e s t son é g a l e i m p o r t a n c e p o u r l e s 

d e u x p é r i o d e s , e t on p o u r r a i t a j o u t e r : sa f a i b l e i m p o r t a n c e . 

A ne c o n s i d é r e r en e f f e t que l e s m o y e n n e s , ce t h è m e s n ' a f f l e u r e 

q u ' à p e i n e une f o i s p a r a n . Ma i s c e t t e a f f i r m a t i o n a p p e l l e 

q u e l q u e s r é s e r v e s . En e f f e t , l a p r e m i è r e f r é q u e n c e r e m o n t e à 

d é c e m b r e 1937 u n i q u e m e n t . I n e x i s t a n t a u p a r a v a n t , i l c o n s t i t u e 

un d e s é l é m e n t s de l a t h é m a t i q u e 1 9 3 8 - 1 9 4 8 . Et, p o u r c e t t e c o u r t e 

p é r i o d e , i l e s t p r é s e n t d a n s 21 % d e s é d i t o r i a u x du P è r e 

G u i l l o u x e t d a n s 11 % de ceux du P è r e de M o n t b r o n . 

Q u e l l e s i g n i f i c a t i o n a c c o r d e r à ce t hème d a n s l ' u n i v e r s 

d e s f i n a l i t é s qu i d o i v e n t o r i e n t e r l e s c o m b a t s de l a p a y s a n n e r i e ? 

Comment f a u t - i l e n t e n d r e c e t t e v i c t o i r e de l a p a y s a n n e r i e e t 

c e t t e v o l o n t é d ' e n f a i r e l a p r e m i è r e p r o f e s s i o n du p a y s ? 

937 décembre ne 93 

"Quand vous serez plusieurs milliers,... à 
travailler silencieusement dans la masse 
rurale, comme le bon levain fait lever la 
pâte, alors, nous assisterons, étonnés nous-
mêmes, à la victoire définitive, qui ne aéra 
pas 1*écrasement des autres professions, mais 

une collaboration loyale, dans le respect de 
chacun, la justice aussi grande qu'on peut 
la réaliser sur la terre et une charité très 
chrétienne, seule capable de rendre à notre 
pays la joie et la douceur de vivre" 
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1938 mai n° 98 

"il est temps de prendre conscience 
de notre valeur nationale" 

1939 septembre n* 110 

"Nous maintiendrons... nous ferons tout 
ce qui dépend de nous... pour faire d'eux 
les premiers paysans du monde" 

1940 octobre n* 120 

Aube de victoire... 

"Voici un mot que personne n'ose plus pro
noncer. Pourtant c'est le mot que vous» 
hommes de la terre, devez dire : vous êtes 
entrain de gagner la première victoire de 
votre vie, la première victoire même de la 
paysannerie : victoire réelle, indiscutable 
aux répercussions immenses. Parce que vous 
avez été tenaces au labeur, parce que votre 
fidélité à la terre n'a pas connu de défec
tion, parce que votre foi chrétienne vous a 
toujours montré la beauté du travail et la 
beauté de la famille, voici que vous demeurez 
les seuls debout, les seuls qui regardent 
tranquillement l'avenir, les seuls bien adap
tés aux difficultés de l'heure... 
...Vous, les paysans, vous êtes ceux qu'on 
envie, qu'on exalte, qu'on supplira peut-être 
bientôt à genoux pour obtenir un morceau de 
pain, quelques grammes de nourriture ! Jamais 
t>n rie vit un tel renversement de situation : 
c'est bien la VICTOIRE DE LA TE1SE" 

1941 mars n* 125 

"Vous voyez que l'agriculture revient à 
l'honneur ; qu'elle va s'organiser j qu'elle 
va devenir la première profession du pays. 
Il faut, c'est absolument indispensable, que 
toute la jeunesse rurale prenne conscience de 
ce changement profond et fasse tout ce qui 
dépend d'elle pour accélérer le relèvement 
du pays" 

1941 avril n* 126 

"Que chacun d'entre vous travaille à plein 
coeur... pour développer autour de lui... 
le désir intense de mettre l'agriculture à 
la première place dans le pays : çjest elle 
qui doit se rénover la première : alors seu
lement elle pourra relever le pays" 

1941 juin n* 128 

"..«La Paysannerie redevient la première 
profession du pays : elle se doit de montrer 
qu'elle fait tout ce qui dépend d'elle pour 
mériter ce titre" 

1941 novembre n° 132 

"... Depuis un an... le travail est revenu à 
l'honneur ; le paysan nourricier de tout le 
pays, devient l'homme vers lequel on lance 
des regards d'envie... qui apparaît dans son 
vrai rôle et sa vraie place" 

1942 janvier nm 134 

"... en 1941 il est devenu exactement le con
traire. Le voici le premier du pays, celui 
dont tout le monde parle, celui que l'on re
cherche fébrilement comme parent, afin d'en 
recevoir un peu de beurre ou quelques kilos 
de pommes de terre. Reprenant une parole his
torique, on peut dire : le paysan n'était rien, 
et maintenant il est tout..." 

1942 mars n* 136 

"Comme après un déménagement bousculé où tout 
a été mis pêle-mêle, il faut maintenant remet
tre chaque chose à sa place et rendre aux gens 
les notions fondamentales qu'ils avaient ou
bliées. Dieu, la Famille, la Patrie, le Travail. 
les métiers organisés, la Paysannerie en tête 
les devoirs passant avant les droits" 

1945 février-mars n° 158 

"... Le paysan est l'homme le plus indispensa
ble dans toute la nation : c'est lui qui fait 
vi-rre les autres en temps de paix ; c'est lui 
qui donne le plus de combattants en temps de 
guerre ; il veut qu'on le sache et qu'on le 
dise et que cette vérité passe dans les actes 
du gouvernement aussi bien que dans les manifes
tations de l'opinion publique. C'est l'union 
de tous les paysans de France qui obtiendra ce 
résultat" 

1946 avril n* 168 

Faisons le point. 

"Demandons-nous ce que nous voulons faire ? 
Nous voulons faire des ruraux, les premiers 
hommes du pays... 
... Vous serez dans le payé, des hommes de 
premier rang car seuls, les hommes de premier 
rang remontent des pentes rudes comme vous 
avez su le faire" 

1946 juin-juillet-août n* 170 

"...La profession de paysan est la plus néce 
saire et la plus belle" 

1948 janvier n* 186 

"... Soyez les premiers hommes du pays sous 
peine d'en être traités comme balayure" 

En 1937, l a " viatoiKd- di&initiv&" e s t enco re une vue 

du f u t u r , mais e l l e semble f a i r e déjà p a r t i e du p o s s i b l e : 

"Quand VOUA AdKzz pluéiduKA millidK*. . . à tKcivaillzK AUtnciiau-
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cernent dan* la ma**e AuAale, comme, le bon levain iait leveA la 

pâte ; aloAA, nou* a&t>i&teAont>. étonne* nouA-meme*, à la victoiAe' 

définitive. . . " . Le Père G u i l l o u x n f h é s i t e pas à f a i r e usage 

des concep ts des t e n a n t s de l a l u t t e des c l a s s e s pour a n a l y s e r 

l a s i t u a t i o n paysanne : groupe "domine", " oppAime" . . . Ma i s , 

se lon l u i , l a v i c t o i r e qu i j a i l l i r a du oombat paysan ne sera pas 

un s imp le renversement de l a s i t u a t i o n où l e s oppr imés d f h i e r 

se f e r a i e n t l e s oppresseurs des a u t r e s c a t é g o r i e s p r o f e s s i o n 

n e l l e s . Ce t t e v i c t o i r e . . . "ne ACAa pa<à V écAa^ement de* autAe* 

pAoie**ion*, mai* une collaboration loyale, dan* le Aeàpect de 

chacun, la justice auAAi glande qu'on peut la AéaliéeA AUA la 

teKKe, et une chaAite txe* chrétienne" n °93 , 1937. Ces propos 

du Père G u i l l o u x s u i v e n t de peu, d 'une p a r t l ' e n c y c l i q u e 

"Vivini RedemptoAià" d é n o n c i a t r i c e du communisme athée comme 

t " i n tA inAèquement peAvCAA" et a c t u a l i s a t i o n de la d o c t r i n e de 

"QuadAageAimo knno" sur l a j u s t i c e et l ' a c t i o n s o c i a l e . 

D ' a u t r e p a r t , i l v i e n t a u s s i après l e Grand Congrès 

s y n d i c a l paysan de l ' U . N . S . A . , tenu à Caen> l e s 5 et 6 mai 1937, 

où à p r i s forme l e p r o j e t c o r p o r a t i s t e , qui emprunte un c e r t a i n 

nombre de ses p r i n c i p e s au C a t h o l i c i s m e s o c i a l e t , notamment, 

ce r e f u s de l a l u t t e des c l a s s e s . 

Le Père G u i l l o u x , dans l e "CERCA" de r e n t r é e , n° 120, 

o c t o b r e 1940, sa lue c e t t e f o i s comme "Vaube de la victoiAe" 

l e p r o j e t d ' o r g a n i s a t i o n c o r p o r a t i v e que L. S a l l e r o n e t p l u s i e u r s 

d i r i g e a n t s de l ' U . N . S . A . v i e n n e n t de p r é s e n t e r , cou ran t septem

b r e , au gouvernement . La v i c t o i r e de l ' o r g a n i s a t i o n p r o f e s s i o n 

n e l l e sous l ' a u t o r i t é du s y n d i c a l i s m e , dont l e CERCA pa r tage 

l a t h è s e , es t désormais imminen te . Ce t te v i c t o i r e es t m é r i t é e 

par l a f i d é l i t é de l a paysanne r i e aux grandes v a l e u r s dont e l l e 

es t p o r t e u s e : t é n a c i t é dans l e t r a v a i l , s a i n t e t é de l a f a m i l l e , 

f o i c h r é t i e n n e . . . En s ' i n c a r n a n t dans l e s i n s t i t u t i o n s , e l l e s 

s ' i m p o s e r o n t p l u s f a c i l e m e n t à t o u s . Le paysan, h i e r m é p r i s é , 
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méconnu, d e v i e n t "celui \qu* on envie, qu'on exalte". L ' a g r i c u l 

t u r e "va_ devenir la première procession du paya" n ° 1 2 1 , 1 9 4 1 . 

Les é l è v e s d o i v e n t d é v e l o p p e r "le désir intense de mettre 

Vagriculture à ta première place dan* le pays" n° 1 2 1 . "Le 

paysan n1 ê,tait rien ; et maintenant il esttout" . . . Au moment 

où l e s r e s t r i c t i o n s se font s e n t i r , l u i l e paysan "nourricier de 

la nation, devient le prmier du pays". I l e s t "le plu* indis

pensable dans la nation". I l veu t qu 'on l e sache e t qu 'on l e 

d i s e e t que c e t t e v é r i t é p a s s e dans l e s a c t e s du gouvernement 

a u s s i b i e n que dans l e s m a n i f e s t a t i o n s de l ' o p i n i o n p u b l i q u e . 

"les paysans obtiendront ce résultat par leur union" n °158 , 

1945. 

La g u e r r e f i n i e , l e CERCA " iait le point" de "ce qu'il 

veut jaire" : "Nous voulons iaire des ruraux, les premiers 

hommes du pays", "{/ous serez dans te pays des hommes de premier 

rang, car seuls les hommes de premier rang remontent les pentes 

comme vous avez su le &aire"9 n°170 . "Soyez les premiers hommes 

du pays sous peine d'en être traites comme la balayure" n°186, 

1948. L ' emplo i du f u t u r s i g n i f i e b i en que ce n ' e s t pas gagné 

d ' a v a n c e e t l ' i m p é r a t i f : "soyez", q u ' i l s ' a g i t d 'un d e v o i r , 

d ' une o b l i g a t i o n m o r a l e , d ' une e x i g e n c e , pour ne pas ê t r e l e s 

é t e r n e l s l a i s s é s pour compte, l e s m é p r i s é s , "la balayure". 

C e t t e f i n a l i t é , l o r s q u ' e l l e s e r a a t t e i n t e , r e n v e r s e r a l e r a p p o r t 

de l a p a y s a n n e r i e aux a u t r e s e n t i t é s du co rps s o c i a l . E l l e 

ne s e r a p l u s , c e r t e s , dans une s i t u a t i o n d ' o p p r i m é . Cependant , 

l o i n d ' a b u s e r de c e t t e s u p é r i o r i t é r e t r o u v é e pour é c r a s e r l e s 

a u t r e s , e l l e l a m e t t r a au s e r v i c e d ' une "collaboration loyale" 

avec l e s a u t r e s p r o f e s s i o n s . 

Ma i s ,pou r c e l a , i l f au t a v o i r fo i en sa p r o f e s s i o n , 

en ê t r e f i e r . 
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7.3. "LA ¥01, COHVITIOH VU SUCCES"..."deveniA jieAé, epeAdument 

jJCA* de notAC pAOJe**ion" 

Vingt ans a p r è s a v o i r q u i t t é s e s f o n c t i o n s de d i r e c t e u r 

du CERCA, pour se c o n s a c r e r au lancement de l a JAC, l e Père 

Foreau, s o l l i c i t é d f é c r i r e un a r t i c l e pour l e b u l l e t i n mensue l , 

campe l a s i t u a t i o n du monde paysan dans l ' e n t r e - d e u x - g u e r r e s , 

t e l l e que l e CERCA et l a JAC l a comprena ien t : "Il y a 25 an*, 

ecAit-il, le gAand pAoblème c'était V exode AuAal, du à un 

malaise économique, social, moAal et plu* enco re à un complexe 

d1 ini'eAioAite" . Et i l e x p l i q u e : "Le CERCA et la JAC, *uA de* 

plan^ comp lem entai Ae *, *ont venu* diAe à ce* jeune* AuAaux : 

'VotAe metieA, le pAemieA dan* l*ki*toiAe du monde, e*t un 

m etleA qui AequleAt beaucoup d'intelligence"... 

"AvoiA compAi* cela, c* e*t Ae*teA FIER d'etAe paysan 

bu aAtiàan, ou menageAe ; c1 e*t Ae*teA au village avec la volonté 

de changeA quelque cho*e pouA un aveniA meilleuA" n °208 , o c t o b r e 

1950. 

Les quinze f r é q u e n c e s pour ce thème, en qu inze a n s , 

avan t 1945, pour seu lement t r o i s f r é q u e n c e s dans l e s c inq années 

qui s u i v i r e n t l a g u e r r e , s o i t r e s p e c t i v e m e n t 13 % e t 5 %, s p é c i 

f i e n t q u l i l s ' a g i t d 'un thème c a r a c t é r i s t i q u e de l ' e n t r e - d e u x -

g u e r r e s . Mais , t o u t a u t a n t que l e nombre de f r é q u e n c e s , l a f o r c e 

p e r s u a s i v e dép loyée r e n f o r c e c e t t e v é r i t é , comme l e conf i rme 

éga lement l e jugement émis pa r l e Père F o r e a u . 

1932 avril n* 38 

"Je vous assure qu'en bien des cas je me 
trouve navré de voir mes camarades rougir 
de notre métier... Oui, nous, élèves des 
EACA, nous relevons la tête et devant qui 
que ce soit, même dans cette grande Afrique, 
nous sommes fiers de notre métier. Oui.., Xier j 
et dire que presque tous ont honte ! honte, 
pourquoi ? Parce que n'ayant appris leur 
métier, ils se croient ignorants" 

Un élève du CERCA. 

1933 février n* 46 

"...Nous jeunes, qui avons foi en notre 
profession, nous comprenons qu'il eet grand 
temps de la défendre intelligemment" 

i>54 février n 0 55 

"... Une génération se lève qui aura le 
fierté de son travail, qui saura le dé
fendre" 
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54 septembre n" 60 

"L'agriculture n'est pas organisée. Elle 
est dominée par ces groupes moins nombreux 
mais qui le sont... Les choses ne changeront 
que devant la montée de chefs véritables, 
jeunes, compétents, fiers de leur métier" 

3b avril n° 77 

"... Soyez fiers de votre métier... 
Le Président de l'Académie d'Agriculture 
disait récemment dans un discours important : 
"Le point essentiel est de rétablir l'espoir 
en l'avenir de l'agriculture" 
C'est votre rôle de garder cet espoir et de 
le traduire en actes énergiques... Quand 
tous les élèves du CEHCA donneront l'exemple 
de la foi et de l'esprit de dévouement, ce 
jour là "ce ne sera plus la même chose" 

37 septembre n* 90 

Le Drame paysan : la classe paysanne 
entrain de mourir 

est 

"Quand les paysans, tous les paysans auront 
compris que leur profession est la plus 
indispensable du pays... quand il auront bien 
réalisé qu'ils nourrissent le paye en temps 
de paix et que ce sont eux surtout qui le 
défendent en temps de guerre ; quand ils exi
geront que leurs représentants au Sénat et à 
la Chambre votent des lois pour leur donner 
des habitations convenables, de l'eau potable, 
l'électricité à prix abordable, et la certi
tude de vendre le fruit de leur si dur labeur 
à un prix rémunérateur ; alors... ils redres
seront la tête ; ils pourront enfin vivre 
selon leurs mérites ; être fiers, formidable
ment fiers, devant l'ouvrier, le fonctionnaire, 
le soldat, le marin, qui sont bien moins utilee 
que lui, paysan, auteur du pain et du vin, de 

la viande, et du lait, sans lesquels l'humanité 
disparaîtrait toute entière en moins d'une 
semaine..." 

1941 août na 150 

"Enfin nous avions honte parfois de notre titre 
de paysan ; eh bien là, il faut révolutionner 
vigoureusement cette attitude et devenir fiers, 
éperdument fiers de notre profession, de notre 
vocation ; celle, magnifique, de collaborer 
constamment avec la nature et son Auteur, pour 
nourrir nos semblables et leur procurer tout 
ce qui est indispensable à une vie vraiment 
humaine" 

1942 février n° 135 

La Foi, condition du 

"Pour nous sauver, n 
avoir une foi invinc 
notre profession 
sur pied une paysann 
tous ses rouages. Ma 
au coeur la foi, une 
qui fait les pionnie 
tyrs. En toute entre 
tion du succès et n' 
assurées de réussir, 
on est décidé de se 

ous paysans, nous devons 
ible dans la valeur de 
Nous finirons par mettre 
erie forte, organisée en 
is pour cela, il nous faut 
foi extraordinaire, celle 

rs, les savants, les mar-
prise la foi est la condi-
oubliez pas que seuls sont 
les oeuvres pour lesquelles 
faire tuer..." 

1944-45 n- 156 

Rôle de la paysannerie dans l'après-guerre 

"Enfin, acquérez, une fois pour toutes, la 
fierté de votre profession. C'est la plus 
belle de toutes, la plus indispensable. 
Alors, faites tout ce qu'il dépend de vous 
pour qu'elle apparaisse à tous avec sa valeur 
et sa beauté" 

L e s deux c o n c e p t s , f o i e t f i e r t é , ne p r o c è d e n t - i l s 

p a s d ' u n e a t t i t u d e commune ? La f i e r t é , au s e n s où l ! e m p l o i e l e 

CERCA, i n d i q u e l e s e n t i m e n t é l e v é q u ' i n s p i r e une p e r s o n n e ou 

une t â c h e , l ' o p i n i o n f a v o r a b l e que l ' o n p o r t e s u r e l l e , l a 

h a u t e e s t i m e que l ' o n a de sa v a l e u r . Combien p l u s , l o r s q u e 

l ' a d j e c t i f e s t non s e u l e m e n t r é p é t é m a i s r e n f o r c é p a r un a d v e r b e 

v e n a n t l e p r é c i s e r ? I l a p p a r a î t que c e t t e f i e r t é d o i t ê t r e 

p o r t é e à un d e g r é e x t r a o r d i n a i r e , i n i m a g i n a b l e , d ' e x t r ê m e v i o 

l e n c e même. A i n s i , c e t a p p e l v é h é m e n t du P è r e G u i l l o u x ( n ° 9 0 , 

1937) : n.Quavid 1<L& pay*avu>, tou* la* paysan*, auront compAi* 

que. ZQ.UA pAoizAàion <L*>t la plu* indZ^ptnéable, du paya"... " c e £ £ e 

AanA laqazlle. l1 humanité- diàpaAaltAait tout tntiiAe. en moin* 

d'une, semaine.. . . aloAA il* AzdAe.44e.Aont la tète...* HA pouAAont 

Zq.ua
AzdAe.44e.Aont
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••• ê£^£ jiers, j ormidablement jiers (2) , devant V ouvrier, le 
i onctionnaire, le soldat, le marin, qui sont bien moins utiles 
que lui..." ou encore, n°130, août 1940 : "Nous qui avion* 

honte pari ois de notre titre de paysan ; eh bien là, il iaut 
révolutionner vigoureusement cette attitude, et devenir jiers, 
éperdument jiers de notre projession, de notre vocation..." 

Cette fierté doit s'accompagner "d'une joi invincible. 

dan* la vale.uA de. la proiession agricole" ; c'est-à-dire dans 

la certitude quf(on) " iinira par mettre Sur pied une. paysannerie, 
iorte, organiste en tous ses rouages" . "Hais, pour cela, il 
nous iaut au coeur la ioi, ... une joi extraordinaire, celle 
qui iait les pionniers, les savants, les martyrs. En toute 
entreprise, la ioi est la condition du succès". Il ne faut pas 

oublier que "seules sont assurées de réussir les oeuvres pour 
lesquelles on est décidé de se jaire tuer" n°132, 1942. Début 

1942, c'est le'moment ou "l'U.N.S.A; oiire à la corporation ses 

structures et ses équipes pour assumer les diverses ionctions 
et lui permet de pourvoir de titulaires ses échelons locaux ou 

.régionaux" (3 ) . 

Cette "victoire" de la paysannerie, par laquelle elle 

va pouvoir être restaurée dans sa dignité, n'est possible que 

si la motivation, faite de " iierté" et àe " joi", est assez 

puissante pour qu'elle s'engage à fond dans l'action profession

nelle. Mais alors, cette action professionnelle que doit-elle 

être ? Trois sous-thèmes, en étroite relation entre eux, vont 

servir à désigner le terrain d'action, offrir trois objectifs 

au dévouement des jeunes élèves du CERCA : 

la défense, l'organisation, l'union. 

(2) Les soulignés sont de nous. 

(3) HOUEE (Paul). Les étapes du développât!ent rural,plus une longue 
évolution (1815-1950) . p!56. 

vale.uA
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7 . 4 . "PEt/ENIR CAPABLES VE VEFENVRE" SA PROFESSION 

Parmi l e s c i n q u a n t e s i x a r t i c l e s du P è r e G u i l l o u x qu i 

a b o r d e n t l e t hème de l a p r o f e s s i o n a g r i c o l e , 3 7 , 5 % d ' e n t r ' e u x 

t r a i t e n t du s o u s - t h è m e de l a d é f e n s e p r o f e s s i o n n e l l e . P l u s 

d ! u n s u r t r o i s . On p e u t o b s e r v e r , en r e v a n c h e , une r é g r e s s i o n 

de ce s o u s - t h è m e a p r è s l a g u e r r e , où i l n ' a p p a r a î t p l u s que 

d a n s 14 % d e s a r t i c l e s s u r l e s u j e t , dûs e s s e n t i e l l e m e n t au 

P è r e de Montb r o n . 

P e n d a n t l a p r e m i è r e p é r i o d e , i l c o n s t i t u e un d e s 

t h è m e s m a j e u r e d a n s c i n q ou s i x a r t i c l e s au p l u s f o r t de l a 

c r i s e , d a n s l e s a n n é e s 1 9 3 2 - 1 9 3 4 e t , en d é c e m b r e 1 9 3 7 , l ' u n 

d ' e u x l u i e s t e n t i è r e m e n t c o n s a c r é j u s t e aux l e n d e m a i n s du 

C o n g r è s de C a e n . A i l l e u r s , i l a p p a r a î t comme un s i m p l e r a p p e l 

d'une finalité vers laquelle il importe de tendre grâce à la 

formation. 

A p r è s l a n u e r r e , ce s o u s - t h è m e n ' e s t m e n t i o n n é que qua

t r e f o i s . Une f o i s s e u l e m e n t , i l donne l i e u à un r e l a t i f d é v e 

l o p p e m e n t ( n ° 1 8 0 , j u i n 1 9 4 7 ) . 

novembre n" 26 

"Si le Président du Conseil a pu dire récem
ment, e'adressant à tous les paysans de 
France : "qui vous défend, défend l'avenir", 
nous espérons qu'en contribuant pour notre 
modeste part à cette défense, nous ferons 
oeuvre utile et française et chrétienne" 

décembre n* 34 

"La terre va souffrir... à vous jeunes de 
bien connaître votre profession pour la 
défendre intelligemment" 

ser les autres et de viser à l'arbitraire, 
il s'agit simplement de défendre son foyer, 
son métier et la juste rémunération du 
travail" 

1934 février n° 55 

::... Je sortirai du régiment résolu plus que 
jamais à m'organiser et à me défendre dans 
ma profession. 
Une génération se lève qui aura la fierté 
de son travail, qui saura le défendre" 

février n 0 36 

"Votre ardeur proclame bien haut à tous ceux 
qui en douteraient encore, que les jeunes 
terriens veulent apprendre leur métier, 
connaître à fond leur profession et devenir 
capables de défendre eux-mêmes leurs inté
rêts les plus chers" 

février n° 46 

"...que de réclamations justes une déléga
tion de paysans aurait dû présenter au 
Ministre !... Il ne s'agit nullement d'écra-

1935 décembre n° 73 

"Les évêques voient avec une joie très pro
fonde se lever dans nos campagnes une jeu
nesse instruite, fière de sa profession, 
capable de la défendre par la parole et par 
1'organisation" 

1936 décembre n° 83 

"Je souhaite qu'il profite de ces Cours 
(d'orateur) pour devenir un ^êJT^n&ôur de 
la cause rurale" 
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1937 mars n° 86 

"... Apprenez à parler en public pour vous 
défendre et faire taire victorieusement 
ceux qui vous divisent" 

1937 décembre n° 93 

"Un de vos camarades vient de nous écrire 
une lettre longue, très intéressante, où 
se trouve posée, une fois de plus, la grave 
question de la défense paysanne : "...A mon 
avis, je n'entrevois la solution que dans 
la défense professionnelle. Nous sommée 
environnés de gens qui nous exploitent." 
(suit une analyse très fine sur les syndicats 
boutiques qui dans certains cas exploitent), 
"Or nous voulons défendre notre profession 
en nous opposant réellement aux injustices 
venant des autres profession?" 

1938 juin-juillet-août n° 99 

"Prendre conscience des progrès à réaliser 
pour que la profession agricole... solidement 
défendue, apparaisse aux yeux de tous comme 
celle qui donne fierté de vivre, joie saine 
du labeur naturel, et indépendance tout en
semble" 

1940 octobre nm 120 

"Plus de "politicaille" au village ; mais une 
défense réelle de la profession" 

1941 avril n° 126 

Etre forts. 

"Défendre la profession, c'est aussi le désir 
intense de mettre l'agriculture à la première 
place dans le pays : c'est elle qui doit se 
rénover la première : alors seulement on pourra 
relever le pays" 

1942 janvier n° 143 

"La loi sur la corporation lui donne vraiment 
la possibilité de... se défendre 
...Organiser votre profession ; la défendre 
contre ses ennemis déclarés ou sournois... 
Voilà ce que nous souhaitons vous voir faire 
au cours de l'année qui commence" 

1944 janvier n° 151 

"Lorsque nous commencerons vraiment à savoir, 
nous aurons à notre disposition des moyens 
puissants pour nous défendre... Celui qui ne 
sait rien, ne peut rien faire" 

1945 février-mars n° 158 

"L'unité du monde rural... leur permettra de 
défendre leurs idées et leurs biens ; de sau
vegarder leur valeur et leur civilisation propre 

1947 juin n# 180 

"La défense énergique de vos droits... est in
dispensable. Ceux qui sont dans le vrai ont 
le devoir de lutter pour la justice. C'est la 
tâche de vos parents, à laquelle vous devez 
apporter votre aide. 
D'abord, que l'on rende partout vie aux syndi
cats agricoles locaux. Ce sont des unions pour 
la justice. Qu'on les groupe en fédérations 
vigoureuses, et sans attaches politiques. Dans 
les temps où les syndicats sont puissants, les 
pouvoirs publics n'osent pas brimer les paysans. 
Unissez-vous donc, et organisez votre profession' 

1948 janvier n° 180 

"Soyez forts, ruraux, par des organisations 
professionnelles' solides qui vous permettent 
de grouper toutes vos énergies de paysans et 
d'artisans, énergies qui vous défendront et 
construiront un ordre naturel" 

1 . Défendre une p r o f e s s i o n c ' e s t s e r v i r l ' a v e n i r et f a i r e 

oeuvre c h r é t i e n n e . 

En d i f f u s a n t une f o r m a t i o n p r o f e s s i o n n e l l e dans l a 

c l a s s e de l a moyenne et p e t i t e p a y s a n n e r i e , l e CERCA a l a 

c o n v i c t i o n q u ' i l c o n t r i b u e , pour sa "m oddAta paAt, à la dt^znAd" 

de c e l l e - c i . Reprenant l e s propos mêmes du P r é s i d e n t du Conse i l 

( 4 ) , i l a l a c e r t i t u d e que, ce f a i s a n t , i l p rése rve l ' a v e n i r 

du pays . , yVti&ndAd la pay^annzKiz, c1 ZAt iaixz oeuvre utile, zt 

nationale.1!. . c f es t a u s s i " iain.2, OZIXVKZ chKitiznnt" . En e f f e t , 

l e monde de l ' a g r i c u l t u r e es t l u i a u s s i un monde du t r a v a i l 

(4) N°26, novembre 1930. 
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et d'un volume considérable dans la nation, même si, demeuré 

encore largement individualiste, traditionnel dans ses techni

ques d'exploitation et ses comportements sociaux en dépit d'une 

situation économique qui se fait de plus en plus difficile, il 

attire moins l'attention que le monde de la grande industrie. 

La précarité de la situation des petits paysans atteste leur 

appartenance au monde des M pauvAZA" . "OtuvAZA pouK Its pauvKdS 

du monde, AuAal" : (40 ans après, nous avons trouvé cette for

mule encore bien vivante sous la plume du PèreGuilloux ). Cette 

assertion ne prend tout son sens que lue avec,à l'arrière plan, 

la perspective de toute cette action sociale rurale : transfert 

à un milieu social spécifique de l'enseignement des Encycliques 

de Léon XIII et Pie XI, et du Mouvement Social Catholique qui 

voulait en être la mise en oeuvre pour le monde du travail. 

2. Devenir capable de défendre sa profession est une des fina

lité s professionnelles fondamentales du CERCA, et de sa 

formation. C'est, en effet, grâce à une formation la plus 

poussée possible, à une connaissance parfaite du métier et des 

problèmes qui s'y rattachent, à une instruction suffisante, 

que les jeunes "AauAont" défendre "IduAA intQ-K&t& las plue 

chdKA", "Its diizvidKt inttiligmm&nt" n°34 ; défendre "ItuA 

ioytA, £eiu mztizA, la justz xbnunzKation du travail" n°46. 

"Vz&zndAZ IZUKS idizs et IzuKé bizns, sauvzgaKdzx Izux valzuK 

Zt IzuK civilisation pAopAZ" n°158, 1945. Défendre la paysan

nerie "en s* opposant Kzzllzmznt aux injustice,* venant dzs autKzs 

pAçizssions" n°93, 1937 ; la défendre "contAZ SZS Znnzmis dzzla-

KZS ou souAnois" n°134, 1942. 

3. Les moyens de cette défense 1-" la paKolz <lt lf organisation 

pAoizssionnzllz" - lisons-nous au n°73, 1935. 
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" La défense par l a p a r o l e 

Dans l ' e n t r e - d e u x - g u e r r e s , l 1 ense ignemen t p r o f e s s i o n n e l 

ne o o m p o r t a i t , à proprement p a r l e r , pas de d i s c i p l i n e s d ' e n s e i -

gnement g é n é r a l , qu i ne f u r e n t i n t r o d u i t e s dans l e s programmes 

que par l a l é g i s l a t i o n sur l ' e n s e i g n e m e n t a g r i c o l e de 1943. 

De p l u s , un enseignement par cor respondance f a v o r i s e davantage 

l ' e x p r e s s i o n é c r i t e que l ' e x p r e s s i o n o r a l e . Or, dans l e s 

années 1935, s u i t e aux conséquences désas t reuses de l a c r i s e , 

l e paysan "attriste pan. le juste sentiment ' qu1 on £ ' abandonna 

dans la solitude, d-es champs et qu'on méprise son travail" (5) 

d o i t s a v o i r se f a i r e en tendre en p u b l i c . N ' a s s i s t e - t - o n pas 

aux p rem iè res m a n i f e s t a t i o n s paysannes, dès 1934 ? En 1936, 

l ' a r r i v é e au p o u v o i r du F ron t P o p u l a i r e t r a n s f o r m e l a France 

"en un champ clos où s1aiirontent les idées les plue opposées, 

les programmes les plue contradictoires". Pour se " d e i e n d r e 

des mauvais bergers", i l f a u t " (xppKdndKd a exprimer clairement 

ses idées devant les autres" . Le CERCA pense sér ieusement à 

o r g a n i s e r un "cours d1 orateurs" . "La chose est possible. Réa

lisée dans l'Eure depuis trois an*, elle a permis de créerf 

dans la masse paysanne des con&é.si£nci£AA remarquables" n °80 , 

1936. De f a i t , de t e l s cou rs f u r e n t o rgan isés en Anjou par 

l e CERCA. Des é l è v e s v e n a i e n t à b i c y c l e t t e du M a i n e - e t - L o i r e , 

de l a Mayenne e t de l a L o i r e - A t l a n t i q u e ou de l a Vendée pour 

s ' e x e r c e r à c e t t e p r i s e de p a r o l e : "Apprenez à parler en public 

pouK voué dépendre et iaire taire victorieusement ceux qui 

voué divisent" n °86 , mars 1937. 

~ La défense par l ' o r g a n i s a t i o n p r o f e s s i o n n e l l e 

P l u s i e u r s f o i s a f f i r m é e par l e Père G u i l l o u x , c e t t e 

"grave question de la dépense paysanne" f a i t l ' o b j e t de t o u t 

un a r t i c l e ( c f annexe F? ) sous l e t i t r e "Ce n'est pas en 

gémissant que l'on gagne les victoires"... n °93 , décembre 1937. 

Un é l è v e é c r i t au CERCA son étonnement de ce que pour l a 

(5) HALEVY (Daniel). Visites aux paysans du Centre, p. 269, cité par 
Gordon WRIGHT, op. cit. p. 70. 
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"de^en^e iutuKt de la cau^e paysanne", c e l u i - c i ne t r o u v e à 

p roposer que l a n é c e s s i t é de fo rmer des o r a t e u r s . La défense 

paysanne ne s e r a i t - c e p o i n t l a r a i s o n d f ê t r e des s y n d i c a t s ? 

Or, que v o i t - o n ? C e r t a i n s s y n d i c a t s e x i s t a n t s ont d é r i v é de 

l e u r f o n c t i o n i n i t i a l e de défense ve rs une f o n c t i o n quasi e x c l u 

s ivement commercia le.•Phénomène a b e r r a n t ! : on t r o u v e même, 

a f f i r m e - t - i l , des s y n d i c a t s qu i vendent p l u s cher l e u r s p r o d u i t s 

que l e s commerçants, et donc f i n a l e m e n t e x p l o i t e n t l e paysan 

au l i e u de l e d é f e n d r e . 

Prenant appu i sur l e f a i t d i v e r s r appo r té par ce jeune 

g a r ç o n , l e Père G u i l l o u x déve loppe sa c o n v i c t i o n l a p l u s 

p ro fonde : Ou i , i l es t v r a i que l e s S y n d i c a t s sont r é e l l e m e n t 

l e m e i l l e u r moyen de dé fendre l e s i n t é r ê t s des paysans . Mais 

pour c e l a , i l f a u t que l e s adhé ren t s p rennent consc ience de 

l e u r p r o p r e r e s p o n s a b i l i t é dans l a bonne marche de c e u x - c i . 

Et d ' a b o r d , i l ne d e v r a i t y en a v o i r qu ' un s e u l , t r è s f o r t , 

d i sposan t de p u i s s a n t s moyens d f a c t i o n ; ce l a suppose qu 'on 

a c c e p t e de payer des c o t i s a t i o n s r a i s o n n a b l e s , que l ' o n ' s o i t 

membre a c t i f du s y n d i c a t l o c a l l i e u normal pour a p p o r t e r ses 

d o l é a n c e s . Que d o i t , en conséquence, f a i r e l ' é l è v e du CERCA ? 

p r a t i q u e m e n t t r a v a i l l e r avec acharnement ses c o u r s , e t c . . . 

"pA&nd/it tout doucement <t>a plact dan<6 la* organisation* agn.ic.olz* 

de la commune." . 

Le Père G u i l l o u x met donc l ' a c c e n t sur l a p r imau té du 

combat s y n d i c a l comme moyen de défense de l a pay sanne r i e , au 

m ornent même où, 1 ' U . N . S . A . , au Congrès de Caen, a f f i r m e que 

l e s p o p u l a t i o n s r u r a l e s , malgré l e s d i r e s des p o l i t i c i e n s , 

n ' o n t j a m a i s é té r é e l l e m e n t r e p r é s e n t é e s au Pa r l emen t . La 

p o l i t i q u e , se lon eux, ayant t o u j o u r s corrompu ces p ré tendus 

r e p r é s e n t a n t s r u r a u x . De même l e s q u e r e l l e s p o l i t i c o - p r o f e s s i o n 

n e l l e s , des n o t a b l e s a g r a r i e n s a v a i e n t t r o p longtemps corrompu 

l e u r m i s s i o n de défense des i n t é r ê t s paysans au s e i n du 

s y n d i c a l i s m e . Cont re c e t t e t endance , l e Père G u i l l o u x s ' i n s u r g e : 

agn.ic.olz*
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"Vlué de politicaille au village", écrit-il à deux reprises. 

Nous avons constaté, pour l'après-guerre, une relative 

mise en veilleuse de ce sous-thème de la défense paysanne. 

Sous le titre "faiéoné le point" f le Père de Hontbron nous 

fournit peut-être une des explications i" Si chacun de voué, 

&0Ame paK le* etudeé paK coKKeépondance, voué voué appliquez 

à etKe deé militante coopeKateuKé ou mutualiste*, comme voé 

alneé ont ete deé militante éyndicaliéteé, aloKé voué éeKez dané 

le payé une i'oKce, on ne pouKKa plue voué tKaiteK, comme on le 

iait maintenant, plue mal que deé cultivateuxé etKangeKé..." 

nu168, avril 1946. Il y a eu donc un déplacement des lieux où 

l'engagement semble le plus urgent. "Le tkme de la démenée eut 

pœ&u amen, et ironique, caK éi l'on penéait à ée KomettKe debout 

(maié comment) on n'avait plue gnjxnd choée à dépendue" .(6) 

En effet, une nouvelle Confédération Générale de l'Agri

culture (la C.G.A.) organisée par les forces de gauche (essen

tiellement socialistes avec un appoint de communistes et de 

radicaux) avait libéré la Coopération, le Crédit et la Mutualité, 

de leur mise en dépendance par la Corporation par rapport au 

syndicalisme. Le nouveau ministre de l'agriculture, un socia

liste, Tangui -P rigent? donne une forte impulsion à ces divers 

services, dont il comptait faire les relais d'une politique 

agricole de gauche auprès de la paysannerie. L'échec de la 

Corporation avait de par ailleurs entraîné l'affaissement du 

syndicalisme, en réduisant au silence, ou en conduisant en 

prison, les chefs les plus compromis dans le Régime de Vichy. 

Les Elections de 1946 à la F.N.S.E.A., nouvelle désignation du 

Syndicalisme, ramenèrent nombre d'anciens dirigeants, qui 

n'avaient pas démérité de la confiance de leurs pairs, à la 

tête des nouvelles sections locales et départementales. Tandis 

que les instances nationales étaient progressivement reprises 

en main par la Droite en la personne de R. Blondelle , et les 

Démocrates-Chrétiens en celle d'E. Forgetà partir de mars 1947. 

(6) MONTBRON (H. de) Correspondance inédite 8.06.84 p. 23. 
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I l semble donc que l a c o n s i g n e du Père de Montbron en 

j u i n 1947 s ' i n s c r i v e dans l a l i g n e des événements r é c e n t s , 

c ' e s t - à - d i r e dans l a c o n t i n u i t é de l ' a t t i t u d e f a v o r a b l e au 

s y n d i c a l i s m e d ' u n e p a r t , e t à l a D r o i t e , non s u s p e c t é e de mélan

ge r s y n d i c a l i s m e e t p o l i t i q u e d ' a u t r e p a r t . I l é c r i t : "la 

dc&cn*c incAgiqut de vo* dKoit* c*t indispensable. V'aboid, que 

l'on Kende partout vie aux syndicat* agricole* locaux. Ce *ont 

de* union* pouK la ju*tice, qu'on le* groupe en indexation* 

v igouKeu*e* e t *an* attacha* politique*" . 

7 . 5 . UNE ORGANISATION PROFESSIONNELLE : p u i s s a n t e , l i b r e , en 

d é p e n d a n c e de l ' o r g a n i s a t i o n s y n d i c a l e 

L ' o r g a n i s a t i o n p r o f e s s i o n n e l l e f u t sans d o u t e l ' i d é a l 

l e p l u s i m p o r t a n t p r o p o s é p a r l e CERCA aux f u t u r e s é l i t e s r u r a l e s , 

Le thème e s t d é j à p r é s e n t dans l e s B u l l e t i n s m e n s u e l s dès 1 9 2 8 . 

Et c ' e s t s u r l e t o n l e p l u s p a s s i o n n é que l e Pè re G u i l l o u x l e 

d é v e l o p p e de 1930 à 1 9 4 5 . I l a f f l e u r e v i n g t e t une f o i s d u r a n t 

c e t t e p é r i o d e , s o i t dans 3 7 , 5 % des é d i t o r i a u x t r a i t a n t de l a 

p r o f e s s i o n a g r i c o l e . Ce thème g a r d e r a e n c o r e une c e r t a i n e a c t u a 

l i t é a p r è s l a g u e r r e , où nous l e r e t r o u v e r o n s m e n t i o n n é h u i t 

f o i s p a r l e Père de M o n t b r o n s o i t e n c o r e dans 13 % des é d i t o -

r i a u x e t 28 % du thème d o n t i l r e l è v e . 

S u i v o n s son é v o l u t i o n ,: 

1932 janvier n* 35 

"Hotre ministre de l'agriculture disait 
récemment dans un grand discoure : "L'agri
culture n'est pas estimée à sa juste valeur, 
parce que, manquant d'organisation, elle ne 
peut faire valoir ses droits" 
L'organisation se réalisera le jour où, dans 
chaque commune de France, deux ou trois agri
culteurs se trouveront, connaissant à fond 
leur profession et l'aimant de toute leur 
âme... Vous serez ces hommes si vous le 
voulez..," 

1932 décembre n* 44 

"L'agriculture est la profession la moins 
organisée qui soit en France. 
Imaginons un instant - supposition gratuite 
que le monde rural, que le paysan français 
soit aussi organisé, aussi solidement syn
diqué que le public administratif. 
... Si nous avions à notre disposition des 
organisations professionnelles riches... 

Bonnicel ÏÏHSA 
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1934 avril n* 57 

"Les événements actuels donnent raison à 
ceux qui depuis des années déploraient le 
manque d'organisation de l'agriculture 
française. Le résultat le plus clair de cet 
état de choses apparaît cruellement : les 
"non organisés" sont dominés par les 
"organisés" 

1935 mars n* 66 

"Ensemble, chacun à notre place, nous tous 
efficacement, nous travaillons à l'organi
sation loyale et juste de l'agriculture 
française" 

1936 avril n° 77 

"Chers élèves.•• comprenez bien que le 
salut de votre profession repose sur vous-
mêmes tout d'abord" 
...(il) ne s*obstiendra que par un esprit 
de discipline et d'organisation qui nous 
feront accepter les sacrifices les plus durs 
pendant tout le temps qu'il sera nécessaire" 

1936 décembre nB 83 

"...à force de se voir traiter en citoyens 
moins intéressants que les autres, ils veu
lent s'organiser afin de montrer au grand 
jour leur force et faire aboutir leurs revan-
dications pleinement conformes à la justice" 

1937 septembre n* 90 

"Tous les autres remèdes seront inutiles, 
tant que les paysans seront des citoyens de 
seconde zone, des hommes dont on se moque 
impunément, parce qu'ils ne savent pas et 
ne peuvent pas s'organiser" 

1937 décembre n9 93 

"... Sommes-nous organisés pour vendre ?... -
Il nous faudrait un organisme syndical libre. 
La plupart des dirigeants ont partie liée 
avec les commerçants. Si l'organisation syn
dicale est si peu au point, c'est parce que 
nous ne savons pas ce que nous voulons..." 
Et puis vint la joie de notre libération. 
Les deux nouveautés : organisation profes
sionnelle et corps familial se révélèrent 
tellement nécessaire qu'elles furent con
servées. Le corps familial est, à l'heure 
actuelle, une des institutions essentielles 
de notre France. Quant à la corporation, 
si elle a été détruite, elle a fait place 
à une Confédération qui peu à peu redevient 
l'organisation centrale paysanne (malgré 
une allure politique inadmissible)" 

1938 novembre n° 102 

Regards vers l'avenir 

"Après 11 ans d'effort... le CERCA peut por
ter vers l'avenir des regards hardis, pleins 
d'espérance, apercevant déjà l'aurore d'une 
paysannerie organisée... 

194C octobre n° 12C 

Aude de victoire pour la paysannerie... 
"... elle doit s'exprimer par une organisation 
sans faille..." 

1940 novembre n* 121 

Il faut nous organiser.•• 

"Dans un temps très rapproché, va paraître un 
statut d'organisation professionnelle agricole. 
Bans ses grandes lignes, il va consacrer la 
théorie et les efforts méritoires de l'ïïnibn 
Hationale des Syndicats Agricoles (UNSA) ; en 
ce sens que le Syndicalisme servira de base 
fondamentale, de structure interne pour toute 
la vie professionnelle. Les autres activités : 
coopératives, mutuelles, crédit, et même l'en
seignement en partie, dépendront du Syndicalis
me et seront orientés par lui. Vous voyez donc 
combien, dès maintenant, votre devoir est de 
rendre vos syndicats vivants j d'en faire l'ins
trument qui dirige et organise vraiment votre 
profession. Au lieu de bouder des réunions, de 
continuer à vivre à part, de chercher toujours 
à vous débrouiller tout seuls, de refuser le 
paiement des cotisations, vous agirez en sens 
inverse, ne laissant passer aucune occasion de 
montrer que vous désirez l'organisation toujours 
plus parfaite de votre beau métier" 

1941 avril n* 126 

"La Corporation, qui est entrain de se monter 
nous offre la dernière chance d'organisation 
puissante et d'union totale dans l'effort de 
tous" 

1942 janvier n° 134 

"La loi sur la Corporation paysanne lui donne 
vraiment la possibilité magnifique de s'orga
niser, de se gouverner. 
... Vigileance face aux ennemis de l'agricul
ture... Une paysannerie instruite, organisée, 
forte leur fait peur. Organiser votre profes
sion... Voilà ce que nous souhaitons vous voir 
faire" 

1946 janvier n* 165 

"... notre monde moderne rend bien difficile 
cette installation des jeunes dans un foyer 
nouveau : pas de maison, pas de cheptel, pas 
de terre : telle est dans bien des cas la si
tuation du jeune paysan. C'est pourquoi nous 
formons un second souhait : que vous construi-" 
siez une vigoureuse et saine organisation pro
fessionnelle qui vous permettra d'obtenir des 
conditions de vie conformes à la nature des 
choses et à la morale" 

1947 juin n* 180 

Après la défaite... 

"Les cultivateurs furent chargés (chose inouïe 
jusqu'alors) de s'organiser entre eux pour 
maintenir coûte que coûte les bases matérielles 
et morales du pays" 

1948 juin n* 191 

En avant quand même... 

"Soyez forts, ruraux, par des Organisations 
professionnelles solides qui vous permettent 
de grouper toutes vos énergies de paysans et 
d'artisans. 
Vos aînés travaillent à cette organisation 
professionnelle Î remerciez-les." 
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De 1932 à 1936, l a D i r e c t i o n du CERCA r e p e r c u t e a u p r è s 

de s e s g r a n d s é l è v e s , un c o n s t a t que t o u s l e s e s p r i t s l u c i d e s 

sont b i en o b l i g é s de f a i r e , à s a v o i r : 

" "L'&Q*££u£ture &*£ l a procession la moine organisée 

qui soit" 

Le m i n i s t r e de 1 f a g r i c u l t u r e l f a f f i r m e l o r s d ' une 

i m p o r t a n t e r éun ion : Selon l u i , i l f a u t v o i r dans c e t t e c a r e n c e 

l a r a i s o n de son i m p u i s s a n c e à se d é f e n d r e , e t de l a méses t ime 

dans l a q u e l l e e l l e e s t t e n u e . L'Union C e n t r a l e des S y n d i c a t s 

A g r i c o l e s , pa r l a voix de son j o u r n a l 1'"Union Agricole", dénonce , 

en une véhémente d i a t r i b e , l a p a s s i v i t é des p a y s a n s , " e n c o r e 

une masse amorphe, à la merci de tous les exploiteurs de crédu

lité. .." qui "confond 'syndicat1 et 'boutique,'" e t q u i , "pour 

p<iu qui la 'boutique.1 laisse, à désirer, proclame, bien haut que 

le syndicat n'est bon à rien" ." Le p r e m i e r l i e u de l ' o r g a n i s a t i o n 

de l ' a g r i c u l t u r e e s t l ' o r g a n i s a t i o n de s y n d i c a t s p r o f e s s i o n n e l s 

"solides" e t r endus à l e u r v o c a t i o n p r e m i è r e , à s a v o i r l a 

dé fense des i n t é r ê t s généraux de l a p r o f e s s i o n . Ce d o i t ê t r e un 

s y n d i c a l i s m e u n i t a i r e , qui r eg roupe en son s e i n t o u t e s l e s f o r c e s 

r u r a l e s , a f f i r m e l e Père Gui l loux dès 1936. 

~ L ' o r g a n i s a t i o n s e r a l ' o e u v r e d 'une é l i t e 

Pour c e l a , "il faudra dans chaque, village, de France 

un groupe de. trois ou quatre jeunes hommes Absolus" . "Les jeunes 

du CERCA, grâce à la formation reçue, pourraient être cette élite 

S'ils le. ve.ule.nt". A p l u s i e u r s r e p r i s e s , l e Père Gui l loux i n s i s t e 

s u r c e t t e n é c e s s i t é d 'un p e t i t noyaux d ' a g r i c u l t e u r s p l u s c o n s 

c i e n t que l e s a u t r e s , q u o i q u ' e l l e doive ê t r e a u s s i l ' o e u v r e de 

t o u s . T r a v a i l l e r à "l ' organisation loyale, et juste, de. l'agri

culture française" e x i g e r a d ' eux "esprit de. discipline. et d'or

ganisation" . I l f audra p o u v o i r "accepter les sacrifices les 

plus durs pendant tout le temps qui sera nécessaire". 

ve.ule.nt
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A p a r t i r de 1937, au f i l des mois, l e Père Guilloux 
f a i t é t a t de c e t t e o rgan i sa t ion , comme de quelque chose en 
t r a i n de se f a i r e . A la r en t r ée 1938, "après onze ans d'eiiorts", 
l e CËRCA perço i t déjà "l'aurore d une paysannerie organisée" . 
En octobre 40 "CERCA" t i t r e en t r è s gros c a r a c t è r e s : "Au6e de 
victoire / " . . • "la paysannerie française est en train de 

gagner sa première grande victoire" . . . et l e mois suivant : 
"Il haut nous organiser"... 

- La C o r p o r a t i o n c o n s t i t u e un p rem ie r abou t i ssement 

de ce grand p r o j e t d ' o r g a n i s a t i o n p r o f e s s i o n n e l l e a g r i c o l e 

"Ses statuts, é c r i t le Père Guilloux, dan* leurs 
grandes ligna*, consacrent la théorie et la* eiiorts méritoires 
de l'liYbiovi Nationale, des Syndicat* Agricoles (U.N.S.A.) , en ce 
sens que le Syndicalisme, servira de, base,, de structure interne, 
à toute, la vie, professionnelle ; le,* autres activité,* : coopé
ratives, mutuelles, crédit, et même, l' enseignement en partie, 
dépendront du Syndicalisme et seront oriente* par lui" f n°121, 
novembre 40. 

D'octobre 1940 à f é v r i e r 1944, la Corporation t i t r e r a 
onze fréquences sous la plume du Père Guilloux. I l la considère 
comme "la dernière chance d' organisation puissante et d'union 
totale dans V eiiort" ( a v r i l 1941). En e f f e t , "la loi Sur la 
Corporation lui donne vraiment la possibilité magnifique de 

s'organiser et de se gouverner" ( j anv ie r 1942). Aussi, l e s plus 
âgés parmi l e s élèves, "doivent-ils donner de leur temps, de 
leur intelligence pour favoriser de toutes leurs forces l'orga
nisation sérieuse de la Corporation en commençant par leur 
syndicat local corporatif". 

Cette v i c t o i r e es t p le ine d 'exigences : "ce qu'il &aut 
tenir ^erme, c'est des organisations professionnelles solides, 
vraies, des ventes en commun, des débouches, des garanties 
de la marchandise" ; et auss i "bannir la politicaille au village'i 
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Le CERCA p r é c i s e l e s b u t s de c e l l e - c i , r é f u t e l e s 

o b j e c t i o n s de ceux qui p e n s e n t que "jamais on n'avait eu tant 

d'ennuis que depuis qu'on a la Corporation"(l942)cette même a n n é e , 

i l "rem ercie le* ehe^S" q u i ont empêché de j u s t e s s e l ' é t a t i 

s a t i o n de l a C o r p o r a t i o n . Ma i s i l n f h é s i t e r a p a s en 1 9 4 4 , d a n s 

une l e t t r e à un ami ( 7 ) ? de s ' i n s u r g e r c o n t r e s e s t e n t a t i v e s 

de m o n o p o l e de l ' e n s e i g n e m e n t . La C o r p o r a t i o n s e m b l a n t o u b l i e r , 

comme l ' E t a t , l a l i b e r t é , e t l e d r o i t p r i o r i t a i r e d e s p a r e n t s 

en m a t i è r e d ' i n s t r u c t i o n e t d ' é d u c a t i o n de l e u r s e n f a n t s . 

C e t t e c o n v i c t i o n d a n s l e s o u t i e n du c o r p o r a t i s m e e t de 

l a C o r p o r a t i o n p a y s a n n e c h e z l e P è r e G u i l l o u x , s ' e x p l i q u e - t -

e l l e s e u l e m e n t p a r c e q u e , d a n s son i n s p i r a t i o n p r e m i è r e i l 

s e m b l a i t s ' i n s c r i r e d a n s l a d r o i t e l i g n e d e s E n c y c l i q u e s 

s o c i a l e s e t de l ' e n s e i g n e m e n t d e s P a p e s ? R e t r o u v e r a i t - o n 

s e m b l a b l e e n g o u e m e n t d a n s d ' a u t r e s c o u r s p a r c o r r e s p o n d a n c e ? 

Ceux de P u r p a n p a r e x e m p l e ? De n o t r e r e n c o n t r e a v e c l e 

P è r e F o r t , de l ' E c o l e S u p é r i e u r e d ' A g r i c u l t u r e de T o u l o u s e -

P u r p a n , i l s e m b l e r e s s o r t i r que ce s o u t i e n dû t b e a u c o u p à t o u t 

un e n s e m b l e de r e l a t i o n s q u i g r a v i t a i e n t a u t o u r de l ' E . S . A . 

d ' A n g e r s e t de. son é q u i p e r e s p o n s a b l e s . Le P è r e L e g r a n d 

qu i a s s u r a i t d e s c o u r s de r e l i g i o n à l ' E . S . A . en 1 9 4 2 , e t é t a i t 

s e c r é t a i r e a d j o i n t du CERCA à l a même é p o q u e , n o u s a c o n f i r m é 

c e s d i r e s : L ' é q u i p e de l ' E . S . A . a v a i t t r a v a i l l é a v e c 

J . Le R o y - L a d u r i e ., un de s e s i l l u s t r e s a n c i e n s é l è v e s , q u i 

a v a i t c o n t r i b u é à l ' é l a b o r a t i o n de l a d o c t r i n e c o r p o r a t i s t e 

au C o n g r è s de Caen , a v a n t de d e v e n i r p o u r q u e l q u e s m o i s , m i n i s 

t r e de l ' a g r i c u l t u r e en 1942(8 )» E l l e a v a i t p a r e i l l e m e n t c o l l a b o r é 

aux t r a v a u x de Lou i ' s S a l l e r o n e t de Rémy G o u s s a u l t , d a n s l e u r 

p r é p a r a t i o n de l a l o i s u r l a C o r p o r a t i o n P a y s a n n e en 1 9 4 0 . 

L. S a l l e r o n l u i - m ê m e a s s u r a i t d e p u i s 1 9 3 7 , un e n s e i g n e m e n t à 

l ' E . S . A . s u r l e s c o o p é r a t i v e s . Tout un c o n c o u r s de c i r c o n s t a n c e s 

d o n c , q u i c o n t r i b u è r e n t à p l a c e r A n g e r s au c o e u r du d é b a t c o r p o 

r a t i s t e a v e c l e s r e t o m b é e s s u r l e CERCA que n o u s a v o n s o b s e r v é e s . 

(7) Archives E.S.A. Ej. L e t t r e du Père GUILLOUX à un ami. 
Mr BOUGAULT, c o r r e c t e u r . 27 j anv ie r 1944. 

(8 ) "Se heurtant à LAVAL à propos des exigences allemandes en ravitaillement 
e t travail obligatoire, il eut rapidement trouver un prétexte pour 
démissionner". WRIGHT (Gordon), op. c i t . , p . 131. 
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Pendant ce même moment, les E.A.C. de Purpan se trouvaient, 

de par leur localisation géographique, plus en marge de cette 

importante fermentation idéologique. Hélas ! Ce que craignait 

le plus le Père Guilloux, et qu'avait un moment évité de 

justesse en 1942, un "grand chei paysan" se trouva vérifié 

quelques mois plus tard : la Corporation échappe progressive

ment à ses inspirateurs professionnels pour devenir un 

rouage administratif au service du ministère du Ravitaillement 

et delà politique de collaboration. 

Après lféchec de la Corporation, dont le bulletin 

mensuel prend acte dans son numéro de février-mars 1945, le 

CERCA prend position face à la nouvelle orientation de la 

C.G.A.. Dès qu'il en a connaissance, il dénonce "certains 

point* absolument inadmissibles de son programme", sa non 

représentativité des personnes, désignées^par les pouvoirs 

officiels et non élues par la paysannerie, pour la participation 

au Congrès de l'Unité, n°159, avril-mai 1945. 

Après la guerre, le thème de l'organisation profession

nelle garde toute son actualité dans le pays et le CERCA 

continue d'y convier ses "troupes". Evoquant le rôle vital 

des cultivateurs pour maintenir pendant la guerre les bases 

matérielles et morales du pays, "CERCA" de juin 1947 commente : 

"A la libération, ces deux nouveauté.s, Ûrganination Profession
nelle et Corps familial, se révélèrent tellement nécessaires 
qu'elle.* jurent conservées. Le Corps familial est a V heure 
actuelle une des institution* essentielles de la France. Quant 
à la Corporation, si elle a été détruite, elle a iait place, 
à une. Confédération qui peu à peu redevient V Organisation 
centrale, paysanne [Maigre une allure politique inadmissible)" . 

Ainsi parmi les objectifs professionnels fondammentaux 

de la formation, voyons-nous le CERCA prôner 1'orqanisati on 



- 259 -

p r o f e s s i o n n e l l e comme moyen de p o r t e r l ' a g r i c u l t u r e au p r e m i e r 

r a n g d e s a c t i v i t é s de l a n a t i o n . Cet o b j e c t i f e s t p e r m a n e n t 

p e n d a n t l e s deux p é r i o d e s . Une o r g a n i s a t i o n é c o n o m i q u e e t 

s o c i a l e q u i r e c e v r a son o r i e n t a t i o n du S y n d i c a l i s m e e s t 

s o u h a i t é e a v a n t l a g u e r r e . Une o r g a n i s a t i o n é c o n o m i q u e e t 

s o c i a l e p l u s a u t o n o m e a p r è s 1 9 4 5 , m a i s e n c o r e s o l i d a i r e du 

S y n d i c a l i s m e , c e l u i - c i r e c e v a n t une a i d e d e s Chambres d ' A g r i 

c u l t u r e q u i r e f o n t s u r f a c e en 1 9 4 9 . Le j o u r n a l de l ' A m i c a l e 

m o n t r e que, b i e n d e s a n c i e n s é l è v e s d e s Cour s N o r m a l , 

S u p é r i e u r , e t de M a î t r i s e , ne p o u v a n t d é s o r m a i s t r o u v e r l e u r 

p l a c e d a n s une e x p l o i t a t i o n a g r i c o l e , en r a i s o n de l a m o t o 

r i s a t i o n c r o i s s a n t e de l ' a g r i c u l t u r e , i n v e s t i r o n t ce p a r a -

a g r i c o l e d o n t l ' i m p o r t a n c e ne va c e s s e r de c r o î t r e , p a r 

l ' i m p u l s i o n d o n n é e a p r è s l a g u e r r e , à l a C o o p é r a t i o n , au 

C r é d i t e t à l a M u t u a l i t é , e t à b i e n d ' a u t r e s n o u v e l l e s f o r m e s 

d ' A s s o c i a t i o n s qui n a î t r o n t p o u r s e r v i r l e d é v e l o p p e m e n t de 

1'Ag r i c u l t u r e . 

7 . 6 . L'UNION DANS LA PROFESSION : " u n e CjAandz Union qui 

Aa^^tmbZz touttA 1<LA joKcz* paysanne.*" . . . 

Dès l a p é r i o d e de l a n c e m e n t du CERCA, n o u s v o y o n s 

ce t h è m e de 1 ' " U n i o n " a p p a r a î t r e deux f o i s d a n s l e B u l l e t i n 

m e n s u e l . Un thème de l a p r e m i è r e h e u r e comme c e l u i de l ' o r 

g a n i s a t i o n p r o f e s s i o n n e l l e . Mais c ' e s t p e u t - ê t r e a u s s i un 

d e s t h è m e s l e s p l u s c h e r s au P è r e G u i l l o u x q u i l e r e p r e n d 

d a n s d i x n e u f é d i t o r i a u x à p a r t i r de 1 9 3 2 . . . Un t h è m e "ZouAd" 

c a r i l donne l i e u aux p l u s l o n g s d é v e l o p p e m e n t s j u s q u ' à 

f a i r e , à l u i s e u l , l ' o b j e t de p l u s i e u r s a r t i c l e s . I l s e m b l e 

p l u s p a r t i c u l i è r e m e n t à l ' o r d r e du j o u r d a n s l e s a n n é e s 

3 5 - 4 0 e t en l i e n a v e c l ' o r g a n i s a t i o n p r o f e s s i o n n e l l e . O r g a n i s e r 

l a p r o f e s s i o n a g r i c o l e , c ' e s t de l ' o r d r e du f a i r e , c e l a 

o b l i g e de s e c o u e r l ' a p a t h i e d e s g e n s ; c e p e n d a n t , l e s p r o 

b l è m e s g r a v e s t e l s que l a c r i s e é c o n o m i q u e s o n t un a i g u i l l o n 

p u i s s a n t p o u r y c o n t r i b u e r . Quant au manque d ' u n i o n , l a 
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l a c o n v i c t i o n du CERCA e s t q u ! o n se t r o u v e d e v a n t un 

d é f a u t s i g é n é r a l , un mal aux r a c i n e s s i e m b r o u i l l é e s q u ! i l 

f a u t v r a i m e n t d é m o n t e r l e m é c a n i s m e p i è c e p a r p i è c e , p o u r 

a v o i r c h a n c e de c o n v a i n c r e . Le manque d ' u n i o n ou , son 

c o n t r a i r e : l ' e s p r i t d ' u n i o n , r e l è v e n t de l ' u n i v e r s d e s 

a t t i t u d e s . Aux c a u s e s l e s p l u s m a t é r i e l l e s t e l l e s que l a 

d i s p e r s i o n s d e s f e r m e s , s ' a j o u t e n t d e s c a u s e s m o r a l e s : 

manque de v o l o n t é , de c o n t i n u i t é d a n s l ' e f f o r t , a t t a c h e m e n t 

t r o p e x c l u s i f à son i n t é r ê t p r o p r e . Les r a c i n e s du mal 

p l o n g e n t d a n s l e s p r o f o n d e u r s de l a p e r s o n n e où g î t e n o t r e 

"igolàme. ^oncZtA" . S ' u n i r n é c e s s i t e une c o n v e r s i o n p e r m a n e n t e 

un p a s s a g e du "chacun poul &oVx, au "AZn& de-ô InttKZté d e la 

colltctiviti". S ' u n i r e s t l e f a i t d ' u n e "chaKltt vKaiz"• Et 

l ' o n en manque s i a i s é m e n t . 

L ' i n s i s t a n c e du P è r e G u i l l o u x v i e n t de ce q u e , s e l o n 

l u i , l ' u n i t é e s t une n é c e s s i t é a b s o l u e p o u r l ' a g r i c u l t u r e . 

I l n ' y a p a s d ' a u t r e moyen p o u r a r r i v e r à s o r t i r de l a c r i s e . 

E l l e e s t un p r é a l a b l e à l ' o r g a n i s a t i o n . 

1933 février n- 46 

"Dire que nous sommes 2 000 000 dans ce pays 
et que nous n'avons pas pu maintenir le prix 
du blé à trois fois seulement son prix d'avant 
guerre ! Quel aveu d'impuissance, de désunion, 
d'apathie !... Oh ! quand comprendrons-nous 
que dans la lutte d'intérêt qui secoue le mon
de actuel il faut être forts et unis pour 
subsister" 

1934 avril n* 57 

"... Les "non organisés" sont dominés par 
les "organisés". Comment changer cette situa
tion ? Uniquement par l'union très réelle des 
forces rurales dans le but d'organiser et de 
défendre la première profession du pays" 

1935 janvier n8 64 

Tous n'êtes pas seuls... 

"Comment ferais-je moi peur établir l'ordre 
dans la profession ? Est-ce vraiment possible ? 
Oui : et j'obtiendrais des résultats immédiats 
en développant en moi tout d'abord la qualité 
la plus indispensable au relèvement de notre 
belle profession : 

L'ESPRIT D'ÏÏHIOH 
L'esprit d'union nous manque encore plus que 

l'ordre et qui plus est, nous n'en voulons pas. 
Et pourtant le manque d'union nous coûte fort 
cher ; en ce moment il nous mène tout simple
ment au désastre... 

Qu'est-ce donc que l'esprit d'union ? 
Il consiste à bien nous rendre compte que 
dans la vie, dans notre profession, nous ne 
sommes pas seuls ; que l'homme a toujours 
besoin de l'homme j que nous vivons en société 
et non comme des animaux dans une forêt ; que, 
à notre époque infiniment plus qu'autrefois, 
celui qui veut vivre isolé, en se désintéres
sant de ses semblables, est destiné infaillible
ment à être écrasé ; que deux sont plus forts 
qu'un seul et trois plus forts que deux... 
Mais à la campagne la leçon est dure à admet
tre : on aime à vivre chacun pour soi. Alors 
il arrive ce qu'il doit arriver : un jour on 
trouve pdus fort que soi, et comme on est 
seul, on paie fort cher l'isolement auquel 
on a tenu... Devant ce manque total d'union, 
tous ceux qui avaient intérêt à faire baisser 
le prix du blé ont eu beau jeu... Notre manque 
d'union, notre "chacun pour soi", ont tout 
fait, en permettant aux autres, mieux organi
sés, hélas ! de nous piller. 
Réfléchissons aujourd'hui sur ce manque d'union 
qui est notre défaut capital, à nous agricul
teurs français" 
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1935 février n* 65 

Voue n'êtes pas eeuls (suite) 

"Réfléchissons aux raisons qui s'opposent à 
notre manque d'union et ensuite, il nous sera 
plus facile de trouver les remèdes indispen
sables . 

... nous portons en nous un instinct primitif 
qui noue dit : "Chacun pour soi". Ceci n'est 
pas spécial aux ruraux, c'est le fait de tout 
homme... 
... A la campagne, nous vivons dans nos fermes 
isolées, loin parfois de tout voisinage, habi
tués à nous tirer d'affaire tout seuls, pour 
quantité de choses... 
Ceci constitue les raisons matérielles de 
notre peu de goût pour l'union. Mais il y a 
des raisons plus profondes, morales, bien 
plus difficiles à surmonter... 
... S'union, se grouper, réclame de l'esprit 
de suite Ï bien voir le but, reconnaître les 
moyens les plus aptes à l'atteindre. Or, la 
continuité dans l'effort est une des choses 
les plus difficiles à l'homme. 
L'union, le groupement suppose des sacrifices 
de temps, d'argent, de certaines commodités ; 
c'est un accord, et, dès qu'il y a accord, il 
y a forcément abandon de quelques-uns de nos 
droits. Or, cela ne nous plait guère. 
Enfin, je touche à la racine de tout ce mal 
et le montre dans toute son étendue, disons 
que tous, ruraux et autres, nous refusons 
l'esprit de collaboration, d'union, de groupe
ment parce que nous obéissons à notre égoïsme 
foncier. Si nous constatons parmi les raisons 
énumérées, un manque d'intelligence, d'esprit 
général, de sens réel des intérêts de la pro
fession, affirmons que plus profondément encore 
c'est un manque de charité vraie qui joue ici. 
Puisque notre manque d'union vient d'un défaut 
d'intelligence et de coeur, voyons comment agir 
pour combler ce double déficit. 
Tout d'abord, comprenons bien que l'union dans 
la profession est actuellement une nécessité 
absolue" 

1937 février n° 8? 

"Depuis longtemps, nous vous disons au CERCA 
que la grande faiblesse paysanne est son manque 
d'union et d'esprit collectif. Nous ne cesse
rons jamais de vous le répéter et de faire tout 
ce qui dépend de nous pour combler cette lacune, 
vraiment terrible dans ses résultats" 

1937 novembre n* 92 

"... Vous reconnaîtrez infailliblement les vraie 
amie de la cause paysanne : ceux qui vous don
nent des conseils allant à diviBer la* profes
sion sont vos ennemis ; tous ceux au contraire 
qui vous poussent à l'union, à l'esprit collec
tif, à la discipline d'ensemble, ceux-là veulent 
vraiment votre bien i le CERCA a l'ambition 
d'être de ceux-là : puisse-t-il réussir dans 
la tâche entreprise" 

1937 décembre n 0 93 

"... Avons-nous seulement compris que ce n'est 
pas des syndicats que nous devrions avoir en 
agriculture, mais un seul syndicat, une grande 
Union, groupant toutes les forcée rurales, bien 
centralisé, solidement charpenté, disposant de 
puissants moyens d'action : presse, revues, 
délégués, conférenciers, orateurs, parlemen
taires, financiers, coopératives, mutuelles, etc 

et pour diriger efficacement ces organisations 
diverses, il faut des chefs. 

1938 avril n0 97 

"L'Union ? Nous la louons dans nos paroles, 
nous l'affirmons dans les congrès et les par-
lottes de tous ordres, mais en pratique ? 
Avouons que ce n'est pas la qualité dominante 
des Français... Nos ancêtres gaulois payèrent 
cher leurs dissensions intérieures ; grâce à 
nos querelles, les Anglais purent ravager 
notre pays pendant 100 années consécutives... 
En 19H, notre désunion facilita l'attaque 
allemande. Dans notre monde rural, la désunion 
est telle qu'elle semble incorrigible et 
qu'elle permet à l'industrie et au commerce 
de vivre à nos dépens en toute tranquilité. 
... Manque de vues justes, d'union, de géné
rosité... Quand un paysan, une profession 
acceptent ces déficits sans réagir, il est 
mûr pour toutes les humiliations et tous 
les esclavages..." 

... Chers amis...prenez au fond de vous-
mêmes la décision de vous habituer à cher
cher et à favoriser toujours ce qui unit 
de préférence à ce qui divise j de vous en
traîner, plusieurs fois par jour, à sacri
fier quelque chose, même minime, pour créer 
en vous des habitudes fortes" 

1938 mai n° 98 

"... En créant autour de nous l'union dans 
la profession, nous aurions plus fait pour 
le pays et la paix du monde que tous, les 
beaux parleurs qui s'agitent à PARIS" 

1939 janvier n° 104 

"Horizons" pour 1939 

"... Quant à vous, artisans, songez que 
votre rôle dans la société prend une impor
tance que vous ne soupçonnez pas... Placés 
entre le monde paysan et ouvrier, travail
lant avec les deux, les connaissant bien,S 
tout en étant différent d'eux, vous avez 
comme mission de les réunir, de diminuer 
les heurts et les incompréhensions, de fa
voriser tout ce qui peut les rapprocher, 
de travailler ainsi à l'union de tous au 
village" 

1941 avril n0 126 

Etre forts 

"lien ne vient qu'aux fortB... toujours ceux 
qui étaient groupés, unis, bien résolus l'ont 
emporté sur les isolés, les apathiques, les 
désunis. Cette loi générale de la lutte pour 
la vie trouve son application éclatante par 
notre profession rurale. 

La corporation est la dernière chance d'orga
nisation puissante et d'union totale dans 
l'effort. Que chacun travaille à plein coeur 
pour se libérer de son penchant à l'individua
lisme, pour développer en lui et autour de lui 
l'esprit d'union, d'entraide. Il faut dévelop
per en vous le sens de l'union, de l'obéissance 
penser davantage au bien général qu'à vos inté
rêts immédiats" 
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1945 février-mars n* 158 

"Restant fidèles aux idées que nous avons sans 
cesse défendues, nous commençons par affirmer 
hautement que nous demeurons partisans de 
l'unité du monde rural. Unité : cela veut dire 
que les paysans de France doivent se grouper, 
tous ensemble, du Nord au Sud et de l'Est à 
l'Ouest, dans un organisme puissant. Cette 
unité leur permettre de défendre leurs idées 
et leurs biens. 
Mais attention, unité ne veut pas dire monopole 

au profit de quelques-uns, ni dictature d'un 
clan politique, ni programme d'avenir utopique. 
Les paysans...veulent l'union pour s'améliorer 
et progresser et non aller à leur perte. 
... Pour noue résumer, nous voulons l'unité, 
oui : mais nous refusons qu'elle soit faite 
contre notre bien profond, contre ce que nous 
avons de plus cher : nous ne voulons pas d'une 
dictature" 

Dans un premier sens s'unir c'est se grouper, 

s'associer, parce que 'Tandon iait la &oxce", comme l'exprime 

un adage bien connu. C'est parce que l'union est d'abord un 

esprit, une attitude, un principe de réussite dans l'action, 

que le CERCA, en tant qu'institution éducative, le proclame, 

à temps et à contre temps, pendant les deux périodes. 

Ce principe doit s'incarner aussi dans les insti

tutions du monde paysan, et au p.remier chef dans le syndicalis

me. La défense de la paysannerie, face aux ennemis de l'exté

rieur, ne peut se faire que sur la base d'un syndicalisme 

puissant, rassemblant de nombreux adhérents : "Un *eul Syndi

cat, une Glande Union gxoupant toute.* le* ioxce* Auxale*" . Ce 

C'est-à-dire, selon la définition du Syndicat Mixte donnée 

par le Père de Ganay dans l'Echo de l'UCFA, dix ans auparavant : 

"qui gxoupe le* élément* divex* de la pxoie**ion, pxopxietaixe*, 

iexmiex*, metayex*, ouvxiex*", mais non pas "en tant que 

catégorie* divex*e* dont le* intexet* *ont à concilia (comme 

c% e*t le ca* dan* le* commi**ion* mixte* du *q,ndicali*me indu*-

txiel), mai* en tant que pxoducteux* le* un* comme le* autxe*, 

dont le* même* intexet* *ont à pxomouvoix" EACA, novembre 1928. 

La vocation d'une telle structure syndicale devrait 

être de ftxe*tauxex l'unité naturelle du monde xuxal". Autour 

d'elle pourrait se réaliser Inorganisation multiforme de 

la profession, sur le plan non seulement de sa défense mais 

aussi de son organisation économique : Marchés, Crédit ; et 

de son organisation sociale : Mutualité, formation, etc... 

La collaboration étroite entre l'ESA et le CERCA 

dans une action de formation qui touchait, à ses divers niveaux, 
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t o u t e s l e s couches s o c i a l e s de l a p a y s a n n e r i e , l a d é c o u v e r t e 

parmi l e s c u l t i v a t e u r s eux-mêmes d ' é l i t e s r é e l l e s c a p a b l e s 

d ' engagemen t s e t de r é f l e x i o n , comme l e r é v é l a i e n t l e s examens 

ou l e s j o u r n é e s des Anc iens , p o u v a i t donner l e s e n t i m e n t que 

c e t t e u n i t é é t a i t p o s s i b l e . " L ' Ecole d'AngtAA avait Keu&&i a 

CKCCK un c&pKit d'union cntKC toui lct> ancien*", e t "en dekoAA 

de quelque* hobexaux un peu iieKot*", "l'on ne, Ae**entait pa* 

v Kaiment de mepKi* entre le* propriétaire* et le* fermier* ; 

tout cherchaient Vunité rurale pour le bien de la proie**ion. 

Entre le* iil* <it iille* de fermier* e t lu* châtelain*, dont 

certain* étaient de* marqui*, il n'y avait pa* de d^c^e^tence. 

le* rapport* étaient fraternel*, amicaux et re*pectueux" . C e t t e 

a f f i r m a t i o n d 'un témoin de l ' é q u i p e d 'Angers de c e t t e p r e m i è r e 

p é r i o d e nous a é t é conf i rmée p a r un a n c i e n m a î t r e en a g r i c u l 

t u r e qui a v a i t t e rminé sa fo rma t ion en 1945. Joseph C h e v a l i e r 

P r é s i d e n t F . N . S . E . A . de L o i r e - A t l a n t i q u e , avec 35 ans de r e c u l , 

r e c o n n a i s s a i t : "'Le corporati*me, j'y adhérai*. Ça me parai*-

*ait un idéal. On avait tou* la même proie**ion, on travaillait 

tou* dan* le même *en*... C'e*t âpre* que. j'ai découvert que 

c'était tre* diiiicile...". En e f f e t , au moment où l e CERCA 

menai t un combat en f aveu r de l ' u n i t é , t o u t é t a n t à f a i r e , 

l e s p rob lèmes l e s p l u s c r i a n t s se s i t u a i e n t au miveau des 

r e l a t i o n s e n t r e l a p r o f e s s i o n a g r i c o l e e t "le* autre*" . La 

c r i s e économique en é t a i t un cas f l a g r a n t . Devant c e l a , i l y 

a v a i t conve rgeance des i n t é r ê t s même s i , s u i v a n t qu 'on é t a i t 

"gro*" ou "peti* pay*an*", l a d i f f é r e n c e de volume des i n t é r ê t s 

engagés r i s q u a i t à terme d ' en changer l a n a t u r e . Mais l à où 

l a d i f f i c u l t é s u r v i n t , ce fu t l o r s q u e l a r é f l e x i o n s y n d i c a l e 

s ' a t t a q u a aux p rob lèmes posés p a r l e s s t r u c t u r e s i n t e r n e s à l a 

p r o f e s s i o n . Là, p l u s s e n s i b l e m e n t q u ' a i l l e u r s , c e r t a i n s i n t é r ê t s 

des d i f f é r e n t e s c a t é g o r i e s s ' a v é r è r e n t ê t r e opposés e t donc 

c o n f l i c t u e l s . Dans c e t t e l i g n e d ' i d é e s , Joseph C h e v a l i e r 

s i g n a l a i t c e r t a i n c a r r e f o u r su r l e f o n c i e r r eg roupan t a u t o u r 

de l a t a b l e des d é b a t s , à l a f o i s des p r o p r i é t a i r e s t e r r i e n s 

e t des e x p l o i t a n t s , Hélas ! "boycotte" pour l e s p r e m i e r s "pa^ce 
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qu'il* n1acceptèrent de voiA que, le.uK pKopxz problème,, czlui 

de la pKopKittt ioYiclzKZ. à PAÇLAZAVZA" . Le combat paysan a 

dans l e s quarante ans qui ont s u i v i , f a i t p r o g r e s s e r l e doroit 

sur ce problème ép ineux sans p o u v o i r l e résoudre p a r f a i t e m e n t , 

t a n t s f y t r o u v e n t i m p l i q u é s des i n t é r ê t s c o n t r a d i c t o i r e s . Ce 

sont de semblab les c o n s t a t a t i o n s qui on t , dans une p é r i o d e 

r é c e n t e , é c a r t é un c e r t a i n nombre d ' A n c i e n s du CERCA du modèle 

p résen té par l e s m a î t r e s de l e u r j e u n e s s e . . . 

C e t t e c royance , sans doute quelque peu i d é a l i s a n t e 

de l a r é a l i t é , d i f f u s é e par l e CERCA, d é b o r d a i t l a rgement l e s 

h o r i z o n s de pensée de l ' E c o l e d ' A n g e r s . Commune à une f o r t e 

m a j o r i t é de p r o f e s s i o n n e l s , e l l e p a r t i c i p a i t de t o u t un cou ran t 

d ' i d é e s se lon l e q u e l " ce qui unit la payAannzsiin e.*t iinalemtnt 

plu* ioxt que, ce qui la divine," (En quo i i l s ' o p p o s a i t à un 

cou ran t m i n o r i t a i r e reposan t sur l a c o n v i c t i o n que l a l u t t e 

de.s c l a s s e s t r a v e r s a i t a u s s i l a p a y s a n n e r i e . ) . 

Et p o u r t a n t , i l s ' a v é r a , dans l e s années 4 0 - 4 4 , 

que l e s o u v r i e r s a g r i c o l e s a v a i e n t t o t a l e m e n t i g n o r é l a Corpo

r a t i o n . I l s ne s ' é t a i e n t pas s e n t i s concernés par e l l e . Les 

f a i t s r é s i s t a i e n t e t démen ta ien t , au n i veau de l ' a p p l i c a t i o n , 

l a c a p a c i t é des hommes à l ' U n i t é a i n s i .conçue. 

Après 1945, l a C .G.A. , n o u v e l l e O.P.A. sous l ' é g i d e 

de l a Gauche, revend ique à son t o u r c e t t e u n i t é , mais fondée 

au t rement . E l l e n ' e s t p l u s perçue comme une r é a l i t é n a t u r e l l e 

du monde paysan à r e s t a u r e r , mais basée sur l e sen t imen t d ' a p 

pa r tenance à une même communauté de t r a v a i l . Ceci e x c l u t , à 

un bout de l a c h a î n e , l e s p r o p r i é t a i r e s f o n c i e r s non e x p l o i t a n t s , 

et à l ' a u t r e b o u t , l e s o u v r i e r s a g r i c o l e s , qui a v a i e n t l e 

sen t imen t d ' ê t r e mieux r e p r é s e n t é s par l e s c e n t r a l e s s y n d i c a l e s 

des s a l a r i é s : 1 a C .F .T .C . ou l a C . G . T . . Les j é s u i t e s de 

l ' A c t i o n P o p u l a i r e f u r e n t d 'emblée f a v o r a b l e s à une s t r u c t u r e 

le.uK
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p r o p r e aux o u v r i e r s . Ceux d ' A n g e r s f u r e n t p l u s l e n t s à y v e n i r . 

Le Père Gui l loux é c r i v a i t en mars 1945 : "Restant iidcl& aux 

idccs que nous avons sans cesse dépendues, noué commençons 

par aiiirmer hautement que noué demeurons partisans de l'unité 

du monda rural... Cette unité leur permettra du dépendre leurs 

idées et leurs biens. Cependant, a j o u t e - t - i l , czttt unité ne 

veut pas dire monopole, au profit de quelques une, ni dictature 

d' un clan politique. . . " 

La n o u v e l l e c o n c e p t i o n de l ' u n i t é s ' é c a r t a i t , pour 

une p a r t , de c e l l e du CERCA dans 1 ' e n t r e - d e u x - g u e r r e s . Et sans 

doute e s t - c e l a r a i s o n pour l a q u e l l e nous voyons ce sous- thème 

p a s s e r de 18 % à 5 %. Commentant ce f l é c h i s s e m e n t des p o u r 

c e n t a g e s . l e P. de Montbron é c r i t "S'il S'agit de l ' union, le 

monda paysan un avait éprouvé les bienfaits et il n'y avait 

pas besoin d'an persuader la jeunesse qui voyait bien tout ce 

qu'alla avait permis. Haie an outre la thème an était davanu 

ambigu : à l'union dans laqualla des élections libres, [au 

m ornant da l'instauration de la Corporation) , avait permis a 

tous da s'expri $,r, l'Etat avait substitué, autoritai ramant 

una union forcée sans liberté des personnes : dépendre, pro-

nar l'union, paraissait établir la présence an tout du pou

voir politiqua contra las autonomies populaires" . ( C o r r e s 

pondance i n é d i t e 8 . 0 6 . 8 4 ) . Mais .de p l u s , d ' a u t r e s p r é o c c u p a t i o n s 

a l l a i e n t m o b i l i s e r l e s n o u v e l l e s g é n é r a t i o n s de j e u n e s p a y s a n s . 

D ' a u t r e s c e n t r e s d ' i n t é r ê t s c o n s t i t u a i e n t une r é a l i t é de f a i t 

au lendemain de l a g u e r r e où l ' u s u r e des équ ipement s r e q u e r r a i t 

un e f f o r t i n t e n s e de m o d e r n i s a t i o n . Le CERCA ne p o u v a i t 

manquer d ' y ê t r e s e n s i b l e . N ' o u v r a i e n t - i l s pas d ' a i l l e u r s un 

champ nouveau d ' o b j e c t i f s à p o u r s u i v r e ? C ' e s t ce qui nous 

a d é c i d é e à l ' i n c l u r e i c i . Une e x p r e s s i o n d ' é l è v e c i t é e par 

"CERCA", n° 203 d ' o c t o b r e 1949, nous en f o u r n i t l a t e n e u r : 

"Il iaut iaira vanir la progrès". 

7 . 7 . L'APRES-GUERRE : "Faire vanir la progris..." 

Le g r a p h i q u e E Q , page 235 accuse un renversement 

r a d i c a l de l a courbe : 37 % des é d i t o r i a u x de l a p é r i o d e 

1945-1952 font r é f é r e n c e au sous- thème du "PROGRES". Sur l e s 

Mais.de
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v i n g t neuf a r t i c l e s où a f f l e u r e l e t h è m e de l a PROFESSION 

AGRICOLE, v i n g t deux f o i s , s o i t d a n s 79 % d e s c a s , s ' i m p o s e 

une r é f l e x i o n s u r l e p r o g r è s . "La montez du thème du pKogKe*, 

commente l e P è r e de M o n t b r o n ( C o r r e s p o n d a n c e i n é d i t e 8 , 0 6 . 8 4 

p . 24) e&t poux une paxt un biaià pouK Kedonnex eoeuK à ta 

jeune^ée. Il fallait un pxojet de remplacement. Et le* va-

leux& technique* étaient bien dan/Jb la ligna Suivit ju*qu*al OAA 

paK le CERCA" . Nous v o y o n s é m e r g e r ce s o u s - t h è m e v e r s l a f i n 

de l a p é r i o d e G u i l l o u x en décembre 1 9 4 4 , m a i s c ' e s t p o u r 

m e t t r e en g a r d e l e s é l è v e s c o n t r e l a t e n t a t i o n de d i v i n i s e r 

l e p r o g r è s , de t o u t l u i s u b o r d o n n e r . Or "le pKogxe* techni

que, ne doit paé etxe Aacxi&ie au bien genexal" . I l f a u t m a i n 

t e n i r l e s v a l e u r s r u r a l e s c h r é t i e n n e s . C e r t a i n s c o n c e p t s 

s ' i m p o s e n t à un moment d o n n é , marne s i l a r é a l i t é q u ' i l s e x 

p r i m e n t e x i s t a i t a u p a r a v a n t . Te l s e m b l e ê t r e l e c a s du c o n c e p t 

" pKogxèà" . En d i f f u s a n t l a r g e m e n t un e n s e i g n e m e n t t e c h n i q u e , 

l e CERCA, e t c ' é t a i t sa p r e m i è r e r a i s o n d ' ê t r e , e s c o m p t a i t 

b i e n o f f r i r de nouveaux o u t i l s aux j e u n e s a g r i c u l t e u r s p o u r 

f a i r e p r o g r e s s e r l e s a g r i c u l t u r e s r é g i o n a l e s t a n t au p l a n 

a g r o n o m i q u e que t e c h n i q u e . 

I l s e m b l e c e p e n d a n t que l a g u e r r e s u s c i t e un c l i m a t 

n o u v e a u . I l y a v a i t d a n s l e s c a m p a g n e s f r a n ç a i s e s des q u a n 

t i t é s de p a y s a n s , a n c i e n s p r i s o n n i e r s , q u i n ' a v a i e n t p a s ou 

peu connu l e s r é a l i s a t i o n s de l a C o r p o r a t i o n , m a i s qu i a v a i e n t 

vu l e n i v e a u de v i e du p a y s a n a l l e m a n d : l a h a u t e u r de l e u r s 

r e n d e m e n t s (à l ' h e u r e ou à l ' h e c t a r e ) , l ' i m p o r t a n c e de l e u r s 

r e v e n u s , l e u r c o n f o r t d o m e s t i q u e q u i f a i s a i e n t de s c u l t i v a 

t e u r s de W a l t e r D a i r é d e s s e i g n e u r s à c ô t é de l e u r s h o m o l o 

g u e s f r a n ç a i s "11* étaient AentAé* avec la fringale de mieux 

iaiKe" . (9) De s o r t e que s o u d a i n , d a n s l e s m a s s e s p a y s a n n e s , 

une fa im s u b i t e e t p r e s s a n t e de p r o g r è s "éenbte vouloiA ba

laya impitoyablement c e qui A'oppose à Aon extension lapide 

et totale": "Sept an* d} u^uKe du matériel agricole", l ' i n -

c o n f o r t e t l a v é t u s t é de l ' h a b i t a t , l ' i n s u f f i s a n c e des é q u i 

p e m e n t s r u r a u x i n d i v i d u e l s e t c o l l e c t i f s : eau c o u r a n t e , 

f o r c e é l e c t r i q u e , c h e m i n s non g o u d r o n n é s , b r e f un b e s o i n 

énorme de m o d e r n i s a t i o n se f a i t s e n t i r . Les p o u v o i r s p u b l i c s 

(9) MONTBRON (H. de) Correspondance i n é d i t e 8.06.84 p. 24) 
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c h e r c h e n t à l e c a n a l i s e r e t l f e n t r a î n e r p a r l e P r e m i e r P l a n 

de M o d e r n i s a t i o n e t d ' E q u i p e m e n t 1 9 4 7 - 1 9 5 3 . "CERCA"de j a n v i e r 

1947 d é v e l o p p e t o u t e une r é f l e x i o n v i s a n t à a i d e r l e s j e u n e s 

à ne p a s l â c h e r l e s deux b o u t s de l a c h a i n e m a l g r é l e s c o n t r a 

d i c t i o n s q u i t e n d e n t à l e s o p p o s e r . I l f a u t m a i n t e n i r l e s v a 

l e u r s de " civile nation Aurait" que l e S a i n t P è r e v i e n t e n c o r e 

de r a p p e l e r t o u t e n f a i s a n t une p l a c e n o ï m a l e aux p r é o c c u p a 

t i o n s de p r o g r è s t e c h n i q u e e t é c o n o m i q u e , q u i SBÎ t i e n t o b n u 

b i l e r t r o p de j e u n e s . La g r a n d e n o u v e a u t é du t r a c t e u r e n e s t 

une i l l u s t r a t i o n f l a g r a n t e . V a - t - i l s e r v i r l ! homme ou a c c é 

l é r e r l a d i s l o c a t i o n de l a p a y s a n n e r i e ? 

C e p e n d a n t , à p a r t i r de l a r e n t r é e s c o l a i r e 1 9 4 7 -

1 9 4 8 , l ' a c c e n t s e d é p l a c e . Le p r o g r è s d e v i e n t une v a l e u r 

l o u é e s a n s r é s e r v e . Le CERCA "Invite, le.* j tune.* gtn* tt le.* 

jtune.* faille.* de.* village* à e.nt Ae.A dan* la vole, du pAogAi*", 

n ° 1 8 3 . " II faaut adapttA *e.* manltAe.* de. faalAe." p o u r n pAofal-

te.A de.* dieouve.Ate.* Ae.ce.nte.* (ln*èmlnatlon aAtlfalclclle., 

allm cntatlon Aa.tlonne.lle. du bétail . . . ) " . " Il e.*t ntce,**alAe. 

que, chaque. pAofae.**lon *e. développe. laAge.me.nt dan* le. pAogAt* 

le. plu* m o de A ne." . On o p p o s e "pAogAt*" e t " Aoutlne." . Et l e 

CERCA c r i e h a u t e t f o r t : "Un AOutlnltA n1 e.*t pa* un bon 

ckACtlcn" . P r o g r è s n ' e s t p a s f o r c é m e n t synonyme de m a t é r i a 

l i s m e . . . Le B u l l e t i n m e n s u e l d ' o c t o b r e 1949 d i f f u s e l e s r é 

p o n s e s des é l è v e s à l a q u e s t i o n : PouAquo l le. CERCA vou* a 

*emblt utile. ? L ' u t i l i t é au CERCA, à l a q u e l l e l e s j e u n e s 

é l è v e s o n t é t é l e p l u s s e n s i b l e s , t i e n t j u s t e m e n t dans l e s 

p r o g r è s q u ' i l l e u r a p e r m i s de r é a l i s e r s u r l e u r s e x p l o i t a 

t i o n s , en l e u r m o n t r a n t comment a m é l i o r e r l e s p r o d u c t i o n s , 

l e s r e n d e m e n t s , e n i n t r o d u i s a n t des c u l t u r e s n o u v e l l e s , e n 

l e u r a p p r e n a n t à s e s e r v i r des l o i s e t i n s t i t u t i o n s p o u r 

o b t e n i r ce qu i l e u r m a n q u e . . . 

Ae.ce.nte.*
Aa.tlonne.lle
laAge.me.nt
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La c o n c l u s i o n donnée par un d i r i g e a n t j a c i s t e est 

r é v é l a t r i c e du changement d f é t a t d ' e s p r i t des g é n é r a t i o n s 

montantes de l a paysanner ie (LO) : "Âuec uou4, j * &i compris que 

l'agriculture ctait un mcticr diUicilc, le plus diUicilc des 

métiers, et qu'il fallait toujours travailler, toujours appren

dre, l'ai compris que notre métier, collaboration avec Dieu, 

était le plue beau. Bien sur i l y a des choses à améliorer. Il 

iaut iaire v e n u le progrès. Sans parler, sans iaire de phrases, 

noué l'introduisions chez nous. Nous transi ormerons la paysan-

nerie française" . Qui é t a i t ce jeune j a c i s t e dont l e CERCA p r é 

se rve l f a n o n y m a t ? L ' a n n o n c i a t e u r d 'une aube en t r a i n de n a î t r e . 

L 'aube de c e t t e "révolution sil2.nciQ.uSt" qu i a l l a i t métamor

phoser l ' a g r i c u l t u r e f r a n ç a i s e pour en f a i r e une des p rem iè res 

du monde. Parce qu 'à ce moment p r é c i s de son h i s t o i r e , une 

a s p i r a t i o n i n t e n s e ve rs l e p r o g r è s a v a i t t r o u v é dans une i n s 

t i t u t i o n é d u c a t i v e l e s ressources de f o r m a t i o n l u i p e r m e t t a n t 

de mener de f r o n t l e p rog rès des t e c h n i q u e s sans s a c r i f i e r l e 

p r o g r è s s o c i a l et m o r a l , c o n d i t i o n s n é c e s s a i r e s pour que l e 

p rem ie r r e s t e un s e r v i c e de l 'homme. 

(10) dont l e CERCA avait été un des grands "impulseurs" . 

sil2.nciQ.uSt
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1940 décembre n- 122 

Nos buts... 

"Il importe souverainement de se mettre 
d'accord sur les buts que nous voulons at
teindre. 
Tout d'abord, avant tout,... il nous faut 
des PRIX AGRICOLES JUSTES. Ensuite des amé
liorations matérielles... DES LOGEMENTS 
SAINS... DE L'EAU PROPRE... DE LA LUMIERE ET 
DE LA FORCE ELECTRIQUE... DES CHEMINS, 
praticables, bien entretenus, et suffisam
ment nombreux" 

1944 décembre n° 157 

"Nous vivons à une époque où un monde 
s'écroule pour faire place à une nouvelle 
organisation mondiale... 
... La force chrétienne, la sagesse chré
tienne, demandent que l'on ne considère 
pas le progrès technique comme ayant tous 
les droits, comme devant balayer impitoya
blement tout ce qui s'oppose à son exten
sion rapide et totale. Le progrès technique 
ne doit pas être préféré au bien général, 
il doit au contraire lui être ordonné et 
subordonné" 

1946 juin-juillet-août n° 170 

"Vous connaissez les difficultés que rencon
trent aujourd'hui vos parents pour bien 
conduire leur exploitation. En plus des 
difficultés de toujours, il y a celles de 

\ l'après-guerre. Vos fermes ont besoin d'être 
ré-équipées, après sept ans d'usine. Mai's le 
pays s'est ruiné pendant ce temps. La monnaie 
a perdu sa valeur et les économies faites ne 
suffisent pas à payer tout ce qu'il faudrait 
acheter pour remettre en état le matériel et 
les bâtiments" 

1?47 janvier n° 175 

"Dans beaucoup d'endroits... les jeunes se 
préoccupent... des raisons économiques et 
techniques qui rendent si difficile leur vie 
de tous les jours, leur mariage, leur instal
lation, et ils ont raison. Mais là où ils se 
trompent c'est de ne voir que l'économie et 
la technique. C'est du matérialisme pratique... 
Par exemple, on vous a dit : le progrès tech
nique oblige à vider les campagne».. On vous 
a dit : le tracteur, la plus importante nou
veauté, oblige à augmenter la surface des ex
ploitations pour avoir l'emploi rationnel de 
l'énergie mécanique. Mais c'est un vrai pro
grès, qu'il faut adopter, parce que le courant 
général le veut. Donc réunissons en une seule 
plusieurs exploitations et envoyons en ville 
les travailleurs qui seront de trop. 
C'EST FAUX. Premièrement les tracteurs ordi
naires demandent des terres longues, mais non 
pas forcément de grands domaines. Un de vous 
me faisait remarquer récemment qu'une bande de 
terre de 40 m. sur 500 m. de long faisait 2 ha. 
Et c'est très bon pour un tracteur j deuxième
ment, une machine agricole, ou un tracteur 
(ou les deux) qui permettent par un travail 
rapide de quelques heures, ou de quelques jours 
dans l'année, de sauver une récolte ou de vous 
éviter une année de misère est largement payé. 
En agriculture le problème des pointes est 
primordial ; si les industriels vous fournis
sent des tracteurs trop gros, ce n'est pas un 
vrai progrès ; il faut donc en construire 
d'autres..." 

1947 septembre-octobre n* 183 

Vers le progrès. 

"A vous, jeunes gens et jeunes filles des 
villages de France... j'adresse cette invita
tion à entrer dans la voie du progrès. 
... Maintenant que les savants nous ont appris 
la culture sèohe, l'insémination artificielle, 
l'alimentation rationnelle du bétail, et bien 
d'autres nouveautés, nous devons adapter nos 
manières de faire, de manière à profiter de 
leurs découvertes. Autrement, les routiniers 
sont un poids lourd pour le pays et font un 
grave tort à la Société. Un routinier n'est pas 
un bon chrétien" 

1948 février n° 187 

Ce qu'on trouve au CERCA 

"... Les jeunes ménages fondés entre anciens 
du CERCA prouvent que les idées communes sur 
le plan du progrès, qu'un idéal social commun 
permettent une profondeur d'intimité incompa
rable. 
... Artisans et paysans savent combien il est 
nécessaire que chaque profession se développe 
largement, dans le progrès le plus moderne... 
Ils savent enfin que les accords interprofes
sionnels sont indispensables pour que le progrès 
matériel et moral d'une profession serve tout 
le pays. C'est pour atteindre ces résultats que 
nous vous donnons si souvent des consignes de 
progrès. 
Le CERCA... bien plus qu'une maison à vendre 
la science, vous aide à monter très haut et 
vous rend capables de rénover une région." 

1949 mai n° 200 

Progrès et Tradition 

"Chers Amis, 
Les plus âgés parmi vous, pensant aux diffi
cultés de s'installer, y trouvent qu'ils vivent 
dans un temps bien rude. 
Et pourtant, que d'espoirs ne nourrissent-ils 
pas en songeant aux nouveautés du jour ! Les 
désherbants permettent d'avoir des céréales 
propres et d'augmenter leurs rendements de plu
sieurs quintaux à l'hectare. L'alimentation ra
tionnelle des porcs sélectionnés permet d'assurer 
leur venue à 100 kgs en moins de 200 jours. Avion. 
et hélicoptères sont utilisés en Normandie contre 
les hannetons et les doryphores, dans le Valois 
contre le méligèthe. Les silos permettent d'assu
rer une nourriture saine et régulière aux bovins 
dans ces périodes creuses qui coûtent tellement 
cher. Que de progrès ! que d'espoirs d'un beau 
métier." 

1949 octobre n° 203 

Pourquoi le CERCA vous a-t-il semblé utile ? 

" - Cela m'a appris à changer mes cultures. 
Cette année nous avons fait chez nous 500 00C F. 
de tabac. Si je n'avais pas un peu étudié, je 
n'aurais jamais osé demander à mes parents de 
prendre cette initiative. 

- Chez moi, dit un autre, nous faisons un bel 
élevage de volaille. C'est le CERCA qui, en 
donnant des principes d'alimentation et d'hygiène 
m'a permis de réussir. 

- Chez mon frère, installé chez lui et sorti 
depuis 6 ans du CERCA, les terres qui ne ren
daient que 20 quintaux de blé en rendent mainte
nant 25 parce qu'il a appris à choisir des va
riétés de blé et à équilibrer ses fumures" 
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Un diffitfeajit JAC ajouta : 
"Vous savez combien nous voulons améliorer 
le sort de la paysannerie. Mais pour 1•amé
liorer il ne suffit pas de savoir ce qu'il 
faut... Il s'agit de savoir comment nous 
pouvons obtenir ce qui nous manque. Et cela, 
vous nous apprenez à le faire, en nous mon
trant à améliorer la production de nos ex
ploitations et à nous servir des lois et des 
institutions. 

Et l'un d'eux... m'a dit : 
"Au fond vous nous avez appris à avoir con

fiance. Comme paysan je me suiB cru un pauvre 
type, exerçant un métier routinier, sans 
intelligence. Avec vous j'ai compris que 
l'agriculture était un métier difficile, le 
plus difficile deB métiers, et qu'il fallait 
toujours travailler, et toujours apprendre. 
J'ai compris que notre métier, collaboration 
avec Dieu, était le plus beau. Bien sûr il y 
a des choses à améliorer. Il faut faire venir 
le progrès. Sans parler, sans faire de phrases, 
nous l'introduirons chez nous, nous transforme
rons la paysannerie française" 

Dans l e numéro 111 d ' E l i t e s de j u i l l e t - a o û t 1961 , 

deux a r t i c l e s se font l f é c h o d 'une m a n i f e s t a t i o n paysanne a n g e 

v i n e de 15 000 c u l t i v a t e u r s . Une e x p l o s i o n de mécon ten tement , 

p a r t i e de l a B r e t a g n e , s ' é t e n d à t o u t l ' O u e s t , p u i s à l a France 

e n t i è r e . L ' e f fondremen t des c o u r s de l a pomme de t e r r e à l a 

p r o d u c t i o n fu t l ' é t i n c e l l e qui f i t j a i l l i r l e feu d 'un sourd 

mécon ten tement , s u r t o u t chez l e s j e u n e s e t p a r t o u t où un e f f o r t 

c o n s i d é r a b l e de p r o d u c t i v i t é a v a i t é t é a c c o m p l i . Monsieur 

R. T r o t t i e r , P r é s i d e n t de l ' A m i c a l e , a n a l y s e l a s i t u a t i o n e t 

ce qui l u i p a r a î t r e l e v e r de l a r e s p o n s a b i l i t é de l ' E t a t . Le 

Père Réthoré s ' i n t e r r o g e s u r l a s i g n i f i c a t i o n de l f événement • 
,fLe monde, paysan a bougi. Bruyamment. Pe toute, la pita/iade. de AZA 

tAacttuAA. \hai& dans la discipline.. Et ces deux iaits ont . 

étonne" . 

Les paysans a u r a i e n t - i l s d é f i n i t i v e m e n t dépassé l e 

s t a d e des j a c q u e r i e s s p o r a d i q u e s s u s c i t é e s pa r l a m i s è r e t o u t 

au long de son h i s t o i r e ? D'où l e u r v i e n t c e t t e c a p a c i t é a f f i r 

mer d 'une a c t i o n c o n c e r t é e de r é e l l e e n v e r g u r e ? 

Comment une t e l l e t r a n s f o r m a t i o n a - t - e l l e pu se 

p r o d u i r e ? L ' a u t e u r s u g g è r e , parmi d ' a u t r e s qui ont s ans doute 

l e u r i m p o r t a n c e , deux c a u s e s p ro fondes : 

"Il y a eu, d i t - i l , Il y CL do, cela 25 , 30 an*, deux petits évé

nements en a p p a r e n c e insignifiants : la naissance de la JAC 

dt la lancement avec VuKpan e t kngexs, dt* premiers cours agri

coles par correspondance ; avec Angers en particulier, du* cours 

de sociologie, auxquels le Père Guilloux tenait tant. 



- 271 -

Giàcd à la JAC, pan. ld CERCA, dd* millidK* dd jdund* 

ont Ad&ldchi. LduK& pKdOddupatlon^ ont ddpa^Ad Ida boKndà dd 

IduK i<LKmd dt dd IduK villagd. Il* ont Adnti la compldxitd du 

mondd actudl... qud V Indlviduallàmd n'dtalt pa* cksidtidn, 

qu'il n'dtalt pa* payant. Qu'un mondd Ad composait dd multipld* 

dldmdnt* mai* qu'il fallait qud tou* Ida AouagdA àoidnt pax^ai-

tdmdnt dngsidnd*. . . 

VdA j dundA appxixdnt à <àd ddvoudA pouK ld& autXdà" . 

L ' é d u c a t i o n à l ' a c t i o n p r o f e s s i o n n e l l e : un ion -

o r g a n i s a t i o n - dé fense , a v a i t mis en p r i s e d i r e c t e l e s f i n a l i t é s 

e t l e s f a i t s de l a v i e c o n c r è t e . Des f r u i t s de f o r c e a v a i e n t 

s u r g i , qu 'un i d é a l c h r é t i e n p o u r r a i t u t i l i s e r non pour d é t r u i r e , 

mais pour c o n s t r u i r e . 

Et l ' a u t e u r d ' a j o u t e r : "Vd& ancldnà ont joud un 

Kold dd pKdmldK plan dan* cdttd ajialKd". 

Ce témoignage du Père Ré tho ré , c o r r e c t e u r quelques 

qu inze ans des d e v o i r s de s o c i o l o g i e au CERCA, nous p a r a î t 

s i g n i f i a n t par r a p p o r t à t o u t ce que n o t r e ana lyse nous a permis 

de d é c e l e r des i n t e n t i o n s é d u c a t i v e s de l ' E c o l e d 'Angers c o n c e r 

nant l e s f u t u r s p r o f e s s i o n n e l s de l ' a g r i c u l t u r e . Sa tâche d ' é v e i l , 

de "conAcidntiAatlon" pour r ep rend re un concept qu i é t a i t en 

t r a i n de se f o r g e r avec l ' a c t i o n de Paolo F r e i r e en Amérique 

L a t i n e , n ' a v a i t pas é té un v a i n mot. Mais , ce ne p o u v a i t 

ê t r e l e seu l f r u i t du quar t d ' heu re é d u c a t i f mensuel r e p r é s e n t é 

par l e mot du D i r e c t e u r . Ce s e r a i t sans doute s u r e s t i m e r c e t t e 

modeste t r i b u n e et p o r t e r un jugement r éduc teu r sur l ' o e u v r e 

é d u c a t i v e r é e l l e m e n t exercée par l e CERCA. I l ne s u f f i t pas de 

d i r e l e s b u t s en é d u c a t i o n pour que l ' é l è v e s o i t capab le de l e s 

m e t t r e en oeuvre . I l f a u t a u s s i qu 'un cho i x de d i s c i p l i n e s adé

qua tes , que des programmat ions en cohérence , o r g a n i s e n t l e s 

a p p r e n t i s s a g e s des s a v o i r s , des s a v o i r - f a i r e , e t des s a v o i r - ê t r e 

l e s p l u s a p p r o p r i é s pour déve lopper l e s c a p a c i t é s s o u h a i t é e s . 
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Le Père Réthoré ouvre une d e r n i è r e p i s t e de r e c h e r c h e au 
nvieau des c o n t e n u s de l a f o r m a t i o n : "Auec AngZAA en paAtidutlzA, 

du* COUAA de Aociologit auxqutlé £e PèAt Gallloux tdvtœlt tant". 

Nul doute q u ' i l s n ' a i e n t joué un r&le d é t e r m i n a n t . qui semble 

s p é c i f i q u e à Anger s . V é r i f i e r l e degré de c o h é r e n c e , en d é c e l e r 

s i p o s s i b l e l e s r a i s o n s , t e l l e e s t l a t â c h e qui nous r e s t e à 

f a i r e . Ce s e r a l ' o b j e t de ce d e r n i e r c h a p i t r e . 
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8 . 1 . L'ENSEIGNEMENT SOCIAL, une m a t i è r e c e n t r a l e : 

s p é c i f i c i t é de l ' E c o l e d f Anqers 

Ce t te hypothèse de l a p o s i t i o n c e n t r a l e de l a 
nAOdiologit", nous a été suggérée par l e c a l c u l des f r é 

quences d f a p p a r i t i o n des d i v e r s e s m a t i è r e s par r appo r t au 

t o t a l d ' " années -ioAmati on11 e x i s t a n t au CERCA, en 1942-43 

(1) ; années où l e s e f f e c t i f s d ' é l è v e s ont cu lm iné à p l u s 

de t r e i z e m i l l e et où é t a i e n t en p lace l e maximum de f i 

l i è r e s et de s p é c i a l i s a t i o n s . T ren te qua t re s o r t e s de d i s 

c i p l i n e s é t a i e n t d i spensées , c e t t e année- là au CERCA, dans 

quaran te sept c l a s s e s ou années de c o u r s . 

La p l u p a r t des d i s c i p l i n e s t e c h n i q u e s é t a i e n t 

ense ignées , en moyenne, dans sept ou h u i t c l a s s e s . Deux 

d1 ent r e - e l l e s se démarquaient ne t tement : l ' A g r i c u l t u r e e t 

l a f o r m a t i o n ménagère, d ispensées respec t i vemen t dans 

v i n g t t r o i s et v i n g t e t une c l a s s e s ; nouvel- i n d i c e de 

l a p lace p répondéran te occupée au CERCA par l e s Paysans 

e t l e s Paysannes. Mais l e r eco rd es t tenu pa r l ' E n s e i g n e 

ment s o c i a l . I l a é té t r o u v é p résen t dans quaran te t r o i s 

c l a s s e s s u r l e s quaran te sept dénombrées, s o i t 91 % d ' e n t r e -

e l l e s . Que l l e que s o i t l a f i l i è r e d ' a p p a r t e n a n c e , l e s é l è 

ves b é n é f i c i a i e n t d 'un enseignement s o c i a l . Première c o n 

f i r m a t i o n q u ' i l s ' a g i t là d 'une d i s c i p l i n e c e n t r a l e au 

CERCA . 

Une remarque s ' impose cependant , avan t d ' a l l e r 

p l u s l o i n . Les concepts d1 enô&t gvtom znt Aocial" et de 

" AOdioZ agio!1 é t a i e n t , pendant c e t t e p é r i o d e , u t i l i s é s i n 

d i f fé remment par l e CERCA pour dés i gne r l a même d i s c i p l i n e . 

(1) Cf graphique C9, p. 93. Les matières au CERCA. 
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Comme nous l e v e r r o n s p l u s l o i n , i l y a a n t i n o m i e e n t r e ces 

deux t e r m e s , l e p rem ie r dés ignan t une sc ience n o r m a t i v e , 

l e deuxième une sc ience p o s i t i v e . Une r é f l e x i o n , à ce s u j e t , 

du P. de Montbron appo r te un p rem ie r élément de réponse à 

l a q u e s t i o n que nous nous pos ions : "Le. mot de SOCIÛLOGIE, 

a f f i r m e - t - i l ( 2 ) , vcnait d'un manuel du VCKC du Passage, 

employé, pendant tout un temps pan. le. CE RCA (avant 19 40) . 

Il se. rattachait à une, conception médiévale, ou du moins pré-

cartesienne de. la science qui devait marquer la dynamique, 

de l'homme, qui savait" . Et i l a j o u t e " i e CERCA proposait un 

savoir normatif et les premiers maîtres n' avaient pas le. 

goîit de. mettre, à part un savoir positif" . Donc l e terme de 

s o c i o l o g i e s e r a i t i c i i m p r o p r e . Nous c o n t i n u e r o n s cepen

dant à u t i l i s e r l e s deux pour d é s i g n e r l a d i s c i p l i n e , o b 

j e t du p résen t c h a p i t r e . En e f f e t , (après v é r i f i c a t i o n au 

n iveau des q u e s t i o n n a i r e s CERCA, à d i f f é r e n t e s pé r i o d e s ) , m ê-

m e s i une p r i o r i t é au concept d ' " Enseignement social" semble 

a v o i r é té donnée après 1945, l e terme de " sociologie" ne 

f u t pas abandonné et i l t i t r a i t , l u i a u s s i , un enseignement 

à c a r a c t è r e n o r m a t i f . 

- L 'Enseignement s o c i a l a v a i t - i l et é_une _spéc i f i nc i té de 

l ' E c o l e d 'Angers ? 

I l es t a t t e s t é comme t e l pa r l e s d i r i g e a n t s du 

CERCA dès l ' o r i g i n e , et t o u t au l o n g de l ' é p o q u e é t u d i é e . 

Dans l e règlement de septembre 1927, l e s f o n d a t e u r s de 

l 'EACA exp r imen t l e u r d é c i s i o n de l ' i n c l u r e parmi l e s ob

j e c t i f s de l a n o u v e l l e f o r m a t i o n . I l f e r a p a r t i e i n t é g r a n t e 

de son e s p r i t : 

(2) MONTBRON (H. de) Correspondance inéd i te 5.06.84 p. 15 
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"A cote de l* dnAdigndmdnt tdchniqud qui VOUA aiddAa 

à produisit pluA dt midux, il VOUA iaut un dnAdignd-

mdnt Aocial qui pdut se AdAumdA ainAi ; Unissez-vous 

pour vous entr'aider : 

- PanS IdA Syndicats communaux, gAoupdA en union 

Adgionald ; 

- VanA IdA Mutuelles Agricoles qui VOUA gaAantiAAdnt 

contAd IdA acciddntA, l'incdndid, la moAtalitd du 

bdtail, dtc... ; 
- danA IdA Caisses rurales de CAddit ; 

- Van* IdA CaiAAdA d'Allocations familiales, etc. 

Il VOUA iaut AUA ces pointA und doctAind, ddA Adn-

AdigndmdntA pAatiqudA, ddA dxpdAidncdA : nouA VOUA 

iouAniAonA tout cela". 

Cela est reconnu par les autres EAC : "CERCA" de 

décembre 1927 nous apprend que " ld Révèlent PdAd PUBRUEL, l* un 

ddA oAganiAattuAA IdA pluA aiddntA ddA E.A.C. et des SmaindA 

RuAaldA danA ld Sud-QudAt", félicite les dirigeants du CERCA, 

" Apdcialdmdnt d!avoiA pu joindAd à l'dnAdigndmdnt agAicold un 

dnAdigndmdnt Aocial, qui ddvidnt de pluA en pluA nicdAAaiAd11. 

Enfin, commentant le programme social pour lfannée scolaire 

1928-1929, le rédacteur de "CERCA" (n° 8, mai-juin 1928) 

af f i rm e : 

"NOUA avonA tdnu, à pdu pAdA AdulA, à avoiA un dnAdi

gndmdnt Aocial. Ecold Supe^tteiue dr Ag^tca£ta^e, nouA 

voulonA pouA noA dldvdA und ^oAnation agAicold totale, 

c ' dAt-à--diAd tdchniqud, Aociald et paA ld iait mhrid 

moAalt. Ecold catholique, nouA ne pouvonA paA cachdA 

qud l* EgliAd, qui laiAAd und laAgd inddpdndancd aux 

agAicultduAA AuA ld tdAAain puAdmdnt matdAidl, a 

ddA pAincipdA .ndddAAaiAdA à touA ceux qui agiAAdnt, 

qud ce Aoit danA ld domaind Aocial ou danA ld domaind 

dconomiqud ; et qud pdAAonnd, Ayndiqud, mutualiAtd, 

coopdAatduA, etc., ne pdut, AOUA coulduA dd jd nd 
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sais quelle neutAaliti pAo^essionnelle, iaiAe il 

des pAincipes de justice et de chaAiti, fondement 

de tout VokdAe social, pAincipes dont l'Eglise, 

est la gaAdienne et seul inteApAite autoAisi" . 

I l impor t e de s o u l i g n e r que l e r é d a c t e u r n ' engage 

pas seu lement l e CERCA, mais a u s s i l ' E c o l e S u p é r i e u r e d ' A g r i 

c u l t u r e . 

"ESA e t CERCA itaient, de ce point de vue, en 

osmose totale", a f f i r m e l e Révèrent Père de FARCY ( 3 ) , qui 

a j o u t e : "J'ai midusi la* pAoiesseuAS à l1AgAo pendant la 

gueAAe, en IQ.UA disant la paAt que l'ESA mettait pouA les Syndi

cats, CoopiAatives, AssuAances Mutuelles, e t c . . Citait un 

E nseignement social Ai^oAmiste, mais qui impliquait tAis ioAt 

les clives dans la paAticipation active à toutes les ioAmes 

d'Associations". 

Dès la f o n d a t i o n de ce t é t a b l i s s e m e n t , 1898, l e 

P. V é t i l l a r t , e t s e s a s s o c i é s , dans l e u r v o l o n t é de f o r 

m a t i o n d 'une é l i t e r u r a l e , o u t r e une dimension de compé

t e n c e p r o f e s s i o n n e l l e p lu s grande pour a t t a c h e r à l a cam

pagne l e s j e u n e s gens des g r andes f a m i l l e s t e r r i e n n e s , 

i n c l u a i e n t "des Aaisons moAales, de m oAale des Aelations 

entAe catigoAies de AUAJOLUX" . 

Les é l è v e s des p r e m i è r e s années a v a i e n t ga rdé 

un s o u v e n i r t r è s v i f , t émoigne l e P. de Montbron ( 4 ) , d 'une 

r é u n i o n d 'Anc iens é l è v e s , t e n u e à Angers en 1911 , s u r l e 

thème des "domestiques de ieAme" ou des "domestiques Au-

AJXUX" qui f i t c h o c . 

On peut l i r e dans Je B u l l e t i n des Anciens de l 'ESA 

n° 2, de décembre 1922, que l ' E c o l e ne se propose pas s e u 

lement de former des t e c h n i c i e n s de v a l e u r . . . ma i s des 

hommes documentés s u r l e s p rob lèmes soc i aux : (5) 

(3) Interview, .nai l?o2, sur le Œ\Ck et son enscignanent socia l . 

(4) MONTBRON (H. de) CorrespQnaonçe inédi te 9.06.84 p. 25. 

(5) NORviAND-D'AUTHON (M.), Avocat à la Cour d'Appel, Professeur d'Econanie 
Sociale. nLa Foimation du "sens social" à l 'Ecole Supérieure d'Agri-
ture" . p. 56-59. 

Iq.ua
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"L 'agAiculteuA ne peut pas se désintéAesseA des 
Aigles de l' Economie sociale, c' est-a -diAe des 
pAescAiptions que la m oAale impose aux Ablation* 
des hommes entA' eux. Il ne peut pas AameneA son idéal 
économique au seul désiA de pAoduiAe le plu* abon
damment possible aux moindAes ^Aais possibles. Il 
iaut qu'il connaisse les Aigle.* de justice qui doi
vent pAésideA aux AappoAts sociaux... V1un mot, il 
iaut qu'il sache dé&iniA et pAatiqueA le devoir 
s o c i a l . Cette connaissance suppose un ceAtain sens 
s o c i a l . . . Elle suppose encoAe l'étude méthodique des 
Encycliques de Léon XIII et du tfotu propr io de 
Pie X SUA l'Action VopulaiAe ChAétienne... en distin

guant scAupuleusement ce qui est solution ceAtaine, 
enseigne paA la doctAine sociale catholique, et ce 
qui est applications contingentes, pouA la Aealisa-
tion desquelles les initiatives individuelles peuvent 
se mouvoiA libAement. . ." U ) 

Enf in , dans l a Cor respondance mensue l l e aux Anciens 

de l ' E . S . A . , l e Père Gu i l loux t e r m i n e l ' a n n é e 1937 pa r un 

appe l p r e s s a n t à l f a c t i o n sur l e t e r r a i n p r o f e s s i o n n e l : 

'"Il y a une Union Nationale des Syndicats KgAicoles, 
18, Aue des VyAamides, PaAis. Vous y tAouveAez une 
Equipe, aAdente, qui a une doctAine coApoAative 
con&oAme aux enseignements de l'Eglise et qui vient 
de AéussiA un CongAis paysan à Caen, qui peAmet les 
plus légitimes espéAances". 

"Cette action seAa d'autant plus neAveuse qu'y 
seAa appoAtée une intelligence bien au point. VOUA 

ce &aiAe, liAe. Puisque le temps est couAt, pAendAe 
les diAectives aux documents oAiginaux. Actuellement, 
vous ne pouvez mieux iaiAe que de liAe et de méditeA 

(6) Bulletin de l 'Ecole Supérieure d'Agriculture d'Angers et de l 'Asso
ciat ion des Anciens Elèves, n° 2, décembre 1922, 33 rue Rabelais 
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les grandes Encyclique.* : celle sur le Mexique, sur 

le Communisme et sur le National-Socialisme . . . 

Elles sont lumineuses : de leur ensemble se dégage 

une doctrine réconfortante, harmonieuse, un équilibre 

qui arrache des cKis d'admiration à nos ennemis 

eux-mêmes11 ( 7)ff. 

Ces t r o i s témoinages émanant d ' a c t e u r s engagés dans 

l ' i n s t i t u t i o n a t t e s t e n t que l ' a t t a c h e m e n t à l a f o r m a t i o n s o 

c i a l e e t l ' i n c i t a t i o n à l 'engagement s o c i a l é t a i e n t une t r a d i 

t i o n à l ' E . S . A . S o u l i g n o n s , a u s s i , au passage, l a r é f é rence 

aux E n c y c l i q u e s s o c i a l e s , e t "aux principes de l 1 Eglise", 

recommandées à qu inze ans d ' i n t e r v a l l e aux anc iens de 1 ' E . S . A .: 
a u s s i b i e n qu 'aux é lèves du CERCA. D i s c i p l i n e c e n t r a l e au 

CERCA, a t t e s t é e comme une s p é c i f i c i t é de l ' E c o l e d 'Angers 

par l e s d i r i g e a n t s eux-mêmes. On r e t r o u v e une même v o l o n t é 

o b s t i n é e de donner un enseignement s o c i a l c h r é t i e n chez 

Fo reau , chez G u i l l o u x et chez de /Mon tb ron , de l ' a v e u même 

de ce d e r n i e r ( 8 ) , q u e l l e s que s o i e n t l e s o r i g i n a l i t é s qu i 

l e s s p é c i f i a i e n t .v Essayons d ' a n a l y s e r p l us avant ce qu i 

c o n s t i t u e c e t t e s p é c i f i c i t é de 1'-E nseigneme nt s o c i a l . 

Comment c a r a c t é r i s e r ses contenus ? 

Ceux -c i sont généra lement d é f i n i s par l e s programmes. Une 

premiè re s é r i e de q u e s t i o n s se p o s a i t en p r é a l a b l e à t o u t e 

ana lyse : Y a v a i t - i l un programme unique pour t o u t e s l e s f i 

l i è r e s , s e l o n q u e l l e p r o g r e s s i o n se d i s t r i b u a i t - i l aux d i f f é 

r e n t s n iveaux ? Que l l es permanences et q u e l l e s é v o l u t i o n s 

p o u v a i t - o n observer pendant l a pé r i ode 1927-1960 ? 

Les q u e s t i o n s de fond r e s t e r a i e n t e n s u i t e à é l u c i d e r : 

- c e l l e de l ' a n t h r o p o l o g i e qu i gu ide l e u r d é f i n i t i o n : 

que l homme ? q u e l l e s o c i é t é ? q u e l l e s v a l e u r s ? 

- c e l l e de l a r e l a t i o n e n t r e l e s con tenus , l ' a n t h r o 

p o l o g i e qu i p r é s i d e à l e u r d é f i n i t i o n d 'une p a r t , et l e p r o j e t 

é d u c a t i f p r o f e s s i o n n e l e t c h r é t i e n t e l q u ' i l s ' e x p r i m e à t r a 

ve rs l e s é d i t o - r i a u x , d ' a u t r e p a r t . 

(7) GUILLOUX (R.) . Groupons-nous ; autrement, demain... P. 328-329, i n 
Correspondance Mensuelle ESA, n° 135, 15 mai 1937. I l s 'ag i t de 
Acerbi Animi 19-9-32, D iv in i Redemptoris et de Mit Brennenûer $orge 
14-3-37. 

(8) MONTBR0N (H. àe) Correspondance inédi te 8.06.84 p, 25 
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Pour répondre au p remie r t ype de q u e s t i o n s , une 

revue, même r a p i d e , des p r i n c i p a u x manuels u t i l i s é s aux d i f 

f é r e n t e s p é r i o d e s , par l e s qua t re c a t é g o r i e s d f é l è v e s , nous 

p a r a i s s a i t l ' i n d i c a t e u r l e p l u s s û r . 

Pour répondre au deuxième t ype de q u e s t i o n s , i d e n 

t i f i e r l a c o m p o s i t i o n des programmes et déce le r l e s sources 

d ' i n s p i r a t i o n des con tenus , (à t r a v e r s un ou deux thèmes) , 

s ' i m p o s a i t pour r e p r é r e r comment se r é a l i s e l a cohérence 

avec l e s f i n a l i t é s p récon i sées pa r l e CERCA. 

8 . 2 . LES MANUELS P1 ENSEIGNEMENT ^SOCIAL : Un i té d ' i n s p i r a t i o n 

des manuels s u c c e s s i f s 

Au vu des t i t e s de manuels l e s p l u s u t i l i s é s (9) 

s e l o n l e s d i f f é r e n t e s c a t é g o r i e s d ' é l è v e s , l ' é v o l u t i o n qu i 

se dess ine au cours des t r e n t e s i x années, nous amène à d i s 

t i n g u e r t r o i s p é r i o d e s : 

avant 1940 - de 1940 à 1950 - a p r l s 1950 

" Avant 1940 : Pendant l e s t r o i s p remiè res années 

de lancement du CERCA, i l semble que l e s é lèves n ' a i e n t pas 

eu v ra imen t de manuel à l e u r d i s p o s i t i o n , mais p l u t ô t quelques 

f a s c i c u l e s t r a i t a n t de problèmes p o n c t u e l s du programme. En 

revanche, l e B.M. suggère , à p l u s i e u r s r e p r i s e s , des t i t r e s 

aux m o n i t e u r s , s u r des s u j e t s complexes t e l s que Soc ia l i sme 

ou Comm unism e et p rop r i é t é , ou encore l a f o r m a t i o n de l ' é l i t e 

ru r a i e . En g é n é r a l , des p u b l i c a t i o n s de 1 ' A c t i on P o p u l a i re . 

A p a r t i r de l a r e n t r é e 1933, a p p a r a i s s e n t des ma

nue ls d i f f é r e n c i é s , se lon l e s n i v e a u x , dont l e p l u s i m p o r t a n t 

e s t , sans c o n t e s t e , l e Manuel S o c i a l R u r a l , de Noël D r o g a t ( l O ) , 

SPES. A c t i o n P o p u l a i r e . I l c o n n a î t r a sept r é é d i t i o n s et sera 

u t i l i s é , à p a r t i r du Cours No ima l , pour t o u t e s l e s c a t é g o r i e s 

d f é l èves et j u s q u ' e n 1968, donc ne t tement au -de là de l a pé

r i o d e é t u d i é e . "CERCA" d ' o c t o b r e 1933 l e p résen te aux é lèves : 

(9) Cf tableau G,, p. 280. Les manuels dans l ' h i s t o i r e au CERCA 

(10) Ingénieur agr icole de Fribourg et ayant f a i t du jocisme à Enghein, 
Noël DR0GAT ar r ive à l 'Ac t ion Populaire en 1926. Collaborateur et 
continuateur du Père de GAIsAY pour l 'Union Catholique ae la France 
Agricole, le Père DROGAT, tandis q u ' i l ne cesse de p a r t i c i p e r a 
journées et semaines, f a i t paraî t re un Manuel Social Rural, en 1933, 
qu i , sous une fojme didactique et technique expose tous les problen.es 
proprement sociaux, éconaniques, de l ég i s l a t i on et dans leur perspec-

problen.es


TABLEAU G 1 - EVOLUTION DES MANUELS DE SOCIOLOGIE - TOUTES E I L I E R E S 

I Bâtes 
! approximatives 
1 d'utilisation \ 

1927-28 

1929-50 

I à partir de 
1955-54 

1959 

à partir de 

1941-42 

I à partir de 

1950-51 

I à partir de 

1955-54 

P A Y S A N S A R T I S A N S 

Apprentissage 

Morales Bourceau 
FABRY 

Manuel de sociologie 
"La Vie paysanne" 

J.P. BEBRETQN 

"La Vie paysanne" 

J. du PLESSIS 

"Jeunes Paysans 
face à l'avenir 

(5 ans seulement) 
V.S. PETITLAÏÏREN 

"La Vie paysanne" 

Cours Normal 

. Notions élémentaires 
d'organisation 
professionnelle 
B. de LESTAPIS SBES 

. Code Social 
Le Syndicat agricole 

» Manuel Social Rural 
DROGAT 

2ème édition 

. Entretiens de morale 
sociale 

BELLENOUE 

1959-40 1940-41 

Manuel de sociologie 
"La Vie paysanne" 

"La Vie paysanne" 

J. du PLESSIS 

"Jeunes Paysans 
face à l'avenir" 

(6 ans) 
T 

"La Vie paysanne" 

Cours Supérieur 

. Précis de sociologie 

. Manuel Social 
Rural 

Initiation Sociale du 

"La Vie paysanne" 

J. du PLESSIS ! 

"Jeunes Paysans 
face à l'avenir" 

"La Vie paysanne" 

Maîtrise 

lu P. du passage 

. Manuel Social 
Rural 

Jeune paysan G 0 U p i G r f 

1944 1946-47 

"Jeunes paysans face à l'avenir" (1955-56) V.S. PETITLAÏÏRENT 

"De l'Ecole aux Métiers du village" V.S. PETITLAÏÏRENT 

—-» 1969-70 

i 

P A Y S A N N E S A R T I S A N E S 

I Apprentissage 

"Pour préparer le 
bonheur de votre foyer" 

1956-56 
Y. TROUARD-RIOLLE 

(thèmes familiaux 
ménagers 
agricoles) 

1959-40 
"Lettres à ma fille 

fermière" 

Mme WEYD 

1/ "La Vie paysanne" 

P.M. WEYD 

2/ "Pour préparer le 
bonheur de votre 
foyer" ; 

. La vie paysanne 
féminine 

. Pour préparer le 
bonheur de votre foyer 

. Lettres à ma fille 
fermière 

. Jeunes Paysans face 
à l'avenir { | 

CourB Normal 

. Manuel Social 
Rural 

DROGAT 

idem 

idem 

"Pour préparer le 
bonheur de votre 
foyer" 

idem 

Cours Supérieur 

"La femme à la 
campagne, 
sers épreuves, 
ses responsabilités" 

Mme de KERENFLECH 
KERZENE 

1952-55 

idem I 

idem I 

idem I 

idem I 

. Pour ^réparer le bonheur de votre foyer - Mme TROUARD-RIOLLE 

. De l'Ecole aux métiers du village - V.S. PETITLAÏÏRENT ' 

. Manuel social rural (supplément) - DROGAT ^ 1967-68 £ 

C 

I 
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" L ' A 6 6 e N. VAogat, de l*Action P opulaiAC, vi&nt de tdAmincA 

un manuel de Sociologie AuAalc, compost spécialement pouA les 

élèves de £ 'ERCA. Ce seAa le UVAC le plu* complet e t le p £ i u 

a u point SUA ces question* imp oAtantes . . . Il conviendAa à tous 

les élèves de notAe gAande Camille, jeunes gens e t jeunes 

iilles, CouAS SupéAieuA et CouAS noAmal" . Le P è r e Droga t n ' e n 

s e i g n a j a m a i s au CERCA. H a i s , à l ' i n s t i g a t i o n du P è r e G u i l l o u x , 

i l c o l l a b o r a aux c o u r s p a r c o r r e s p o n d a n c e d ' A n g e r s p a r l a m i s e 

au p o i n t de s o n e n s e i g n e m e n t s o c i a l . 

Dans c e t t e p é r i o d e de 1 ' e n t re - d e u x - g u e r r e s , l e s j e u n e s 

f i l l e s d i s p o s e n t , en o u t r e , de m a n u e l s s p é c i f i q u e s . Dès 1 9 3 2 , 

l ' u n d ' e u x s e r a p r o p o s é aux é l è v e s du C o u r s s u p é r i e u r : 

" L a Femme à la campagne, - ses épAeuves, ses Aesponsabilités" 

p a r Madame de KE RE NFLECH-KE RZENE. Nous a v o n s n o t é a u s s i , b i e n 

q u ' i l s e m b l e p l u s o r i e n t é v e r s l e s q u e s t i o n s f a m i l i a l e s , m é n a 

g è r e s e t a g r i c o l e s : "PouA pAèpaACA le bonheuA de votAe FoyeA" 

p a r Madame T ROUA RD-RI OLLE, à p a r t i r de 1 9 3 5 . En e f f e t une p a r t 

i m p o r t a n t e de ce q u i e s t c l a s s é s o u s l a r u b r i q u e f o r m a t i o n 

m é n a g è r e c o n c e r n e l a v i e en commun, l e s c o n d i t i o n s e t l e m i l i e u 

de v i e de l a f a m i l l e q u i e s t une s o c i é t é e t r e l è v e de l a m o r a l e 

s o c i a l e . I l f u t r e m i s à j o u r j u s q u ' e n 1 9 5 2 - 5 3 s e m b l e - t - i l . I l 

compte p r è s de h u i t c e n t s p a g e s . 

- 1 9 4 0 - 1 9 50 : "La S) ie paysanne" de J o a c h i m du PLESSIS 

(11) f u t l e b e s t - s e l l e r de c e t t e deux ième p é r i o d e . 

Composé en 1 9 4 0 , p u i s r e f o n d u en 1944 e t en 1 9 4 6 , 

i l s e r a u t i l i s é à t o u s l e s n i v e a u x de f o r m a t i o n p o u r l e s j e u 

n e s g e n s , j u s q u ' e n 1 9 5 0 . I l f u t p r e s q u e é p u i s é à c e t t e d a t e e t 

l e CERCA r é s e r v e r a l e s e x e m p l a i r e s r e s t a n t s au C o u r s S u p é r i e u r , 

q u i l ' u t i l i s e r a j u s q u ' e n 1 9 5 3 . T r è s a p p r é c i é p a r l e s é l è v e s , i l 

e s t e n c o r e r e s t é v i v a n t dans l a mémoi re des a n c i e n s de c e t t e 

p é r i o d e que nous a v o n s pu r e n c o n t r e r . 

(10) t i v e d ' aven i r , c e l l e d'une éconemie ouverte e t de méthodes de c u l t u r e s 
e t de c a r m e r c i a l i s a t i o n qui continûment se transfoiment avec tendance 
à l a concen t ra t ion . Outre son u t i l i s a t i o n dans l ' ense ignement , i l sera 
l ' i n s t r u m e n t de base des Cerc les d ' é tudes de l a JAC, de l a JACF, du 
MFR, de tou t l e courant ca tho l ique , qui aura un rôle moteur important 
dans l ' é v o l u t i o n technique, s o c i a l e , c iv ique du monde a g r i c o l e f r a n ç a i s . 
DROULERS P . , P. CESBUQUaS Act ion Popu la i r e . Cp. c i t . pp. 286-287 

(11) Le Conte Joachim du PLESSIS de GREI€CAN (1870-1951) f i t des é tudes de 
L e t t r e s e t de Droit à l 'U.C.O. e t se f i t i n s c r i r e au barreau de Rennes. 
Docteur en Dro i t , en 1894 i l s ' o r i e n t e ve r s l 'U.C.O. au se rv ice de l a 
que l l e i l devai t consacrer quarante quat re ans oe son e x i s t e n c e . I l fut 
à deux r e p r i s e s Doyen de l a Facul té de Dro i t . Ccrmiandeur de l a Légion 
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I l s ' a g i s s a i t d 'une r é o r g a n i s a t i o n , p a r M. du 

P l e s s i s , c o n s i d é r a b l e m e n t e n r i c h i e e t mise à j o u r du p o i n t 

de vue l é g i s l a t i f , du manuel d 'Ense ignement S o c i a l La Vie 

Paysanne , du même a u t e u r , é d i t é pa r l e CERCA en 1939, sous 

l e pseudonyme de J . P . B r e t o n . (Cf t a b l e a u G., p . 279 ) • 

Le Père Gui l loux l e p r é s e n t e t r è s é l o g i e u s e m e n t aux 

é l è v e s dans l ' é d i t o r i a l d ' o c t o b r e 1941 : "Les jeunes gens, 

paysans et antisans, aunont eux aussi un nouveau Manuel de 

Sociologie. Monsieun du P l e s s i s , pno^esseun à l'Ecole, Supenieune 

d'kgnicultune et Doyen à la Faculté de Vnoit, a composé. poun 

eux un livne nemanquable, le meilleun à notne avis qui soit 

actuellement Sun cette matiexe. En plu* de la doctnine chnetienne 

Sun les gnands pnoblemes de Vieu, de la Camille, du travail e t 

de la patnie, il donnena aux élèves la législation la plus 

necente ; ce qui leun penmettna de se neconnaltne dans cet 

ensemble qui semble inextnicable à ceux qui ne l'ont jamais 

étudie" . 

.Madame Pau le -Mar ie Weyd, d i r e c t r i c e des Cours Féminins 

du CERCA en f e r a , en 1941, une a d a p t a t i o n pour l e s j e u n e s - f i l l e s : 

"La vi& paysanne, leminine" . Annoncé a u s s i par l e Père Gui l loux 

dans l e même f,CERCÀ" de r e n t r é e : " Les j eunes cilles, paysannes 

et antisanes, auront de.son.mais une, dinectnice spécialement 

changée, de, leun &onmation. kuteun des > Lettnes à ma Aille, 

ienmiènef . auteun du Manuel de. Sociologie, dont vous vous senvi-

nez cette, année,, elle sauna vous panlen le langage que vous 

aimez et vous guiden sunement dans le développement de votne 

vie de jeunes filles". 

Son l i v r e "Lettnes à ma jille jenmiène" a v a i t é t é 

é c r i t en 1939 e t c o n n a î t r a des é d i t i o n s s u c c e s s i v e s j u s q u ' a u 

delà des années 50, p e u t - ê t r e 1953-54 . Dans l a p r é f a c e de la 

p r emiè re é d i t i o n de "La vie paysanne féminine", Madame Weyd 

a f f i r m e que son l i v r e r ep rend un c e r t a i n nombre de c h a p i t r e s 

du l i v r e pour j e u n e s gens de Monsieur du P l e s s i s . A ins i l e 

thème "Vie pensonnelle" e s t - i l r e p r i s à peu p r è s t e l quel ; l e 

(11) d'Honneur, sept citations suite à la guerre 1914-18. Après la mort 
de sa femme en 1942, i l résigna ses fonctions de Doyen et de pro
fesseur d'Econanie Politique, et entia à la Trappe de Bellefontaine 
en 1944 a l'âge de 73 ans. Ordonné prêtre en 1946. Décédé le 1er 
septembre 1951 . 

de.son.mais
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thème "Vie économique et pKoie**ionnelle" a u s s i , mais qua t re 

f o i s moins déve loppé . E l l e i n t r o d u i t quelques c h a p i t r e s p l u s 

s p é c i f i q u e m e n t f é m i n i n s : la ^emme, la mette, qu i l u i ont é té 

i n s p i r é s , d i t - e l l e , par l a c o r r e c t i o n des cop ies des f i l l e s , 

l o r s des années é c o u l é e s . 

- 1950 et après : Deux nouveaux manuels s ' a d r e s s e n t 
désormais "autant qu'aux iille* qu'aux gasiçon*" . Ce sont : 
"Jeunes paysan* jace à l'aveniK" de Victor-SergePETITLAURE NT 

et t r o i s ans plus t a rd : "Ve l'école aux metieA* du village," 
du même a u t e u r . 

Le p r e m i e r , u t i l i s é par t ous l e s n iveaux de f o r m a t i o n 

pendant t r o i s ans , f u t abandonné par l a s e c t i o n App ren t i s sage 

en 1953. Refondu, i l sera encore u t i l i s é j u s q u ' e n 1955-56 , 

s e m b l e - t - i l , pour l e s é lèves du Cours de Per fec t ionnement (12) . De 

c o n c e p t i o n t r è s n o u v e l l e par r a p p o r t aux manuels p r é c é d e n t s , 

i l t i e n t t o u t a u t a n t du Morceaux c h o i s i s de F r a n ç a i s que 

d ' u n m a n u e l de Mora le s o c i a l e . Un a r t i c l e du Pèro Achard pour 

l e j o u r n a l M i l i t a n t e j a c i s t e e t p o r t é à l a conna issance des 

é lèves dans "CERCA" de j u i l l e t 1950, s o u l i g n e l ' e n t h o u s i a s m e 

s u s c i t é par ce t ouvrage ; 

"Il e*t Kaxe qu'un auteuK *e donne, la peine d'ecxixe 
un ouvxage de valeuK à l'intention *péciale de* 
KuKaux . 
Voici une, exception qui mexite bien d'etxe signalée. 
Comme *on titKe l'indique, l' ouvxage de Petitlauxent 
*'adxe**e aux jeune* paysan* (mais autant aux f i l l e s 
qu ' aux g a r ç o n s ) . 

Ce n'e*t pa* un xoman, et pourtant ça *e lit pxe*que 
avec autant de plai*ix et infiniment plu* de pxo^it 
qu'un xoman. Il aboAde cexte* de* *ujet* au*tèxe*f 

mai* qu'il e*t indi*pen*able de connaître ; et il 
le* txaite de la manière la plu* claixe, la plu* 
conexète et la plu* agréable po**ible. 

(12) Son auteur, Victor PETITLAURENT, Professeur à la Faculté de Droit et 
à l'ESA d'Angers, é ta i t de plus diplcmé de Pédagogie. "Jeune* Pay*an* 
kace a l'avenix" l u i mérite une d i s t i nc t i on de l'Académie d 'Agr icu l ture, 
l e pr ix Léonce de Lavergne. 
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L'auteur qui connaît bien les jeunes ruraux se met 
tout à iœlt à leur portée, pan.lt de ce qu'il* con
naissent, n'emploie jamais un mot diUicile sans 
l'avoir explique, et son style, très alerte, est 
agrémenté, de quantité d'hi stoin.es, d'anecdotes et de 
traits d'esprit. L'auteur a le don de présenter d'une 
manière attrayante les choses qui paraissent les 
plus rébarbatives comme l' organisation professionnelle, 
la législation familiale ou sociale. 
Mais, quel est le sujet ? demandez-v ous. Au iond il 
n'y a qu'à réfléchir au titre : c'est tout ce qu'il 
est nécessaire de savoir quand il s'agit de fonder 
un ioyer, puis de le ^aire vivre en exerçant un 
metier. 
Veux grandes parties : 1° Hos {amilles et nos maisons; 
1° Nos métiers. 
Mais chacune de ces parties est un m onde. Par exemple, 
s'agit-il de la Camille, non seulement vous trouvez -
et iort bien explique - tout ce qui concerne les 
formalités, contrat de mariage, allocations familiales, 
etc., etc.. Mais une formation morale est donnée, 
non sous &orme de sermons, mais par un choix d'his
toires et de textes empruntes aux meilleurs auteurs 
[Péguy, Bazin, Pesquidoux, La Rigaudie, Saint-Exupéry, 
etc. ) . 

Cet ouvrage est une mine très riche et entièrement 
assimilable à des jeunes ruraux." 

"de l'école aux métiers du village" (573 pages, pour 
l ! é d i t i o n de 1955 ) a v a i t d ' a b o r d é t é conçu p o u r s e r v i r de 

m a n u e l é l é m e n t a i r e au C o u r s d ' A p p r e n t i s s a g e . Mais i l f u t , à 

p a r t i r de 1 9 5 5 - 5 6 , u t i l i s é p o u r t o u s l e s n i v e a u x e t t o u t e s . l e s 

c a t é g o r i e s d ' é l è v e s . Remis à j o u r l o r s d e s r é é d i t i o n s s u c c e s s i 

v e s , i l t i e n d r a l a s c è n e de l ' e n s e i g n e m e n t s o c i a l j u s q u ' e n 1 9 6 9 , 

s o i t p e n d a n t d i x s e p t a n s . 

pan.lt
stoin.es
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Al.or-s que le manuel do 3. du Plessis pourrait être 

comparé à une sorte de " Catkzdkt^md AOùtal", assurant sous une 

forme magistrale une formation de " d A o t t AuAal AuA iond d'EYU><ti-

gnzmznt A octal" , le manuel " Pe V école aux mittCAA dm vtllaac11 

constitue une "ACvolutton" sur le plan pédagogique, annoncée 

déjà par "Vcmàan* {\acc à l 1 av tntA" . En effet, il organise le 

travail mensuel des élèves autour de dix huit centre dfintérêts, 

d'inspiration Decrolyenne, répartis sur les trois ans d'appren

tissage. Chacun d'eux comprend : 

- une initiation à l'histoire du travail, des techni

ques et des civilisations ; 

- une initiation à la vie économique (production, 

distribution, consommation, répartition, etc...) ; 

- une initiation au droit (famille, groupes, travail, 

contrats, organisation familiale et professionnelle) ; 

- des indications pour la vie pratique, la politesse, 

la prévention, le secourisme, les jeux et loisirs ; 

- des exercices d'observation du milieu des élèves. 

"Plutôt que d1 asséner une doctAtnc, dc& vcAtti* toute* iatte*, 

il uttlt^e une méthode elementatAe d x tnteAAogatton & octale,11. 

Il souhaitait contribuer ainsi à une véritable culture popu

laire rurale dans la même perspective chrétienne que les manuels 

des années antérieures. Cette observation, même sommaire, des 

caractéristiques des manuels de sociologie - et nous avons 

voulu y inclure le jugement des promoteurs du CERCA eux-mêmes -

constitue une première indication du caractère normatif de ces 

manuels. En plus d'un enseignement sur 1Xla légtàlatton la plu* 

Aecente11 concernant l'organisation professionnelle, la famille, 

etc..., on y trouve une "doctAtne ckAettenne *uA le* gAand* 

pAoblène* de Vteu, de la &amtlle, du tAavail11. "Une ioAmatton 

moAale e*t donnée, non *ou* {oAme de *eAmon*, mat* paA un 

ckotx d1kt*totAe* et de texte* empAunte* aux mellleuA* auteuA*11 . 

Alors que les disciplines techniques sont très diver

sifiées et ne sont enseignées que dans quatre,, six ou huit 

classes pour s'adapter aux besoins professionnels spécifiques 
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chaque p o p u l a t i o n d ' é l è v e s , l ' e n s e i g n e m e n t s o c i a l aux d i r e s 

même des d i r i g e a n t s du CE RCA v é h i c u l e un même e s p r i t , une même 

f o r m a t i o n de mora le s o c i a l e , d i f f u s é e dans quaran te t r o i s c l a s 

ses , c ' e s t - à - d i r e dans t o u t e s l e s f i l i è r e s et à t o u s l e s n iveaux 

C e r t e s , i l t i e n t compte des s p é c i f i c i t é s p rop res aux jeunes 

f i l l e s quant à l e u r s f o n c t i o n s s o c i a l e s , mais nous pouvons 

c o n s t a t e r que, dès 1950, une é v o l u t i o n se f a i t dans l e sens 

d fune u n i f i c a t i o n de l a f o i m a t i o n , même s i quelques c h a p i t r e s 

sont i n t e n t i o n n e l l e m e n t corçus en pensant spéc ia lemen t à e l l e s . 

E f i n , s i pour l ' A g r i c u l t u r e , l e CERCA pu ise au 

t r é s o r commun aux d i f f é r e n t e s éco les a g r i c o l e s , et s'accommode 

b i e n , pa r ex. . , du manuel d ' A g r i c u l t u r e de GENECH DE LA 

LOUBIERE ; pour l 'Ense ignemen t s o c i a l , i l f a i t é l a b o r e r pour 

l u i et p u b l i e , l e s manuels de J . P . B r e t o n , J . du P l e s s i s , P.H. 

Weyd et V . S . P e t i t l a u r e nt . Les d i r e c t e u r s , m o n i t e u r s et p r o 

f e s s e u r s ne t r o u v a i e n t pas dans l e commerce d 'ouv rages répon 

dant à ce qu ' i l s - p e n s a i e n t ê t r e l e s beso ins de l e u r s é l è v e s , 

en m a t i è r e s o c i a l e . Le CERCA a su t r o u v e r dans son e n v i r o n n e 

ment c u l t u r e l immédiat l e s a u t e u r s dont l ' i n s p i r a t i o n s e r a i t 

conforme à ses v i s é e s p h i l o s o p h i q u e s , é t h i q u e s et c h r é t i e n n e s . 

" Pe mcmc que VAogat a claboAC un manuel et l'a peA&ectionne 

en tenant compte, de* Aeaction* du CERCA [mai* au-à^i de la JAC) , 

de même Bellenoue, (pseudonyme du VeAe EaAde de l'Action Vopu-

lalAe)t a vise tAès expAessément cette même jeunesse" . (13) 

Ces remarques qu i s ' imposen t au terme de c e t t e étude des manuels 

c o r r o b o r e n t no t re hypothèse s e l o n l a q u e l l e l ' e n s e i g n e m e n t s o c i a l 

c o n s t i t u e une marque s p é c i f i q u e du CERCA. Déjà dans l e cho i x 

e t l ' é l a b o r a t i o n des manue ls , s ' e x p r i m e une v o l o n t é de cohé

rence e n t r e l e s moyens pédagogiques u t i l i s é s et l e s v i s é e s du 

CERCA s u r l 'homme et l e p r o f e s s i o n n e l à f o r m e r . Mais ce la 

a p p e l l e une o b s e r v a t i o n p l u s p r é c i s e des con tenus . 

(13) Le Père de MONTBRON,Correspondance inédi te 10.06.84 p. 26, est venu 
étayer et conforter cette constation qui s ' é t a i t imposée à nous dès 
la première observation du corpus. 
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8 . 3 . LES CONTENUS DE L'ENSEIGNEMENT SOCIAL DE LA SECTION 

"PAY SANS" : l e s g r a n d s thèmes e t l e u r s p é c i f i c i t é 

E s t - i l p o s s i b l e de d é t e r m i n e r u n , ou des c r i t è r e s de 

c o h é r e n c e e n t r e l e s c o n t e n u s e t l e s f i n a l i t é s a n n o n c é e s p a r 

l e s é d i t o r i a u x e t a t t e s t é e s à d i v e r s e s r e p r i s e s p a r l e s r e s p o n 

s a b l e s du CERCA e t de l ' E S A ? 

C e t t e q u e s t i o n , q u i c o n s t i t u e l a t r o i s i è m e d i r e c t i o n 

de n o t r e r e c h e r c h e , nous r e n v o i e au s o u s - c o r p u s "Soc<iolog<L<l" 

que nous a v i o n s c o n s t i t u é à p a r t i r des c o r n p t e - r e n d u s des Cours 

Norma l e t S u p é r i e u r des P a y s a n s . Les r é s u l t a t s de l ' o b s e r v a t i o n 

des c o n t e n u s , années a p r è s a n n é e s , de 1927 à 1 9 5 4 , o n t é t é 

s y n t h é t i s é s dans l e t a b l e a u G« p . 2 8 ' 8 • 

Une c o n f r o n t a t i o n de ces c o r n p t e - r e n d u s avec l ' e n s e m b l e 

des p rog rammes nous a c o n d u i t e à r é - i n t é g r e r dans c e t t e é t u d e , 

l e s p rog rammes du Cours d ' A p p r e n t i s s a g e , sous p e i n e d ' é v a c u e r 

une d i m e n s i o n f o n d a m e n t a l e des f i n a l i t é s : l ' homme que l ' é d u c a 

t i o n v e u t f a i r e a d v e n i r . P o u r t e n t e r de l e c a r a c t é r i s e r , n o t r e 

o b s e r v a t i o n se p o r t e r a s u r l e p r e m i e r c h a p i t r e de La V i e 

Pay sa nne de J . du PLESSIS, e t non s u r l e s corn p t e - r e n d u s que 

nous a v i o n s omis d ' i n c l u r e dans n o t r e c o r p u s . 
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La c o h é r e n c e f i n a l i t é s - c o n t e n u s s f e x p r i m e à t r a v e r s 

q u a t r e g r a n d s t h è m e s , v e n t i l é s aux t r o i s n i v e a u x de l a f o r m a t i o n . 

La t e r m i n o l o g i e r e t e n u e a é t é e m p r u n t é e à l a p é r i o d e 1 9 4 0 - 1 9 5 0 , 

c e l l e q u ' u t i l i s a i e n t . M o n s i e u r d u P L E S S I S e t Madame Wey d . L ' o b s e r -

v a t i o n d e s m a n u e l s , d o n t nous n ' a v o n s pu f a i r e l ' é c o n o m i e , au 

t i t r e de l ' é v a l u a t i o n de l a v a l i d i t é de n o t r e g r i l l e , nous a 

m o n t r é que l e s v a r i a t i o n s l é g è r e s de t e r m i n o l o g i e a p r è s 1 9 5 0 , 

e t c e r t a i n e s n o u v e a u t é s i n t r o d u i t e s p a r l e b i a i s de s c e n t r e s 

d ' i n t é r ê t , l a i s s a i e n t l e u r a c t u a l i t é aux p r o b l è m e s a b o r d é s d a n s 

l a p é r i o d e a n t é r i e u r e . I l s r e s t è r e n t au programme p o u r l e Cou r s 

de P e r f e c t i o n n e m e n t j u s q u ' à l a m i s e en p l a c e d é f i n i t i v e de l a 

r é f o r m e de l ' E n s e i g n e m e n t A g r i c o l e i m p o s é e p a r l a l o i de 1 9 6 0 . 

Ces t h è m e s f u r e n t : LA VIE PERSONNELLE, LA VIE FAMILIALE ET 

SOCIALE, LA VIE ECONOMIQUE, LA VIE PROFESSIONNELLE. 

8 . 3 1 . UN THEME POUR L ' A P P R E N T I S S A G E : 

"LA VIE PERSONNELLE", une c o n c e p t i o n de l ' homme 

C e t t e p r e m i è r e p a r t i e du programme s ' a d r e s s a i t à 

t o u s l e s é l è v e s , m a i s e l l e é t a i t d e s t i n é e p l u s s p é c i a l e m e n t à 

l ' e n s e i g n e m e n t p o s t - s c o l a i r e a g r i c o l e e t à l ' A p p r e n t i s s a g e , 

donc aux j e u n e s g e n s e t j e u n e s f i l l e s de 1 4 - 1 7 a n s . 

T r o i s s o u s - t h è m e s s e r v a i e n t de s u p p o r t au programme 

d e s t r o i s a n n é e s d ' é t u d e : "Toi dt l<là autAQ,*" - "Van* la 

iamllld" - "Vie. de paysan e t de itançai*" . 

Le p r e m i e r : "Toi e t £e^> antAZ*" e s t p e u t - ê t r e l e 

p l u s s i g n i f i c a t i f p a r r a p p o r t à n o t r e i n t e r r o g a t i o n : s u r q u e l l e 

i d é e de l ' homme e s t fondé l ' E n s e i g n e m e n t S o c i a l du CERCA ? 
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Es t - ce l a même que c e l l e des Enseignements p o n t i 

f i c a u x des F n c y c l i q u e s s o c i a l e s ? La p remiè re grande idée qu i 

nous a paru l e u r ê t r e commune, c ' e s t l a n o t i o n p h i l o s o p h i q u e 

fondamenta le de l a pe rsonne . No t i on à p a r t i r de l a q u e l l e l a 

R é v é l a t i o n , e t notamment l f E v a n g i l e , o f f r e l a v é r i t é t o t a l e sur 

1 ' homme . 

Ains i l i t - o n dans l e Manuel : "Ta Aaiàon, ta volontz 

libAZ, ton âmz, c r z*t cala qui iait de toi unz pZAàonnz. Czla 

tz AZnd AZiùblablz. à Vizu, qui z&t l'tépAit payait, la Aaiàon 

qui àait toué lz<à pourquoi zt qui ne &z tAompz jamais, la 

volonti totalzmznt libAZ, qui pzut tout zt choisit- toujouAA Iz 

bizn" ( 1 4 ) . De même, l ' i d é e de l a pe r sonne humaine e s t d i f f u s e 

dans t o u t e s l e s e n c y c l i q u e s s o c i a l e s e t a p p a r a î t p l u s e x p l i c i t e 

ment dans Vivini Redempt OAi* au N° 27 : "L'kommz ZAt unz pZAéon-

nz admiAablzmznt pouAvuz pan. Iz CAZatzuA d'un zoAp* zt d'un 

z&pAit" . .'. "Clzàt paAzz quz l'hommz, à la diUzAznzz de toutz* 

IZA autAZA cAZatuAZA, z*t unz pzAAonnz, unz imagz de la PzAAonnz 

divinz, qu1 zllz z&t zminzmmznt dignz" ( 1 5 ) . La pe r sonne se 

r é a l i s e pa r l e s c o n t a c t s avec l e s a u t r e s , e t avec eux forme 

des communautés. Ces communautés se r e t r o u v e n t à p l u s i e u r s 

é c h e l l e s . A l a base de l ' é d i f i c e s o c i a l , l a f a m i l l e . Au-dessus 

l e s communautés p r o f e s s i o n n e l l e s . Au sommet, l e s communautés 

p o l i t i q u e s . 

Cet te n o t i o n p h i l o s o p h i q u e de l a personne est perma

nente dans l ' e n s e i g n e m e n t s o c i a l du CERCA. De même e s t - e l l e 

d ' a u t a n t p l u s a f f i r m é e dans l e s Enseignements p o n t i f i c a u x que 

l e s t e x t e s sont p l u s r é c e n t s . 

Une des p r e m i è r e s conséquences de c e t t e n o t i o n c ' e s t 

l ' e x i g e n c e d 'une v i e m o r a l e . "Si tu ZA unz pZAAonnz, via comme 

unz pzAAonnz. . . vie paA ton âmz" ( 1 4 ) . 

(14) PLESSIS J . (du). La vie paysanne. Op. c i t . p. 13. 

(1 5) GUITTON (Henri) . Encycliques et iviessages sociaux : D iv in* Redemptoris 

Cdl loz , Paris, 1947, p. 170. 
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D foù l a deux i ème g r a n d e i d é e q u i nous s e m b l e l e u r 

ê t r e commune, c ' e s t q u ' e n f a i t i l n f y a p a s deux m o r a l e s h u m a i n e s , 

une p o u r l e s b a p t i s é s , l ' a u t r e p o u r l e s a u t r e s . Ce q u i e s t 

c a r a c t é r i s t i q u e de l a m o r a l e c h r é t i e n n e , e s t m o i n s son c o n t e n u 

que l e f a i t q u ' e l l e e s t r e l i é e à l a s o u r c e q u i l u i donne son 

s e n s m é t a p h y s i q u e , m a i s s u r t o u t l a f o r c e d ' ê t r e v é c u e . E l l e 

r e l i e l a m o r a l e au Dieu u n i q u e . E l l e e s t l a v o l o n t é de Dieu : 

"Iz VzvoiK a1 zét c e quz Vizu vzut" [1 6) ,"*oiA pariait comme 

ton VZKZ au zizl z*t paK^ait" ( J e ) . "Et c e t t e volonté, zxpximz 

c e pourquoi l'komxnz ZAt {ait, c e en dzhoKA de quoi il ne pzut 

ZtKZ kzuAZux" ( 7 é) • La m o r a l e au CERCA e s t une m o r a l e du b o n h e u r . 

L ' i d é e d ' u n e m o r a l e u n i q u e e s t d é v e l o p p é e d a n s l ' e n 

s e i g n e m e n t donné au TRCA s u r l a l i b e r t é e t l a c o n s c i e n c e , 

p r o p r e de l a p e r s o n n e . On y p e u t l i r e : ( l é ) "Cultivz ta vit 

m oKale, czllz de ta volontz libAZ, en zxo.Kq.ant en toute, occasion 

ton pouvoir de choisit" . . . "EzlaiKZ zt jomz ta zon^ziznzz. 

Il dzpznd de toi de zonnaitkzf de vouloiA, de zhoiAJK zt de 

jaiKZ c e qui ZAt bizn, mai<à non pat> de xzndKZ bizn c e qui ZAt 

mal ou mal c e qui ZAt bizn" (16)... C e t t e a f f i r m a t i o n r e j o i n t 

l a p a r o l e du p r o p h è t e I s a i e : "MalkzuA à ceux qui appzllznt 

bizn Iz mal zt mal Iz bizn, qui {ont dzt> tznzbKZ* la lumizAZ zt 

de la lumizAZ Iz* tznzbAZA" ( I s . 5 2 0 ) . I l y a une norme du 

b i e n e t du m a l . C ' e s t donc une e r r e u r de s o u t e n i r que l ' homme 

e s t l e c r é a t e u r d e s v a l e u r s . 

L ' é l è v e au CERCA a p p r e n d que c ' e s t l a r e s p o n s a b i l i t é 

de c h a q u e c o n s c i e n c e de j u g e r du b i e n e t du m a l , m a i s en r é f é 

r e n c e à une norme o b j e c t i v e : "Il {aut obziK a dz& loi A quz tu 

n1 a<à pa<à {aitzà". . . [1 é) C e t t e l o i n ' e s t p a s un p a r c h e m i n s u r 

l e q u e l t o u t e s t é c r i t , m a i s un p r i n c i p e dynamique de j u g e m e n t 

don t c h a q u e c o n s c i e n c e s e n t l a p r é s e n c e en e l l e ; une s o u r c e de 

d i s c e r n e m e n t , une l u m i è r e i n t é r i e u r e : " I z à loi& qui t'impoAZnt 

dz<6 dzvoiâ* Aont czllzA auxquzllz* tu pouKKai* dz^obziA Ai 

tu Iz vzux, mai* non pa* AanA avoin. zonàziznzz de mal {aiAZ, 

c1 ZAt-à-diAZ d ' ê t r e dzxaiàonnablz. la conAcizncz en z{{zt n'z*t 

Oô) PLESSIS J . .(du) . La v i e paysanne, pp. ? e t 11 . 

zxo.Kq.ant
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pas autAe chose que ta Aaison. Ta Aaison est appelée cons cien-
ce quand elle juge, que, pouA bien agiA, tu dois iaiAe ceci 
ou cela ou ne pas le iaiAe. Tu ne peux donc agiA contAe ta 
conscience sans agiA contAe ta Aaison. Tu ne. peux pas non plus 
agiA contAe ta Aaison sans aglA contAe ta conscience et aussitôt 
dite, te, le, AepAoche" ( 1 ? ) . 

"Ainsi la vocation de l' homme à l' accomplissement 
du bien est un objectif tAès laAge oHeAt à sa Aaison mais qui 
laisse l'homme à sa libeAte et à sa i°^ponsabilité. Le concile, 
AepAenant une expAession de Saint Thomas d1kquin diAa que 'Dieu 
laisse l'homme à son pAopAe conseil1 en pAésence des cas pAati-
ques et des situations paAticulièAeS'. Des taches ont été assi
gnées à l'homme. Il doit choisiA. Mais son choix n'est pas un 
choix aveugle, sa libeAte n'a Aien à voiA avec une décision 
aAbitAaiAe, un capAice. Dieu a donné à l'homme les moyens de sa 
libeAte' : ce sont sa Aaison et sa conscience" ( 18 ) . 

"ÛA, la conscience est justement le teAAain d'élection 
du dialogue entAe cAoyants et incAoyants... Il existe une sagesse 
de l' humanité, iond commun de toutes les Aeligions, qui iait que 
l'homme disceAne depuis toujOUAS les gAandes diAections du bien ; 
la justice, la dAoituAe, la clémence, la pAotection et la pAise 
en chaAge des faibles. Sa^nt Paul a paAlé des païens qui ont 
une connaissance natuAelle de la loi (Rom. î; 14)". 

Ce q u i f a i t , a f f i l i e e n c o r e I.S.MOURAL (13) qu ' "u f t 

incAoyant ne peut pas étAe mal à l'aise dans un établissement 
catholique, dans la mesuAe où les gAandes lignes de la moAale 
sont déjà inscAites en lui, cAéatuAe iaite à l'image de Vieu" . 

La l o i m o r a l e o b j e c t i v e e s t c e l l e q u i se t r o u v e i n s 

c r i t e dans l a c o n s c i e n c e de l ' homme ; c ' e s t a u s s i c e l l e q u i e s t 

c o n t e n u e dans l a r é v é l a t i o n . P i e X I , en e m p r u n t a n t l e s t e r m e s 

(17) PLESSIS J . ( du ) . Op. c i t . , p . 9. 

(18) ÎV.OURAL I . S . / L e système de va leurs que l ' o n peut proposer aux jeunes 
dans l e s écoles d ' a u j o u r d ' h u i f i n 01ÉC, n° 68, s e p t . o c t . 1983, pp. 1-3. 
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à l ! é e r i v a i n i t a l i e n MANZINI, a f f i r m a i t déjà c e t t e c o n v i c t i o n 

dans son Encyc l i que sur l ' E d u c a t i o n : 

"Quand l'Eglise dit que la moAale lui appartient 
vAaiment, paA là elle n 'en tend pas aiiinmeA que, celle-
ci est exclusivement de son domaine, mai* qu' elle 
lui Aevient dan* sa totalité.. Elle n'a jamais pAe-
tendu qu'en dehoAS d'elle et sans son enseignement 
l'homme ne puisse connaîtAe aucune vexite mokale ; 
au contAaiAe, elle a morne AépAouvé cette doctrine. 
plus d'une iois, pan.ce qu'elle s'est montn.ee sous 
plusieurs ionmes. CeAtes, elle dit encoAe, comme 
elle l'a dit et le dina toujOUAS, que paA l'institu
tion qu'elle a Aeçu de Jesus-ChAist et paA le 
Saint-EspAit qui lui a été envoyé au nom de Jésus-
ChAist paA le VèAt, elle possède oAiginaiAament 
et sans pouvoiA la peAdAe la véAité moAale tout 
entièAe, dans laquelle sont compAises toutes les 
véAités moAales paAticulièAes, aussi bien celles que 
l'homme peut aAAiveA à connaltAe paA le seul moyen 
de la Aaison que celles qui iont paAtie de la Aévélà-
tion ou qui peuvent s'en déduiAe". (19) 

Auss i , dans l e s t e x t e s p o n t i f i c a u x , voyons-nous c o n s - ~ 

tamment t r o i s c o n c e p t s , r é v é l a t e u r s de ce p r i n c i p e s o u s - j a c e n t : 

I l s ' a g i t de l a n a t u r e humaine, de l a l o i n a t u r e l l e , e t du d r o i t 

n a t u r e l . L ' E g l i s e se s e r t constamment de ces t e rmes , souvent 

récusés par l e s j u r i s t e s et l e s p h i l o s o p h e s , ce qu i ne..rend pas 

t o u j o u r s ses t e x t e s t r è s communicab les. 

Pour f onde r e t é l a b o r e r sa d o c t r i n e s o c i a l e , l e 

m a g i s t è r e r e c o u r t constamment à l a "loi natuAelle". L ' E g l i s e se 

c o n s i d è r e comme l a "gaAdienne de la véAité de la natuAe de l'hom-

me et de la société" d i s a i t Pie X I I ( A l l o c u t i o n aux Card inaux , 

20 f é v r i e r 1948) ( 20) . Paul VI d i r a l ' E g l i s e "expeAte en huma-

(19) Pie XI "D iv in i I l l i u s Mag is t r i " . Encyclique sur l 'Educat ion, 31 décembre 
1929, i n " l ' Eg l i se et l 'Eco le " . FOURQUIE Paul, Spes, Paris, 1947, 
p. 156-157. 

(20) Remarque CHENU M.D. i n "La doctrine sociale i lde l 'Eg l i se canme idéologie. 
Cerf, Paris, 1979, p. 93. 

pan.ce
montn.ee
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nité" d a n s son d i s c o u r s à l 'ONU . J e a n - P a u l I I s e p o s e 

en d é f e n s e u r d e s " d r o i t s de l'homme" "par tous professés, et par 

tous plue ou moins ba{oués" . . . Or, on p e u t d i r e que l e s 

d r o i t s de l ' homme r e l è v e n t du d r o i t n a t u r e l t e l que l ' e n t e n d 

1 f E g l i s e . 

Ces p r i n c i p e s s o n t b i e n c o n n u s des é l è v e s du CERCA, 

c a r i l s s o n t a u s s i un des p r i n c i p e s - c l é s de l ' E n s e i g n e m e n t 

s o c i a l . A u s s i d o i v e n t - i l s p o u v o i r r é p o n d r e à dos q u e s t i o n s 

du g e n r e : "dites pourquoi vous condamnez le divorce. Bien 

distinguer : Les raisons qui valent poux les catholiques et 

celles qui valent m fan a pour les incroyants ?" 

Le P è r e L e g r a n d , p r o f e s s e u r de S o c i o l o 

g i e à l ' E . S . A . e t d ' E n s e i g n e m e n t de l ' E g l i s e à l a F a c u l t é de 

D r o i t de 1 ' U . C . 0 . , d a n s l e s a n n é e s de l a g u e r r e , d é p l o r a i t que 

ce p r i n c i p e f u t s i u u b l i é d a n s l e s t e m p s a c t u e l s . "Une des 

grandes déficiences d'un certain Enseignement social catholique 
aujourd' hui, est dirait-il, qu'on a remplace le droit naturel 
par l' Evangile, et li} Evangile, manquant des bases du droit 
naturel est devenu révolutionnaire. Or, V enseignement au CEkCA 
était très {ort établi sur ces bases. Uous dépendions toujours 
le droit naturel et l'Evangile", a V inverse de "l1 esprit moderne" 
qui, par exemple, peut condamner l' av ortoment chez les chrétiens, 
parce que tuer l1 en{ant ddns le sein de sa mère est un crime 
ne pouvant être accepté par un chrétien*. Or, "Vas du tout, 
rétorquait-il avec passion^ l'interdiction de détruire, le 
{ruit de la vie, et, a contrario, l' obligation de tout {aire 
pour aider un {oetus a arriver à terme relève d'abord du droit 
naturel, avant de relever de l1Evangile et par là, il oblige 
le Musulman, comme le païen ou l1 incroyant. . . Le droit naturel 
présente* un certain degré d'exigence, l'Evangile va simplement 
plus loin" ( 2 1 ) . D r o i t n a t u r e l , l o i n a t u r e l l e , n a t u r e h u m a i n e , 

a u t a n t de c o n c e p t s s ' i n s c r i v a n t dans une t h é o l o g i e de l a 

c r é a t i o n , p a r l e s q u e l s l e c r o y a n t p e u t c o m p r e n d r e e t r e j o i n d r e , 

( 21 ) Interview de mai 1982 sur l e CtRCA et l'Enseignement s o c i a l . 
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s u r un t e r r a i n commun, ceux q u i n ' a d h é r a n t pas à une r é v é l a t i o n 

ne p e u v e n t a d m e t t r e l e f o n d e m e n t t h é o l o g i q u e r e ç u p a r e u x , 

m a i s r e c o n n a i s s e n t à t o u t homme une d i g n i t é u n i q u e e t des 

d r o i t i n f r a n g i b l e s * , Les d é f e n d r e en t o u t l e s . p o i n t s du g l o b e 

où i l s s o n t b a f o u é s e s t un combat q u i p e u t m o b i l i s e r t o u t 

homme/comme l ' o n t m o n t r é e n c o r e récemment l e s a c c o r d s d ' H e l -

s i n k y . 

De c e t t e r é f l e x i o n s u r l e p r i n c i p e o r g a n i s a t e u r du 

programme de p r e m i è r e a n n é e d ' E n s e i g n e m e n t s o c i a l e t m a l g r é 

son ineom p l é t u de, nous p o u v o n s c o n c l u r e que l ' é l è v e , p a r v e n u 

au t e r m e de l ' A p p r e n t i s s a g e , a v a i t b é n é f i c i é d ' u n e i n i t i a t i o n 

e t d ' u n e é d u c a t i o n de m o r a l e c h r é t i e n n e q u i , p o u r r e p r e n d r e 

l e s p r o p o s de P i e XI , e m b r a s s e "la vid kumaind AûuA toutdà &d& 

ioxmd* : édn^ibld,dt Apitiitudlld, intdlldctudlld dt moAald, 

ividiv Ldudlld, domdàtiqud dt Aociald'lll a v a i t r e ç u l e s normes p o u r 

"pdnàdA", jugdA, CIÇ\LK avec constance, dt dApx.it dd éuitd, Suivant 

la dKoitd Aai^on tclaiAdd paK la lunidAd ^uKviatuKdlld dd*> 

dxdmpld* dt dd la doctAind du ChAiAt, ou, pouK vmploydK und 

dxpXdà&ion courante, un hommd dd caKactdAd accompli" (22 ) . 

En d o n n a n t p r i o r i t é à l a f o r m a t i o n du c a r a c t è r e comme 

l ' a r é v é l é l e thème s u r l ' homme à f o r m e r , l e CERCA s ' i n s c r i v a i t 

dans l a c o n c e p t i o n du M a g i s t è r e s u r 1 ' E d u c a t i o n . 

8 . 3 2 . THEMES DU COURS DE PERFECTIONNEMENT : 

une c o n c e p t i o n de l a s o c i é t é 

Sep t s o n d a g e s dans l e s p rog rammes d ' e n s e i g n e m e n t 

s o c i a l p o u r l a s e c t i o n P a y s a n s , de t r o i s en t r o i s ans e n v i r o n , 

( c f Annexes G-, à G Q ) m o n t r e n t l a pe rmanence des t hèmes de 

1 9 3 0 - 3 1 à 1 9 5 3 - 5 4 , c ' e s t - à - d i r e d e p u i s l ' a r r i v é e du Père 

G u i l l o u x e t j u s q u ' à l a f i n de l ' u t i l i s a t i o n , p o u r l e Cou rs de 

P e r f e c t i o n n e m e n t , du m a n u e l de J . du P l e s s i s . Dans l e c a d r e 

de ces t r o i s t h è m e s , un c e r t a i n nombre de s o u s - t h è m e s g a r d e n t 

l e u r a c t u a l i t é p e n d a n t l e s v i n g t t r o i s a n s , q u e l q u e f o i s avec 

(22) Pie X I . Encycl ique sur l ' E d u c a t i o n . Op,. c i t . p. 226. 

dApx.it
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des v a r i a n t e s dans l a f o r m u l a t i o n ; que lques uns d i s p a r a i s s e n t 

t e l s l a r é p a r t i t i o n p r o p o r t i o n n e l l e s c o l a i r e par exemple, 

d f a u t r e s sont m o d i f i é s dans l e u r f o r m u l a t i o n , d ' a u t r e s e n f i n 

sont i n t r o d u i t s : a i n s i l ' h a b i t a t r u r a l après 1945 ; Le p rog rès 

dans l e s années 50, l e s f l é a u x soc iaux e t c . . . 

Pour mémoire, nous i n d i q u o n s l e s grands thèmes et 

l e s sous- thèmes qu i sont r e s t é s au programme de 1930 à 1953 : 

1 * VIE SOCIALE : f a m i l l e , m a r i a g e , d i v o r c e , é d u c a t i o n , a u t o r i t é 

E t a t , c l a s s e s s o c i a l e s 

2* ECONOMIE ; r i c h e s s e , c a p i t a l , p r o p r i é t é e t h é r i t a g e , p roduc 

t i o n , commerce, c o n c u r r e n c e . . . s o c i a l i s m e , c a p i t a l i s m e . 

^* PROFESSION : f a m i l l e et e x p l o i t a t i o n , enseignement p r o f e s s i o n 

ne l a g r i c o l e , T r a v a i l a g r i c o l e s a l a r i é , o r g a n i s a t i o n p r o f e s 

s i o n n e l l e : S y n d i c a l i s m e , c o o p é r a t i o n , c r é d i t , m u t u a l i t é , 

I n s t i t u t i o n s a d m i n i s t r a t i v e s : g é n i e r u r a l , s e r v i c e s a g r i c o l e s 

ÛNIC, e t c . . . 

Le t a b l e a u G^ met en év idence à que ls n iveaux de f o r m a t i o n 

ces d i f f é r e n t s thèmes é t a i e n t abo rdés . 

L ' o b s e r v a t i o n dessous-thèmes g r a v i t a n t a u t o u r de 

"vit iaonomiqut11 e t l e u r mise en compara ison avec l e s Ense igne

ments P o n t i f i c a u x sur l e s Problèmes a g r i c o l e s et ruraux (23) 

montre une s i m i l i t u d e dans l a manière de l e s a b o r d e r . De s o r t e 

que l ' é l è v e ayant s u i v i l 'Ense ignemen t s o c i a l du Cours Normal 

a u r a i t reçu - sur l e s données économiques et s o c i a l e s , e t 

d ' abo rd sur l a p r o p r i é t é , e n s u i t e l i é s à e l l e , sur l e t r a v a i l , 

l e s r a p p o r t s du c a p i t a l e t du t r a v a i l , e t c . . . - des p r i n c i p e s 

dans l a l i g n e de Rerum Novarum et de Quadragésimo Anno q u i , 

a f f i r m e Pie X I I (Message du 1er j u i n 1941 , c i t é par "CERCA") 

"avec £e temp* n9ont Klan pzAdu de l&uA ioAcz osiigivuillz" . 

(23J Moines de Solesmes : (Présentation et tables par) . Problèmes agricoles 
et ruraux. Les Enseignements pont i f icaux. Desclée et Cie, Belgique, 
i960, p. 23-27. 
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Enfin, lfélève qui aurait suivi au CERCA neuf ou dix 

ans d'études, aurait vraiment abordé tous les grands problèmes 

touchant à la profession agricole. Quelles étaient donc les 

grandes lignes de ces principes du Magistère sur 1 ' organisation 

professionnelle, "ekeval de bataille" du Père Guilloux et, 

chapitre important de sociologie au CERCA ? Ce thème déjà 

abordé par Léon XIII dans Rerum Novarum, fut mentionné dans 

deux passages de la grande Encyclique de Pie XI : Quadragesimo 

Anno (1931), quand au début il récapitule la doctrine de Léon 

XIII (n° 9 à 12) et, à la fin du texte, quand il se pose lui-

même en innovateur (33 et 34). Au premier moment, il n'est 

question que des Syndicats. Au second, il est esquissé un passa

ge du syndicalisme au Corporatisme. "Chez Pie XI, remarque 

Henri Guitton (24), i l y a, entre ces deux 'i^ne^' davantage, 

une conciliation qu1une opposition. A vrai dire, i l y a un 

corporatisme pur et un corporatisme impur, un vrai et un iaux 

corporatisme . Pratiquement, seul le second s'est incarne. Mais 

comme le mot a ete'souille par les expériences totalitaires, 

i l serait opportun de baptiser d'un nom nouveau le corporatisme 

de Pie XI". 

"Le syndicat libre dans la procession organisée11 tra

duisaient les catholiques sociaux de France. Pie XI peinsait 

que, dans la mesure où syndicat était synonyme de liberté, et 

corporation synonyme dfautorité, il nfy aurait pas contradiction 

entre ces deux propositions quand, du moins, la liberté et l'au

torité sont toutes les deux servantes de la personne humaine. 

Il est préférable que les syndicats soient des groupes libres, 

multiples, autonomes, maîtres de leur destinée, c'est-à-dire 

qu'il y ait autant de syndicats que de manières différentes et 

spontanées de concevoir le groupement. A cet égard, le pape 

souhaite la formation de syndicats chrétiens. 

Pourquoi une telle importance reconnue à l'organisa

tion professionnelle et syndicale ? Le Père Legrand 

remarquait que l'un des grands principes sous-tendant les 

(24)GUITT0N (Henri). Encycliques et Messages sociaux. Op. cit. pp. 31-32. 
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E n c y c l i q u e s , é t a i t c e l u i de l a p r i m a u t é des c o r p s i n t e i m é -

da i r e s . P r i n c i p e que l ' o n t r o u v e r a r é a f f i r m é dans l a 

c o n s t i t u t i o n p a s t o r a l e "Gaudlum e£ SptA" ( 2 5 ) . L ! E g l i s e 

v o i t d a n s t o u t e s l e s f o i m e s df a s s o c i a t i o n g r â c e à une r é 

p a r t i t i o n c o n v e n a b l e des p o u v o i r s , un l i e u où s ' e x e r c e l a 

r e s p o n s a b i l i t é des c i t o y e n s , a n t i d o t e i n d i s p e n s a b l e aux 

e x c è s de p u i s s a n c e que t e n d e n t à p r e n d r e l e s P o u v o i r s P u 

b l i c s , l o r s q u e l e s c i t o y e n s f o n t a p p e l à eux de m a n i è r e 

i n t e m p e s t i v e , p o u r r é c l a m e r s e c o u r s e t a v a n t a g e s e x c e s s i f s . 

Le p r i n c i p e de s u b s i d i a r i t é v i e n t c o m p l é t e r 

l e p r é c é d e n t . Nous en e m p r u n t o n s l a d é f i n i t i o n e x a c t e au 

P è r e de M o n t b r o n : Quand la coApà dominant, paA Aon action, 

Atnd ImpoAAlbla au coAp* AubalttAna la Aaallàatlon de 4 e 4 

iinà, II doit lui iouAnlA la* Aub&idzA qui lui paAmattant 

do. AdtAouvzA éa ionction dan* la nouvel ctat de la S o alite," 

( 2 6 ) . De ce p r i n c i p e a u s s i , l e C o n c i l e V a t i c a n I I s ' e n 

i n s p i r e r a à p l u s i e u r s r e p r i s e s ( 2 7 ) . P a r e x e m p l e , dans l e 

domaine de l ' E d u c a t i o n , i l i m p l i q u e l ' e x c l u s i o n de n ' i m 

p o r t e q u e l m o n o p o l e e t que s o i t m a t é r i e l l e m e n t r endu p o s 

s i b l e p a r un p a r t a g e é q u i t a b l e des s u b s i d e s , l e p l u r a l i s m e 

des i n s t i t u t i o n s dans t o u t e s o c i é t é p l u r a l i s t e . Ce p r i n 

c i p e i m p l i q u e e n c o r e , p a r e x e m p l e , p o u r l ' e n s e m b l e des 

E t a t s de s t i m u l e r , p a r l e u r s s u b s i d e s , l e s o r g a n i s m e s de 

d é v e l o p p e m e n t en v e i l l a n t à d i s t r i b u e r l e s r e s s o u r c e s a v e c 

e f f i c a c i t é e t é q u i t é . 

(25) Conc i le Va t i can I I . Ed i t i ons du Centu r ion , p. 319 et su ivan tes . 

(26) MONTBRON (H. de) Correspondance i n é d i t e 8.06.84 p. 26. 

(27) Conc i le Va t i can I I . G.S. n° 86, p. 339. E.C. n° 3, p. 708s, 
n° 6, p. 711 . 
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En éduquant l e s é lèves à 1 fengagement dans t o u t e s 

l e s formes d ' a s s o c i a t i o n s , e t à p rendre l a r e s p o n s a b i l i t é des 

i n t é r ê t s généraux de l a p r o f e s s i o n , l e CERCA ne v o u l a i t pas 

a u t r e chose que f a v o r i s e r l a mise en oeuvre de ce grand p r i n c i p e 

Cet te r é f é r e n c e aux documents du m a g i s t è r e , c o r r e s p o n d - e l l e 

à un moment l i m i t é de l ' h i s t o i r e de ce t Enseignement s o c i a l 

ou f u t - e l l e c o n s t a n t e ? Se l i m i t a i t - e l l e à l a d imens ion écono

mique e t p r o f e s s i o n n e l l e ou s f é t e n d a i t - e l l e à t ous l e s aspec ts 

de l a v i e s o c i a l e ? 

L ' o b s e r v a t i o n des t r o i s nouveaux sous- thèmes g r a v i t a n t 

a u t o u r de l a v i e s o c i a l e , é t u d i é s dans l e s c l a s s e s t e r m i n a l e s 

des Cours Normal e t S u p é r i e u r , a l l a i t nous o f f r i r une c o n t r e -

ép reuve . I l s ' a g i s s a i t de : "la Famille", "Loi* et moeuKS contre 

la Camille", "Education et instruction". 

-Notre p remière démarche méthodo log ique c o n s i t a à 

reg roupe r pour chacun de ces t r o i s sous- thèmes, t r o i s q u e s t i o n 

n a i r e s mensuels CERCA. Nous l e s avons v o l o n t a i r e m e n t c h o i s i s 

pour t r o i s années assez é l o i g n é e s l ' u n e de l ' a u t r e : 1936, 1942, 

1953 ; f a i s a n t r é f é r e n c e à t r o i s manuels d i f f é r e n t s . En e f f e t : 

- En 1936, nous t r o u v o n s l e Manuel Social Rural par 

N. DROGAT et l e Précis de Sociologie pa r l e Père du Passage, 

- en 1942, La Vie paysanne pa r Jean du PLESSIS, 

- en 1953, Jeunes paysans lace a l'avenir par 

V . PET ITLAURENT . 
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Or, s i nous comparons l e s q u e s t i o n n a i r e s à ces t r o i s 

moments, i l es t pa ten t que ce sont exactement l e s mêmes q u e s t i o n s 

qu i sont posées. (Même s f i l a r r i v e qu 'on a i t é té amené à p r é c i s e r 

t e l l e q u e s t i o n t r o p g é n é r a l e , ou que l f o n en r a j o u t e une, com

mandée par l ' a c t u a l i t é ( c f . annexe G^) . Des i n v e s t i g a t i o n s com

p l é m e n t a i r e s m o n t r è r e n t que l e sous-thème " &cun<Lll£" a v a i t • t rouvé 

sa forme à peu près d é f i n i t i v e dès 1933 ( c f l e s q u e s t i o n n a i r e s 

de s o c i o l o g i e c i - d e s s o u s ) . 

EACA, c . N . 4e Questionnaire : Sociologie p*$Â lûà^h 

I. — Définissez la famille. De quels membres est-elle com
posée ? Jusqu'où s'étend-elle ? 

IL —» Quel est le but .de la famille ? Après avoir défini ce 
but, indiquez sommairement le* conséquences qu'il faut en tirer 
au point de vue de la morale familiale. 

III. — Les devoirs de la famille. Indissolubilité du lien con
jugal. Les différents devoirs des membres de la famille à l'égard 
les uns des autres. 

IV. — Les droits de la famille à l'égard de la société repré
sentée par l'Etat. 

EACA, e s . Sociologie p f Si Dek i * U ^ 
Même questionnaire que le Cours Normal. Le* élèves du 

Cours supérieur n'auront pas p répondre à chacune des ques
tions posées, mais, en s*inspirant librement de ce questionnair*\ 
i k tâcheront d'exposer la conception du mariage chrétien. 

A ce sujet» il leur est recommandé de lire l'Encyclique « Cas
ai connubii ». 

La recommandation aux grands é lèves du Cours Supé r i eu r 

de l i r e l ! E n c y c l i q u e " CoLûti. connub<iZu sur l e mar iage c h r é t i e n , 

de Pie XI , parue l e 31 j u i n 1930, nous i n s p i r e une hypothèse 
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e x p l i c a t i v e de c e t t e c o n s t a n c e dans l e c h o i x de s q u e s t i o n s , 

p r o p o s é e s aux é l è v e s : Ne s e r a i t - c e p o i n t . l e c o n t e n u de l ' E n c y 

c l i q u e q u i a u r a i t f o u r n i l e c a n e v a s d é f i n i t f aux q u e s t i o n n a i r e s 

SUT11 ta Camille"et"les lois et moeurs contre la ian llle"? D 'une 

p a r t , l e q u e s t i o n n a i r e s u r " £ a &amltle"de 1927 ( D o c . G-.^), donc 

a n t é r i e u r à l a p a r u t i o n de l ' E n c y c l i q u e , s ' i n t é r e s s e à de s a s 

p e c t s d i f f é r e n t s de t o u s ceux que n o u s p o u r r o n s o b s e r v e r p a r 

l a s u i t e . D ' a u t r e p a r t , l ' E n c y c l i q u e "Castl Connut u", t o u t en 

i n s i s t a n t s u r q u e l q u e s p o i n t s p l u s a c t u e l s , v o u l a i t p r é s e n t e r 

au monde une g r a n d e s y n t h è s e de l a d o c t r i n e c h r é t i e n n e en 

m a t i è r e de m a r i a g e . 

Des r e m a r q u e s s i m i l a i r e s p e u v e n t ê t r e f a i t e s à p r o p o s 

d e s q u e s t i o n n a i r e s s u r "les lois et moeurs contre la Camille," 

p o u r l e s t r o i s a n n é e s de r é f é r e n c e 1936 - 1942 - 1 9 5 3 . Là e n c o r e , 

on p e u t ê t r e é t o n n é de l a p e r m a n e n c e de s q u e s t i o n s q u a n t à l e u r 

n a t u r e e t à l e u r f o r m u l a t i o n . ( S e u l e v a r i a n t e , l ' i n t r o d u c t i o n 

en 1 9 5 3 , d e s n o u v e a u t é s l é g i s l a t i v e s en m a t i è r e de p r e s t a t i o n s 

f a m i l i a l e s ) . 

I l en va de m ê m e p o u r l e t r a v a i l de s o c i o l o g i e r e l a t i f au s o u s -

thème :" Education et Instruction". L ' o b s e r v a t i o n de l ' a n n e x e 

G-.? m o n t r e l a t o t a l e s i m i l i t u d e des q u e s t i o n n a i r e s à d i x - s e p t 

a n s d ' i n t e r v a l l e . Ne s e r a i t - c e p o i n t p a r c e q u e , dè s 1 9 3 6 , on 

d i s p o s a i t d é j à d ' une doct r ine c o m p l è t e s u r l e § u j e t , q u i a l l a i t 

a v o i r v a l e u r de norme a v a n t l e C o n c i l e V a t i c a n I I , o u v e r t p a r 

J e a n XXIII l e 11 o c t o b r e 1962 ? 

P o u r ce t r o i s i è m e t h è m e : Education et Instruction" , 

M o n s i e u r GOUZE ( 2 8 ) , r e s p o n s a b l e de l ' E n s e i g n e m e n t S o c i a l du 

C o u r s N o r m a l , s i g n a l e , en n o t e , à l a s u i t e du c o m p t e - r e n d u de 

(28) GOUZE (Antoine) , Docteur en Droi t , professeur de d ro i t à l ' U n i v e r s i t é 
Cathol ique d'Angers e t à l ' E c o l e Supérieure d 'Agr i cu l t u r e . I l rédiga 
d<pns l e B u l l e t i n Mensuel l e s compte-rendus de l 'Enseignement soc ia l pour 
l e Cours Normal, e t de m a î t r i s e de 1931 à l a f i n de l a gue r re . C 'es t l a 
q u a l i t é de ces compte-rendus qui nous i n s p i r a de l e s c o n s t i t u e r en 
corpus . I l fut a u s s i professeur d'Economie p o l i t i q u e , pednant l a guerre 
à l ' U . C . O . . Le Révérend Père de FARCY a p p o r t a i t de l u i ce témoignage 
spontané : "V*une grande clarté de pensée, Il était ^alt pour oXre 
journaliste. C'était un génie"... 
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de mars 1937 : "Il e*t Aecommandé aux élève*, 4'il* ne l'ont 
déjà tait, de HAC tn.lt> attentivement l'Encyclique. &UA l'Educa
tion de la Jeunette du 31 décembAe 1929". Nous nous bornerons 
i c i à met t re en r e l i e f quelques éléments de comparaison en t re 
ce t ro i s ième thème et l e s Enseignements Pon t i f i caux . 

8 ' 3 3 ' A N A L Y 5 E DU SOUS-THEME "EVUCAT1ÛN ET INSTRUCTION"/ 
E n c y c l i q u e : 

"PIl/IMI ILLIUS MAGISTRI", s i m i l i t u d e s c o n s t a t é e s . 

Nous ne r e t i e n d r o n s de l ' E n c y c l i q u e que l e s p o i n t s 

en l i e n avec l e s q u e s t i o n s posées aux é l è v e s , c ' e s t - à - d i r e l a 

n a t u r e e t l a f i n a l i t é de l ' é d u c a t i o n c a t h o l i q u e e t : "A qui 

appartient l' éducation ?" (29) 

1°. N a t u r e e t f i n a l i t é s de l ' é d u c a t i o n 

Encyclique : " kL&4uÇ:&Z£on_cqnAiAtc ^^éî^tiellm^ent 

atto^jidKe „la„{in Ji^JLjJML J^nyj^ _de Jz&qvyJJj^ JJL^JL _ | £ | _eAééL _il 
ett clain._qu'il jie peut ^ ^vyiA ^d'^educa^ 
entière„o Aientee y_eAt ^cette_iin_deAnièAe. liai* autti, dan* 
V oAdAe pAétent de la PAovidence, c1 ett-à-diAe depuis que Dieu 
t'ett Aévele dan* A on iilt unique, qui teâl eût 'la Voie, la 
VeAite et la Vie', il ne peut y avoiA d'éducation complète et 
paAiaite en dekoAt de l'éducation chAètienne" (p. 148) 

Cel l e - c i s ' ad resse _à J'I ' hqtrime^tqut tntieA _: J^njL^Kit 
12^K£ J^ „un _cqA£A,_ ^dan* _l[u 

^ l ^ . ^ ^ ^ ^ ^ ^ é - . ^ . é ^ ^ ^ ^ f é ^ ^ ' C ^ ^ ^ ' ^ e ^ 3 a e noué le iont connattAe 
la dAoite Aaiton et la Révélation. T oute^oit c'ett autti l'komme 
déchu de ton état oAiginel, ^ ^ ^ _ ^ ^ c ^ e t e ^ g a ^ _ £ e _ C ^ 4 i ^ ^ 
Aétabli dant ta condition tuAnatuAelle de iilt adoptii de Vieu, 
tant l'ètAe pouAtant dant tet pAivilèget pAéteAnatuAelt d'im-
moAtalité de ton coApt, d'intégAité et d'équilibAe de tet 

(29) Nous suivons le texte de l 'Encyclique sur l 'éducation chrétienne de 
l a jeunesse dans FOULQUIE ( P . ) . L'Eglise et l 'Eco le . SPES, Par is , 1947. 

tn.lt
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inclinations. Subsistent donc dans la nature humaine les eiiets 
du pèche originel, et en particulier l1affaiblissement de la 
volonté et le desordre de ses tendances". [pp. 187-1S S) 

Corn pte -re ndu de soc io log ie : " L ^j^ducyati^on est la ^or-

Morale. Elle comprend donc l1 instruction. Hais dans un sens 
plus-précis, on oppose l ' éducation qui est la formation m orale 
et sociale et qui s1adresse au coeuK et a la volonté, à l'ins
truction qui exerce l1intelligence et lui donne des connaissances. 

L1 instruction permet de juger, de raisonner, de se 
rendre compte de ce qui nous entoure ; elle pernet aussi d'exer
cer un métier ; c'est l'instruction professionnelle. Si impor
tante que soit pour ce motii l'instruction, elle l'est moins 
que l ' éducation, sans laquelle nous ne pourrions mener une vie 
morale et sociale. C'est l'éducation qui nous permet de v_ivre 
en hommes^de bien, en chrétiens et d'atteindre le but suprême 
qui^est le salut [Notez que l '^instruction ^religieuse _d oit être 
considérée comme faisant partie de__l'éducation, _en raison de . 
soji_but essentiel)" . (30) 

Nous avons mis en é v i d e n c e , par un s o u l i g n e m e n t , l e s 

é léments q u i , dans l e compte- rendu de s o c i o l o g i e , se r é f è r e n t 

p l u s e x p l i c i t e m e n t à 1 f Ency c l i que, t a n t pour sa v i s é e de f o r 

m a t i o n de t o u t l 'homme que dans sa v i s é e s u r n a t u r e l l e , qu i 

r e s t e à l ' h o r i z o n e de t o u t p r o j e t é d u c a t i f de c r o y a n t . 

2° A qu i a p p a r t i e n t l ' é d u c a t i o n ? 

Les ques t ions du CE RCA sur l e rôle r e spec t i f de la 
f ami l l e , de l ' E g l i s e , de l ' E t a t , en mat ière d 'éduca t ion ne 
se r a i e n t - e l l e s point i n s p i r é e s ent ièrement par la première 
p a r t i e de l 'Encyc l ique : "A qui appartient l'éducation ?" Et, 
l e s é lèves qui avaient lu c e l l e - c i , n ' ava ien t pas de mal à y 
r é p o n d re : 

En vo ic i l e s principaux éléments i n s p i r a t e u r s . "L'édu
cation n'est jamais l ' oeuv re d'un homme isole mais nécessaire
ment oeuvre de l'homme en société" . 

30) GOUZE lA . rC .R . Sociologie", janvier 1940, ŒKk n° 116, avr i l 1940, 
pp. 319-323-321. 
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L ' E n c y c l i q u e r e c o n n a î t t r o i s s o c i é t é s " néceAAaiACA, 

établieA paA Vieu, à la ioiA diAtincteA et ham onieuAement unieA 

entA[elleA, au Aein deAquelleA l'homme vient au monde. Veux Aont 

d1oAdAe natuAel : la Camille et la Aociété civile, ; la tAoiAième, 

l'Eglise., eAt d1 OAdAe AuAnatuAel" . 

La f a m i l l e , "instituez immédiatement paA Vieu pouA 

Aa &in pAopAe qui eA t la pAocAéation et l' éducation deA en&antA", 

possède "une pAioAité de natuAe", e t donc une " p A i o A i t é de dAoit" 

par r a p p o r t à l a s o c i é t é c i v i l e ( p . 1 5 0 ) . Son d r o i t à éduquer 

s e s e n f a n t s e s t "un dAoit inaliénable paAce que inAépaAablment 

uni au devoiA coAAélatii, dAoit antéAieuA à n*impoAte quel dAoit 

du la Aociété civile et de l'Etat donc inviolable paA quelque 

puiAAance teAACAtAe que ce Aoit" ( p . 1 6 3 ) . 

La r a i s o n de c e t t e i n v i o l a b i l i t é e s t empruntée au 

thomisme "le iilA eût paA natuAe quelque choAe du p è ^ e . . . ; il 

A1ensuit que de dAoit natuAel, le iilA, avant l'usage de la 

AaiAon, eût AOUA la gaAde de Aon pèAe. Ce ACAait alleA contAe la 

justice natuAelle Ai l'en&ant avant l'uAage de la AaiAon, était 

AouAtAait aux AoinA de ACA paAentA ou Ai l'on diApoAait de lui 

en quelque &açon contAe Aa volonté" . Et pu i sque l e s p a r e n t s ont 

l ' o b l i g a t i o n de donner l e u r s s o i n s à l ' e n f a n t j u s q u ' à ce que 

c e l u i - c i s o i t en mesure de s u f f i r e , i l f au t a d m e t t r e q u ' i l s con 

s e r v e n t a u s s i long temps l e même d r o i t i n v i o l a b l e s u r son é d u c a t i o n . 

"La natuAe, en e&&et, p o u r s u i t Thomas d ' A q u i n , ne viAe paA seule

ment à la geneAation de l'en&ant, mais auAAi à Aon développement 

et Aon pAogAèA pouA l' ameneA a l1état paA&ait de l'homme en tant 

qu'homme, zcl£Ât-à-diAe à l'état de veAtu" ( p . 1 6 3 ) . 

C ' e s t p o u r q u o i , a f f i r m e l ' E g l i s e : " LeA paAentA ont 

la tAéA gAave obligation de veilleA, Aelon tout leuA pouvo^A, 

à l'éducation tant AeligieuAe et moAale, que phyAique et civique 

de leuAA en^antA ; HA doivent auAAi pouAvoiA à leuA bien tmpoAel" . 

I n a l i é n a b l e , l e d r o i t des p a r e n t s n ' e s t cependant n i abso lu , ni 

a r b i t r a i r e , "caA il ACAte inAépaAablement AuboAdonné à la iin 
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dzAnizAZ zt à la loi natuAzllz zt divinz" (p . 165) . 

En e f f e t , l ' é d u c a t i o n " appaAtiznt d'une. manizAZ SuA-
zminzntz à "L'EGLISE'/ "sociztz d'oAdAZ suAnatuAzl zt univZASzl, 
sociztz paA&aitz aussi pan.cz qu'elle, a en zllz tous Izs moyzns 
Acquit pouA sa iin, qui zst la salut ztZAnzl dzs hommzs" . Cette 
suprématie du droitrà donner l ' é d u c a t i o n , l ' E g l i s e la doit d 'abord 
aux paro les du Chr i s t , son fondateur : "Toutz puissance m'a ztz 
donnzz dan* Iz cizl zt SUA la tZAAZ. kllzz donc, znszignzz toutzs 
Izs nation*, Izs baptisant au nom du PZAZ, zt du Fils, zt du 
Saint-EspAit ; IzuA appAznant à gaAdzA tout ce quz j e VOUA ai 
commande ; zt voici quz jz suis avzc VOUA tous Izs JOUAS, jusqu'à 
la consommation dzs sizclzs" (Matth. XXVIII, 18-20) . Or ce 
magis tère e c c l é s i a s t i q u e est i n f a i l l i b l e . Mais l ' E g l i s e apporte 
encore un second t i t r e au dro i t d 'éduquer, ce lu i de la "mat ZAnitz 
suAnatuAzllz, paA laquzllz l' Eglisz, zpousz immaculzz du ChAist, 
zngzndAZ, nouAAit zt zlzvz Izs àmzs dan* la viz divinz de la 
çjAacz paA szs sacAQmzntS zt son znszignzmznt" . Et de c i t e r 
Saint-August in : "Czlui-là n'auAa pas Vizu pouA PZAZ qui auAa 
AZ&USZ d'avoiA l'Eglisz pouA mzAz". 

"La conszquzncz nzczssaiAZ en zst l'indzpzndancz dz 
l'Eglisz vis-à-vis dz tout pouvoiA tZAAZStAZ aussi bizn dans 
l'ù.Aiginz quz dans l'zxzAcicz dz sa mission zducâtAicz, non 
szulzmznt en ce qui conczAnz l'objzt pAopAZ dz czttz mission, 
mais aussi dans Iz choix dzs moyzns nzczssaiAzs ou convznablzs 
pouA la AQjmpliA. Vz là à l'zgaAd dz toutz scizncz humainz zt dz 
tout znszignzmznt qui, considzAZ en zux-mzmzs, sont Iz patAimoinz 
dz tous, individus zt sociztzs, l'Eglisz a Iz dAoit indzpzndant 
d' zn USZA, mais suAtout d' en jugZA, dans la mzsuAZ où ils pzuvznt 
sz montAZA contAaiAZS à l'zducation chAztiznnz" (p . 153-154). 

Et l 'Encyc l ique en t i r e la conséquence : "C'ZSt donc 
dz plzin dAoit quz l'Eglisz sz iait la pAomotAicz dzs IzttAZS, 
dzs sciznczs zt dzs aAts, dans la mzsuAZ ou tout czla pzut ztAZ 
nzczssaiAZ ou pAoiitablz à l' zducation chAztiznnz comme à toutz 
son OZUVAZ dz salut dzs âmzs, fondant mzmz zt zntAZtznant dzs 

pan.cz
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eco£e<ô et des institutions qui lui sont pAopAes, en tout genAe 
de Sdi&ncz et à tout degAè (pp. 156-157). 

Le t ro i s ième p a r t e n a i r e de l ' é d u c a t i o n es t "la société 
civile" , qui es t une " société pa A^ait e'tomme l ' E g l i s e , " caA elle 
a en e££e tous lus moyens nécessaiAts à sa iin pAopAe, qui est 
le bien commun tempo Ael. Elle, a donc sous cet aspect, c ' est-à-
diAe pax KappoKt au bien commun, la pAéèminence SUA la Camille, 
qui tAouve précisément dans la société civile la peA&ection tem
porelle qui lui convient11 (p . 151) . "ÛA, cette iin, ce bien commun 
d1oAdAe tempoAel, consiste dans la paix et la secuAité dont les 
familles et les citoyens jouissent dans l'exeAcice de leuAS 
dAoits, et en même temps dans le plus gAand bien-etAe spiAituel 
et mateAiel possible en cette vie..." 

La fonction de l ' a u t o r i t é c i v i l e qui rés ide dans 
l ' E t a t es t donc double : p ro téger et f a i r e progresser la famil le 
et l ' i n d i v i d u , mais sans l e s absorber ou s'y s u b s t i t u e r . . . En 
mat ière s c o l a i r e et éduca t ive , l ' E t a t "iavoAiseAa et aideAa 
lui-même l1initiative de l'Eglise et des familles et leuA action...; 
de plus, il completeAa cette action loASqu'elle n'atteindAa pas 
son but ou qu'elle seAa insuiiisante. . . En outAe, l'Etat peut 
exigeA, et dès IOAS faaiAe en soAte, que tous les citoyens aient 
la connaissance necessaiAe de leuAS devoiAS civiques et nationaux, 
puis un ceAtain degAè de cultuiê. intellectuelle, moAale et phy
sique, qui vu les conditions de notAe temps, est vAaiment Acquis 
paA le bien commun" (pp. 172-175). 

l ia is "l'Etat doit AespecteA les dAoits innés de 
l'Eglise et de la Camille SUA l'éducation ckAètienne, et obseAva 
en outAe la j ustice distAibutive. Est donc injuste et illicite 
tout monopole de l'éducation et de l'enseignement qui oblige 
physiquement ou moAalment les familles a envoyeA leuAS enfants 
dans les écoles de l'Etat, contAaiAement aux obligations de la 
conscience ckAètienne .ou même a leuAS légitimes pAèièAence" ( p .175 ) . 

Or, s i nous obse rvons l e q u e s t i o n n a i r e s u r l ' E d u c a 

t i o n , quel genre de q u e s t i o n s y t r o u v o n s - n o u s ? 
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Quatrième devoir ; ENSEIGNEMENT SOCIAL 

Manuel à utiliser : Jeunes paysans face à l'avenir, par Petitlaurent 
Première partie : Nos familles et nos maisons, en particulier page 84. 

EDUCATION ET INSTRUCTION. 
. a) Education et instruction. Définissez Tune et l'autre. Quel est leur but ? 

Laquelle de ces deux formations vous parait la plus importante v 
: Qu'appelle-t-on une bonne éducation ? Doit-on entendre seulement par là 

de bennes manières: la politesse ? N'y a-t-il pas quelque, chose de plus impor-
tftiïi ? Qu'est-ce, d'après vous, qu'un homme bien élevé ? 

' o, Gomment, à votre avis, doit se faire l'éducation ? Donnez des remarques 
peisonnelles sur des faits, .les exemples, dont vous avez été témoins. 
^ 'o Montrez que le père et la mère possèdent, plus que tout autre, les moyens 
essentiels, les qualités fondamentales pom élever leurs enfants. Quelles conclu
sions en tirez-vous au point de vue des droits sur l'éducation des enfants ? 

pourqui faut-iï préparer les jeunes a .eur future tâche d'éducateur ? De 
quelle manière convient-il de le faire ? 

Donnez ici vos idées librement, mais avec précision). 
Que pensez-vous de la formule : reniant appartient à ses parents ? Quel 

sfns faut-il lui donner ? Que doit être le maitre d'école par rapport aux parents ? 
d) Quels sont les droits de l'Eglise dans l'éducation ? Sont-ils les mêmes sur 

tous les enfants ? 
Quel est le rôle de l'Etat ? (répondez très sommairement : vous aurez 

l'occasion d'y revenir). 

Pendant 23 ans ces q u e s t i o n s su r l e s r ô l e s r e s p e c t i f s 

de l a f a m i l l e , de l ' E g l i s e , de l ' E t a t ont provoqué pendant un 

mois l a r é f l e x i o n des é lèves de t e r m i n a l e des Cours normal e t 

s u p é r i e u r . La c o n f r o n t a t i o n de l 'Ense ignemen t de c e t t e deuxième 

p a r t i e de l ' E n c y c l i q u e ayant r a p p o r t aux t r o i s s o c i é t é s dont 

r e l è v e l ' é d u c a t i o n , avec ces q u e s t i o n n a i r e s de S o c i o l o g i e , c o n 

f i r m e n t n o t r e hypothèse se lon l a q u e l l e l e s q u e s t i o n s du CERCA 

s u i v e n t exactement l e p lan même de c e l l e - c i . 

Mais observons un compte rendu de d e v o i r parmi d ix 

a u t r e s de même ve ine , s igné d ' A n t o i n e Gouze : 

"l'enfant n'appaAtient pas à la Camille ni à peASonne, 
mais il est une peASonne humaine et non une chose. Comme, l'homme, 
l'en&ant n'appaAtient qu'à Dieu. PeASonne ne peut avoiA SUA lui 
un dAoit de pAopAiete, comme SUA un animal paA exemple, la ioA-
mule dont nous paAlons seAt simplement à mettAe en lumièAe les 
dAoits de la Camille contAe ceAtaines pAétentions excessives de 
l'Etat11. 

Mais l'Eglise a des dAoits... En ce qui conceAne les 
baptises l'Eglise acquieAt paA là, ce que Pie XI dans son Ency
clique SUA l'Education (que vous devAiez HAC tAès attentivement) 
nomme : la mateAnite spiAituelle.En veAtu de cela le dAoit de 
l'Eglise est plus ioAt que celui de la Camille en ce qui conceAne 
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la ionmatlon Azllgltu^z at tout ce qui pzixt t'y AattachtK. 
L'EgliAt d1ailltuA* n'an uAtAa qu'avec une g/ianda prudence, 
tant alla Aatpacta la Kola natixKal de la &cunilla" 

Quant à l'Etat, il a d'aboAd la davoii de iavoKl^an. 
V axaticica da* dKoit* de la {amllla e t de l ' Eglita. . . e t c . 

Re^amofU ô̂on Aa£e en txoi* mot* ; ^avo>u.4e>t, contAolaA, 
AuppliaA". . 

Nous c o n s t a t o n s que ce sont l e s termes de l ' e n c y c l i q u e 

t r a d u i t s en langage a c c e s s i b l e à de jeunes paysans de 20 ans . 

L ' a n a l y s e du co rpus" caripta-AanduA de <î>oci ol ogia" m ont re 

que c e t t e r é f é r e n c e aux e n c y c l i q u e s , l o i n de n ' ê t r e q u ' o c c a 

s i o n n e l l e r e v e n a i t fréquemment t ous l e s ans : que ce s o i t 

C a s t i C o n n u b i i , D i v i n i i l l i u s M a g i s t e r , D i v i n i Redempto r i s , 

Ràrum Novarum, Quadragesimo Anno, sans compter l e s L e t t r e s 

de Pie X I I su r l e s q u e s t i o n s r u r a l e s pé r i od iquemen t p u b l i é e s 

et commentées dans l e s é d i t o r i a u x . 

E l l e s é t a i e n t i n s c r i t e s dans l e manuel de J . du P l e s s i s , 

s i g n a l é e s à propos des q u e s t i o n n a i r e s e t des cornpte- rendus. 

Leur l e c t u r e f a i s a i t p a r t i e de l ' h é r i t a g e de c u l t u r e humaine 

e t c h r é t i e n n e recommandé à l ' é l è v e du Cours n o r m a l , ex igé de 

l ' é l è v e du Cours s u p é r i e u r . 
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. 8 . 4 . QUEL SENS DONNERA CETTE REFERENCE CONSTANTE DE LfECOLE 

D!ANGERS A L'ENSEIGNEMENT SOCIAL DE L'EGLISE ? 

Pour t e n t e r une e x p l i c a t i o n , nous nous i n t e r r o g e r o n s 

d ' a b o r d sur l a v a l e u r des E n c y c l i q u e s , ce qu i nous condu i r a 

à r e v e n i r e n s u i t e s u r l ' e m p l o i c o n j o i n t au CE RCA du concept 

d 'Enseignement s o c i a l et de S o c i o l o g i e pour d é s i g n e r l a même 

d i s c i p l i ne ? 

- l ' a u t o r i t é des E n c y c l i q u e s p o n t i f i c a l e s en regard 

du m a g i s t è r e de l ' E g l i s e 

Le Conc i l e V a t i c a n I I proclame que "la chxKQ^ d1 tntZA-

pAzt&A de iaçon authentique, la paAolt de Vida, tcKltz ou tJitznA-

mià&, a ttz c o n t é e au Atul m agi^ti/tt vivant de l'Egliàt dont 

l'autoKltt ^ ' e x e r c e au nom du ChnÀAt... Ce magiAtzKt n1 &*t 

pa* au~de,AAu<6 de la paAolt de Vizu, mai* il la éZAt . . . " (31) 

C e l u i - c i , p e u t - o n y l i r e enco re , a é té remis par l e 

C h r i s t aux a p ô t r e s et par eux à l e u r s successeurs : l e c o l 

lège é p i s c o p a l des évêques en u n i o n avec l e Pape. I l s ne 

peuvent r e c e v o i r de n o u v e l l e r é v é l a t i o n ( L . G. 25, 26) ; mais 

i l s sont chargés de c o n s e r v e r l a R é v é l a t i o n , dont l e C h r i s t 

es t l a p l é n i t u d e , en s ' a p p l i q u a n t à l a s c r u t e r et à l ' é n o n c e r 

c o r r e c t e m e n t . I l s ont à p rêche r au peup le de D ieu , l a f o i qu i 

d o i t r é g l e r sa pensée et sa c o n d u i t e . I l s possèdent un char isme 

c e r t a i n d ' i n f a i l l i b i l i t é l o r s q u e , a t t e n t i f s à é v i t e r t o u t e s 

l e s e r r e u r s , i l s ense ignen t qu 'une d o c t r i n e concernan t l a f o i 

et l e s moeurs l ' i m p o s e d 'une manière a b s o l u e . 

Cependant, l e s documents du m a g i s t è r e n ' on t pas t ous 

l a même a u t o r i t é d o c t r i n a l e . C e l l e - c i , pour s ' e n t e n i r aux 

seu l s t e x t e s c o n c i l i a i r e s , va c r o i s s a n t depuis l e s D é c l a r a 

t i o n s , l e s D é c r e t s , en passant pa r l e s C o n s t i t u t i o n s p a s t o 

r a l e s , j u s q u ' a u x C o n s t i t u t i o n s d o c t r i n a l e s , dont l ' a u t o r i t é 

es t l a p l u s h a u t e . 

(31) Concile Vatican I I . Const i tu t ion dognatique : La Révélation divine 
"Dei veibuTï" p. 132 
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C e p e n d a n t , 1 f asse n t i m e n t r e l i g i e u x de l a v o l o n t é e t 

de 1 f i n t e l l i g e n c e p l u s ou m o i n s f e r m e s u i v a n t l a n a t u r e des 

d o c u m e n t s , e s t du p a r t o u s l e s f i d è l e s au m a g i s t è r e a u t h e n 

t i q u e du S o u v e r a i n P o n t i f e , même l o r s q u ' i l ne p a r l e pas ex 

C a t h e d r a . ( L . G . n° 35 p . 5 3 ) . 
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(32) l a 1ère encyc l ique est de BENOIT XIV. E l l e date de 1740. 

(33) c f . VACANT e t MAK5EN0T, (Professeurs à l a Catho de P a r i s ) , D i c t i o n n a i r e 
de t héo log ie ca tho l i que , P a r i s , 1924, A r t i c l e : Encyc l iques. (1913) 
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d ' i n i t i a t i v e s s ' i n s c r i v a n t dans ce mouvement, nous avons c i t é 

l f A . C . J . F . qui n ! a v a i t j a m a i s c e s s é d f a f f i i m é sa v o c a t i o n 

s o c i a l e ; l e s Semaines S o c i a l e s qui se v o u l a i e n t une s o r t e 

d ' u n i v e r s i t é a m b u l a n t e , c h e r c h a n t comment a p p l i q u e r à l a r é a 

l i t é la d o c t r i n e s o c i a l e du M a g i s t è r e . Mais , s u r t o u t , l f A c t i o n 

P o p u l a i r e , dont i l nous s u f f i t de r a p p e l e r i c i l e s l i e n s p r o 

fonds qui l ' u n i s s a i e n t à l ' E c o l e d ' A n g e r s . 

" Devenue, aux lendemains du Concile, un organe de recherche 

entre chrétiens sur toutes les questions sociales, pendant 

longtemps" e t nutamiment pendant t o u t e la p é r i o d e qui nous 

occupe , "elle &ut un organisme d1 enseignement et.de vulgari

sation pour tout l1 enseignement social de l'Eglise donne, à 

travers lus Encycliques" (34) . 

A ne c o n s i d é r e r que l e mouvement du C a t h o l i c i s m e s o c i a l , 

qui nous occupe , i l a p p a r a î t que l e r ô l e des l a ï c s i n t e r v i e n t 

en ava l mais a u s s i en amont de ce t ense ignement de l ' E g l i s e . 

En a v a l , en t a n t q u ' i l y p u i s e "les principes de réflexion, 

des no Ames de jugement et des directives d'action" pour 

é c l a i r e r son a n a l y s e des s i t u a t i o n s e t "discerner les options 

et engagements qu'il convient de prendre pour opérer les 

transiomations sociales, politiques et économiques" , comme 

l e r a p p e l e r a p l u s t a r d Paul VI, dans l a "lettre au Cardinal 

Roy" Octoqesimo a d v e n i e n s , (1971) . En amont dans la mesure 

où l ' e n s e i g n e m e n t s o c i a l des papes s e r a une t r a n s p o s i t i o n 

t h é o r i q u e des t e n d a n c e s e t des r é f l e x i o n s que l e s é c o l e s c a 

t h o l i q u e s s o c i a l e s a v a i e n t déjà d é v e l o p p é e s ou d é v e l o p p e r o n t . 

Le d i s c o u r s o f f i c i e l p rend a l o r s en cha rge ce qui é t a i t 

é l a b o r é dans ces g roupes r e s t r e i n t s e t l e p ropose à l ' e n 

semble des c a t h o l i q u e s . A i n s i l a "doctrine sociale" , à p a r t i r 

de Léon X I I I , se déve loppe ra dans un l i e n é t r o i t avec l e 

"catholicisme social" . (35) 

(34) in te rv iew R.P. de FARCY, 1982. 

(35) VALLI N Pierre "Quand l 'Egl i se enseigne en matière sociale" 
Cahiers de l 'Actua l i té rel igieuse et sociale n° 190, 1er octobre 
1979, p. 8. 

et.de
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En amont et en aval^ c o n j o i n t e m e n t , en t a n t que l e s 

l a ï c s p a r t i c i p e n t en communion avec l e n a g i s t è r e à l a t r a n s 

m i s s i o n de l a p a r o l e de Dieu par l e cana l de l a t r a d i t i o n 

v i v a n t e de l f E g l i s e . Les v é r i t é s de l ' E v a n g i l e demandent à 

ê t r e constamment e x p l i c i t é e s , r e t r a d u i t e s , en f o n c t i o n des 

n o u v e l l e s man iè res de v i v r e . E l l e s sont en e f f e t comme des 

germes qu i c o n t e n a i e n t dès l e u r a p p a r i t i o n b i e n p l u s de 

choses q u ' e l l e s n 'en donna ien t l ' a p p a r e n c e . Le peuple de 

Dieu t o u t e n t i e r est concerné par c e t t e t r a d u c t i o n dans un 

langage d'-auj ou r d ' h u i de l a v é r i t é de t o u j o u r s . C 'es t ce 

que semble e x p r i m e r l a c o n s t i t u t i o n dogmatique s u r l a Révé

l a t i o n d i v i n e (36) où l ' o n peut l i r e : 

"la perception des realites aussi bien que des paroles trans
mises s1 accroît, soit par la contemplation et l* étude des 
croyants qui le. A m édite. n£ en leur coeur, soit pan. liintelli
gence intérieure qu'il* eprouvent de* choses spirituelle*, 
soit par la prédication de ceux qui, avec la succession 
episcopale, reçurent un charisme certain de vérité" (36) 

Le mouvement s o c i a l c h r é t i e n e n g l o b a i t en France l e s 

m i l i e u x r u r a u x , e t nous avons évoqué l e s t r a v a u x des Pères 

de Ganay, Barde et Drogat pa r l e b i a i s de l a commiss ion r u 

r a l e e t de l e u r s engagements en f a v e u r de l ' a c t i o n c a t h o l i q u e 

r u r a l e ( P u b l i c a t i o n s , an im.at ion de mouvements . . . ) 

Le complexe ESA/CERCA y eut sa p a r t t r è s a c t i v e . Outre 

que l 'Ense ignemen t s o c i a l de l ' E g l i s e é t a i t ense igné de façon 

c o n s t a n t e au n iveau s u p é r i e u r ESA-Catho. Nous pouvons s i g n a 

l e r l e s noms l e s p l u s connus pendant l a guer re et au l e n d e 

main de c e l l e - c i : l e P. Legrand , An to i ne Gouze. 

Nous avons longuement développé t o u t au l ong de ce c h a p i t r e 

comment ce t enseignement é t a i t r ep résen té auprès des é lèves 

du CERCA pa r l ' u s a g e t r è s é tendu des manuels de M. du P l e s s i s 

du P. Droga t , e t par l 'Ense ignemen t d ' A n t o i n e Gouze, p u i s V.S 

P e t i t l a u r e n t , pour ne c i t e r que l e s p l u s connus. 

(36) Concile Vatican I I R.D. p. 131. 
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Nous comprenons que,avec un env i ronnement c u l t u r e l . d e 

c e t t e n a t u r e , l e s e n c y c l i q u e s a i e n t une p lace c e n t r a l e dans 

1 ' " EnAdignmtnt Social" du CE RCA jusque ve rs l e s années 50 . 

Dans l a p e r s p e c t i v e des f o n d a t e u r s , l e s EACA é t a i e n t une 

forme d f a p o s t o l a t s o c i a l . S ' i l s a v a i e n t à coeur d ' ê t r e f i 

dè les aux l eçons des Papes et des évêques, c ' e s t parce q u ' i l s 

pensa ien t "qu'il n'ZAt d'apostolat valable qat de. l'EgliAZ 

Enseignement S o c i a l e t / o u S o c i o l o g i e ? 

Au terme de c e t t e é t u d e , i l nous semble nécessa i re 

de dépasser l a p remiè re a p p r o x i m a t i o n que nous donnions du 

sens de ces deux, t e r m e s , c o n j o i n t e m e n t u t i l i s é s par l e C£RCA, 

en ce début de c h a p i t r e . 

L ' u t i l i s a t i o n pa r l u i du concept de s o c i o l o g i e es t 

i m p r o p r e , a i n s i que nous l ' a v o n s observé ; en e f f e t au CERCA, 

i l ne cesse de r e c o u v r i r un enseignement n o r m a t i f , a l o r s 

qu 'au sens a c t u e l du t e r m e , l a s o c i o l o g i e veut a b o r d e r l e s 

problèmes soc iaux dans une p e r s p e c t i v e s c i e n t i f i q u e , s u i se 

propose de c o n s t a t e r ce qu i est sans v i s é e n o r m a t i v e . 

Non que l e s p r o f e s s e u r s du CERCA se r e f u s e n t à u t i 

l i s e r l a méthode " obj tetiv 2." , "positive", des méthodes et 

des t e c h n i q u e s s c i e n t i f i q u e s t e l l e s que l e s p r é c o n i s a i e n t 

Auguste Comte ou p l us récemment Emi le Durkheim. 

Nous avons vu en e f f e t l e s é lèves du CERCA i n v i t é s 

à f a i r e enquête s u r l e s o r g a n i s a t i o n s p r o f e s s i o n n e l l e s de 

l e u r r é g i o n , pour s ' a t t a c h e r à comprendre ce qu i e x i s t e ; 

l e f o n c t i o n n e m e n t , et l ' u t i l i s a t i o n qu i en es t f a i t e par l e s 

p r o t a g o n i s t e s . 

culturel.de
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Mais l e CERCA, d ' a v a n t i 9 6 0 , ne se c a n t o n n a i t p a s 

dans un d i s c o u r s s o c i o l o g i q u e s u r l e s p r o b l è m e s a g r i c o l e s e t 

r u r a u x . Au d e l à du c o n s t a t de ce q u i e s t , i l v i s e à d é f i ni r 

ce q u i d o i t ê t r e . P o u r l u i , comme p o u r l ' E S A , i l s f a g i t d ' u n 

e n s e i g n e m e n t c h ré t i e n q u i s f i n s p i r e de l a " doctnine sociale 

de l' E g l ^ e " au s e n s s o u v e n t u t i l i s é s o u s P i e XII e t , p a r l e 

Pape l u i - m ê m e , au l e n d e m a i n de l a d e r n i è r e g u e r r e m o n d i a l e . 

Ce phénomène h i s t o r i q u e q u i s f o r i g i n e dans l ' e n c y c l i q u e de 

Léon X I I I Re rum nova rum (1891) e s t c a r a c t é r i s é d ' a b o r d e n 

ce qu'il est constitué. pan la continuité, d'une, intenv ention 
ecnite des pape.*. Le. mot "doctnine" évoque bien ce canactene 
d' enseignem ent suivi : il ne. A1 agit pas d'une, science so--
ciale au sens où nous avons défini la sociologie, comme, une. 
science, objective, mais d'une, panole dite, pan. des " docteuns" 
ayant autonite, et cela au nom de leun change. 
Qjuel est le champ évoque pan l'adjectij "social" ? 
Au CERCA, i l e n g l o b e e t d é p a s s e l e s e n s q u i s e m b l e ê t r e c e l u i 

des e n c y c l i q u e s d i t e s "sociales" e t don t nous e m p r u n t o n s l a 

d é f i n i t i o n au P è r e V a l l i n : "Selon les auteuns qualifiés 

13?), le social sena.it l'aspect économique de la société. 
Mais il faaut ajouten que l'économique vise ici n'est pas 
l'économie pune ; le champ est tout aussi bien celui auquel 
s'intenesse^es institutions comme la secunite sociale, le 
dnoit social ou que l'on negnoupe dans les j ounnaux sous des 
expnessions comme, le "climat social" , les luttes sociales, 
les pnoblèmes sociaux, la connection est d'autant plus neces-
saine que l'enseignement des pap<es touchant ces sujets insiste 
précisément Sun le iait qu'il n'y a pas un domaine économi
que que l'on pounnait absolument distinguen de l'ensemble de 
la vie en société ; ou, sous une autne ionme qu'il n'y a pas 
de lois econcm iques pn opnement dites : les nealites que l'on 
dit économiques sont aussi bien des nealites monales, poli
tiques, cultunelles, et non etnangènes non plus a la cons
cience et à la vie des fonces neligieuses dans la société. 

(37) VALLIN P i e r r e "Quand l ' E g l i s e enseigne en ma t i è re s o c i a l e " . 
Cahiers d 'Ac tua l i t é Religieuse e t Sociale n° 190 pp. 551-153 
CALVEZ e t PERRIN, qui d i t - i l font référence en l a m a t i è r e 

sena.it
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II e*t donc pertinent de mettre l'adj ecti& en rapport avec 
lfexpre**ion courante au *iecle dernier : la question *ociale, 
terme *ou* lequel on vivait le* problème* po*e* à la *ociete 
par la condition de* ouvrier*. Et dont veut traiter Rerum 
novarum. Il e*t certain que le* document* qui 4e refirent à 
cette première intervention [Qjuadnige*imo knno, Octoge*ima 
kdvenien*. . . ) abordent de* question* qui dèpa**ent la ques
tion* ouv rière*, il* parlent également de* travailleur* de 
la terre etc..." 

Or c e t t e a c c e p t i o n de s o c i a l ne r e c o u v r e , s e l o n , 

nous, que l e programme du Cours normal 1ère et 2ème année 

et Cours s u p é r i e u r d i r ec temen t l i é aux e n c y c l i q u e s s o c i a l e s . 

En t a n t q u ' i l i n t è g r e l e s e n c y c l i q u e s s u r l e ma r i age , l ' é d u 

c a t i o n , i l embrasse t o u t e l a d imens ion s o c i a l e de l'homme et 

sa d imens ion p e r s o n n e l l e . Or c e t t e p e r s p e c t i v e r e l ève d'une 

approche de p h i l o s o p h i e s o c i a l e . 

Les propos du R.P. Legrand nous suggèren t l a pensée 

que l 'Ense ignemen t au CE RCA a é té t r a v e r s é en f a i t par deux 

c o u r a n t s t r a d i t i o n n e l s de l a p h i l o s o p h i e s o c i a l e : 

" l e cou ran t s p é c u l a t i f r e p r é s e n t é pa r PLATON. Le penseur ne 

s ' e n q u i e r t pas méthodiquement des f a i t s , mais s ' i n s p i r e de 

p r i n c i p e s à p r i o r i , i c i p r i n c i p e s de d r o i t n a t u r e l , p r i n c i p e 

de s u b s i d i a r i t é par e x . , qu i é t a i e n t , aux d i r e s du R.P. 

Leg rand , l e s p r i n c i p e s i n s p i r a t e u r s des E n c y c l i q u e s . 

- l e cou ran t p o s i t i f r e p r é s e n t é par ARISTOTE. Les r e p r é s e n 

t a n t s du cou ran t p o s i t i f commencent pa r s ' i n f o r m e r de ce qu i 

e x i s t e , rassemblen t un m a t é r i e l d ' o b s e r v a t i o n dans l e bu t 

d ' é t a b l i r des r è g l e s d ' a c t i o n pour l ' a v e n i r . I l semble que 

ce f u t l ' a p p r o c h e de l ' E c o l e de S o c i o l o g i e de Le Play dont 

nous savons que l ' E c o l e d 'Angers s ' i n s p i r a i t v o l o n t i e r s . 
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Confirmant n o t r e a n a l y s e , l e Père de Montbron 

commente : "A paAtiA de 19 46, cet enseignement Aelie aux 
encycliques sociales, [au sens AestAeiwt e t au sens laAge) , 
pAit une ampZo.uA plue vaste encoAe, avec une distinction plus 
maAquee entAe sociologie, [stAuctuAe et dynamique, des soc ié té s ) 
et doctAine oumoAale, les-deux s e c t e u r s étant cependant 
Aelies paA une. soAte de, philosophie, sociale,, pas tAès ela-
boAee, où s1 expAimaient les tempeAaments contAastes des 
diveAses peASonnalites du CEkCA et de £'ESA" OS). Selon le 
Père de Montbron la tendance platonicienne, spéculative, 
faisait moins le poids que la tendance aAistotelicienne, po
sitive : cette deAnièAe coAAigeait sans cesse ce que pouvait 
avoiA de dangeA d1 iAAéalismç., v oiAe d'idéologie, la pAe-
mieAe" . (3 8) 

Au terme de c e t t e ana lyse sur l ' e n s e i g n e m e n t s o c i a l 

au CERCA, i l nous semble que no t re hypothèse s e l o n l a q u e l l e 

c e t t e d i s c i p l i n e é t d i t p a r t i c u l i è r e m e n t po r teuse du sens se 

t r o u v e c o n f i r m é e . 

L ! Enseigneme nt s o c i a l é t a i t l e moyen que l e CERCA 

s ' é t a i t donné pour a t t e i n d r e ses f i n a l i t é s l e s p l u s s p é c i 

f i q u e s , concernan t l a v i s i o n de l 'homme et de l a s o c i é t é . 

En e f f e t , par ses m a t i è r e s t e c h n i q u e s a g r i c o l e s , i l ne se 

démarque pas des f i n a l i t é s p o u r s u i v i e s par t o u t e s l e s éco les 

a g r i c o l e s s i m i l a i r e s , a u s s i b i e n du s e c t e u r p u b l i c que du 

s e c t e u r p r i v é . Par l a na tu re des contenus de s o c i o l o g i e , 

l e u r d imens ion j u r i d i q u e et l ' i n s p i r a t i o n c h r é t i e n n e que 

l e u r c o n f è r e l ' i n c e s s a n t e ré fé rence aux enseignements p o n t i 

f i c a u x , l e s f i n a l i t é s annoncées pa r l e Père G u i l l o u x dans 

l e s é d i t o r i a u x ne f u r e n t pas s imp le f a ç a d e . Et l a cons igne 

s u i v a n t e donnée aux é lèves de l ' a p p r e n t i s s a g e en 1949 n ' a v a i t 

pas qu 'une s i g n i f i c a t i o n purement symbol ique : 

" L1 enseignement social c'est le catéchisme du CEkCA. KppAenez 

votAe catéchisme" . Au n iveau des con tenus , c ' e s t par l u i que 

I s ' a f f i r m a l e " QJXAactCAe pAopAel' du CERCA. Au sens où l ' e n t e n d 

^ l a l o i Debré de 1959. 

(38) MONTBRON (H. de) Correspondance inédi te 9.06.84 p. 27. 

ampZo.uA
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F a i r e l e cho ix d'une méthode, c ' e s t f a i r e l e cho ix 

d 'un i t i n é r a i r e . Nous parvenons au terme d 'un l o n g voyage 

dans l e passé du CERCA, dans 34 ans de son h i s t o i r e . 1 9 6 0 - 6 1 , 

l ' a n n é e que nous avons retenue comme bo rne , j oue e s s e n t i e l 

lement l e t ô l e d 'un repère dans une zone f r o n t i è r e (1) t r è s 

a isément p e r c e p t i b l e à p a r t i r du g raph ique G« s u r l ' é v o l u t i o n 

des f i l i è r e s . La l i g n e de c r ê t e en s e r a i t l e s deux l o i s 

d 'aoû t 1960 : Lo i d ' o r i e n t a t i o n pour l ' A g r i c u l t u r e , l o i p o r 

t a n t réforme de 1 ' Enseignempnt a g r i c o l e . A r r i v é e à ce te rn ie , 

une i n t e r r o g a t i o n nous é t r e i n t . Les Anciens du CERCA qu i nous 

l i r a i e n t r econna î t r a i e n t - i l s l e u r ma ison de f o r m a t i o n ? 

Cornue l ' e x p l o r a t e u r - p h o t o g r a p h e s o l l i c i t é t a n t ô t 

par une vue panoramique, s ' a r r ê t e pour c a p t e r l e p l a n d ' e n 

semble d 'un paysage qu i se découvre devant l u i , t a n t ô t , au 

dé tou r du chemin, pour p rendre en g r o s - p l a n un d é t a i l qu i 

accroche son -regard ; a i n s i avons-nous t e n t é d ' " £ngA2.n£Ji" 

l e s s p é c i f i c i t é s du système CERCA se lon ses dimensions et 

ses n i v e a u x . Avons-nous t e n u no t re p a r i ? Le chemin s u i v i 

nous a - t - i l permis d ' accéde r ou, du mo ins , de f a i r e i n c u r 

s i o n à m d i i h t K z v i t A palizKA de l'amlyAt en pAo&ondzuA" ? 

Avons-nous pu c a p t e r l e s s p é c i f i c i t é s pédagogiques e s s e n 

t i e l l e s du CERCA ou r e s t e - t - i l d ' i m p o r t a n t e s zones d'ombre ? 

Des zones d 'ombre, nous en avons r e n c o n t r é e s . 

C e r t a i n e s t i e n n e n t aux d é f e c t u o s i t é s de l ' i t i n é r a i r e em

p r u n t é . La s u p p r e s s i o n du B u l l e t i n Mensuel , à p a r t i r de 

1952 pa r ex . p longe dans une zone d'ombre l a f i n de l a pé

r i o d e é t u d i é e . D 'au t res t i e n n e n t au t ype d ' i t i n é r a i r e 

(1 ) Zone f ron t iè re que nous si tuerions volont iers de 1955 à 1965. Les 
signes structurels avant-coureurs des mutations à venir se dessi
naient, dès 1956, avec la création d'un cours de Culture féninine 
e t , peu après, d'un centre de promotion sociale, mais aussi l a f i n 
des f i l i è r e s art isanales du cours de pédagogie sonnant l e glas de 
l ' i n s t i t u t i o n des moniteurs. L 'évolut ion du CEFCÀ,, d'un service 
d'aide pédagogique aux moniteurs devait se fa i re dans l e sens d'une 
i n s t i t u t i o n autoncme à laquel le on donne une adhésion ind iv idue l le . 
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c h o i s i . On ne peut engranger l e t o u t de l a v i e dans l ' i m p r i m é . 

Auss i nous f a l l a i t - i l t e n i r l e p l u s grand compte des ra res 

témoins que nous av ions l a chance de r e n c o n t r e r . Cependant, 

rrîême de t o u t ce qu i se donna i t à v o i r , nous ne pouv ions t o u t 

g a r d e r . Car avancer s u r l e chemin, ne va pas sans f r u s t r a t i o n s 

n i renoncements. On ne peut t o u t v o i r , t o u t r e g a r d e r . 

A i n s i , l e g r o s - p l a n su r l e s m o n i t e u r s , en p r i 

v i l é g i a n t l e " qu4- Aont-ZZA11 , a o c c u l t é en p a r t i e l e s a p p o r t s , 

dans l a r e l a t i o n pédagogique des é lèves ve rs l e CE RCA, dont 

des témoins a u t o r i s é s nous d i sen t q u ' i l s f u r e n t une .des c a 

r a c t é r i s t i q u e s i m p o r t a n t e s de sa pédagog ie . De même, en 

f a i s a n t l ! i m p a s s e s u r l ' u n i v e r s des c o r r e c t e u r s , un m a i l l o n 

i m p o r t a n t de l a r e l a t i o n v i v a n t e et p e r s o n n a l i s é e des é lèves 

et du CERCA, (que nous a v a i t l a i s s é d e v i n e r l ' o b s e r v a t i o n des 

d e v o i r s c o r r i g é s sur t o u t un pa rcours d ' a p p r e n t i s s a g e ) , de 

m e u r a i t à e x p l o r e r ; Mime s i , à - 1 ' o c c a s i o n , nous avons pu 

a p p r é c i e r l a q u a l i t é du l i e n e n t r e l e s remontées des c o r r e c 

t i o n s i n d i v i d u e l l e s et l e s c o r r i g é s c o l l e c t i f s qu i en é t a i e n t 

1 ' exac t r e f l e t . 

I l f a u t r e d i r e i c i l a p a r t , p l u s i e u r s f o i s évoquée, 

des é lèves dans l ' é l a b o r a t i o n de l ' ense ignemen t du manuel de 

s o c i o l o g i e de Madame Weyd. De même, l e s manuels de P e t i t l a u r e n t 

s o n t , l a r g e m e n t , une réponse aux requêtes des é lèves ; l e u r 

i n t r o d u c t i o n à f o r t emen t i n f l é c h i e l ' ense ignemen t du CERCA, 

nous d i t - o n . Sous q u e l l e s i n f l u e n c e s ? Là encore nous s a i 

s i ssons l e s l i m i t e s de n o t r e mode d ' i n v e s t i g a t i o n . Sans doute 

nous a - t - i l permis de p r e s s e n t i r c e t t e r e l a t i o n v i v a n t e à 

l ' é l è v e , comme en témoigne n o t r e recherche r e l a t i v e à l ' é d u -

c a b i l i t é de l ' é l è v e . Cet te r e l a t i o n , qu i eti t pu ê t r e l a 

p i e r r e d'achoppement d 'un système d 'enseignement à d i s t a n c e , 

l e CERCA a su l ' e n t r e t e n i r , l a c u l t i v e r p a r f o i s avec grand 

a r t . L ' i n s t i t u t i o n d 'un cours de pédagog ie , de j o u r n é e s de 

m o n i t e u r s , de c o r r e c t e u r s e t d ' a n c i e n s , l e "mot du V^AtcttuA", 

l i e u d 'un r é e l échange, même s ' i l f u t t r è s d i r e c t i f . La r u 

b r i q u e : " &n iamillz" où chacun p o u v a i t a p p o r t e r l e s grands 

événements de sa v i e , en sont a u t a n t de témo ignages . 
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La d i f f u s i o n à t ous l e s é lèves i n s c r i t s en " VtA&zctionnQmzvut" 

de l a revue E l i t e s créa a u s s i un l i e u de p a r t a g e , une s o r t e de 
11 banque, de l'innovation" , grâce à l a c o n f r o n t a t i o n e n s e i g n e 

ments du CERCA/ESA et e x p é r i m e n t a t i o n s ou p lus s implement e x 

pé r i ences et découver tes des Anc iens , e n t r é s dans l e monde des 

p r o f e s s i o n n e l s . 

Cet te symbiose ESA/CERCA - é l è v e s / p o p u l a t i o n s a 

t r è s f o r t e m e n t j oué par l a .méd ia t ion de l a revue E l i t e s . 

Hais ne conna issan t pas l e s noms des Anc iens , i l ne nous a 

pas été p o s s i b l e d ! e s t i m e r ce qu i l e u r r e v i e n t exactement 

quant à l ' é l a b o r a t i o n des a r t i c l e s s u r l e s i n o v a t i o n s t e c h 

n iques , ou l e s a c t i o n s de développement. Nous ne s e r i o n s pas 

é l o i g n é de penser q u ' i l s ont r ep résen té l e s 4/5è de l a 

revue . L'ESA/CERCA et l e u r s Anciens f u r e n t l e s a r t i s a n s , 

s f e n r i c h issa nt mutue l lement d ' u n i m p o r t a n t développement de 

t o u t l e m i l i e u a g r i c o l e , t o u t l e s Anciens et l e s é lèves 

déjà engagés renda ien t l a p r o f e s s i o n om n i -p rése nte dans l a 

f o i m a t i on . 

Nous avons f a i t l e cho ix de ne pas nous a t t a r d e r 

aux d i s c i p l i n e s t e c h n i q u e s . E l l e s f u r e n t néanmoins l a r a i s o n 

d ' ê t r e du CERCA. Car, e n f i n , ce que l e s é lèves v e n a i e n t 

c h e r c h e r d ' a b o r d , c ' é t a i t des t echn iquues pour p a r f a i r e l e u r 

compétence. Nous avons s o u l i g n é que c e l l e - c i f u t une des 

f i n a l i t é s majeures proposés à l ' é l i t e e t s i nous n 'avons pas 

e n t r e p r i s l ' é t u d e de l a pédagogie des m a t i è r e s t echn iques ce 

n ' e s t pas que l ' i m p o r t a n c e nous en pa rû t m ineu re , ca r e n f i n , 

s i nous avons accordé un " gAOA-pta n" à l 'Ense ignemen t s o c i a l 

parce q u ' i l é t a i t proposé à t o u s , i l ne r e p r é s e n t a i t qu ' un 

qua r t ou l / 5 è du temps de l ' i n v e s t i s s e m e n t i n t e l l e c t u e l des 

é lèves dont l e s 4 /5è a l l a i e n t à l 'Ense ignement t e c h n i q u e . 

Cela nous a u t o r i s e à d i r e que l a p lace reconnue 

pa r L'ESA et l e CERCA à l a f o r m a t i o n t e c h n i q u e ne f u t pas 

moindre que dans l e s a u t r e s éco les d ' a g r i c u l t u r e . Ma is , au 

sen t imen t du Père de Montbron , c ' e s t s u r t o u t en m a t i è r e 



- 320 -

a g r i c o l e , que l a r é a c t i o n des é lèves e t des p o p u l a t i o n s r u 

r a l e s , à 1 ' i nf o i m a t i on proposée et au pédagogue, a t r è s 

f o r t emen t joué au p o i n t de marquer s i g n i f i c a t i v e m e nt l ' a c t e 

é d u c a t i f du CERCA. L ' o r i g i n a l i t é de l a pédagogie en m a t i è r e 

a g r i c o l e f u t , nous d i t - o n , f o r t emen t i n f l é c h i e , à p a r t i r de 

1932, par l e Père G u i l l o u x . C 'es t dans c e t t e v a l o r i s a t i o n de 

l a t e c h n i q u e que r é s i d e r a i t une des grandes d i f f é r e n c e s e n t r e 

l e s f o r m a t i o n s d i s t r i b u é e s pa r l e CERCA et par l a JAC. 

L 'assurance que nous en a donné l e témoignage du Père de 

Montbron (2) nous a décidé à l e s o u l i g n e r en c o n c l u s i o n . 

E l l e s durent beaucoup, au départ , aux d i f f é r e n c e s de c o n c e p t i o n 

de l a f o r m a t i o n chez l e s Pères G u i l l o u x et Fo reau . 

Nous avons déjà souligné la réputat ion d'exigence 
et de r igueur technique dont le Père Guilloux j o u i s s a i t . 
Selon l e Père de Montbron, e l l e t e n a i t chez l u i à "un AZ*pZct 
qui allait à la ioi* à I'OZUVKZ du CAzatzuA zt à *a con*ignz 
d1 amznagzA Iz mondz. Le PZAZ Guilloux ztait un hommz dz* 
cAoi**ancz* [c'z*t pzut-'ztAZ ce que voulait diAz.lt PZAZ de 
FaAcy en Iz disant quzlquz pzu con*ZAvatzuA) il nfadmettait ni 
Iz* Ait /lactation*, Iz* immobilité*, ni Iz* dz*tAuction*, Iz* 
mi*z* à moAt. Il obligzait *z* jzunz* a ob*ZAvzA ce qui ztait, 
pouA choi*iA en toutz luciditz zt z&&icacitz zt dont il* 
choi*iAaiznt de &avoAi*zA la cAoi**ancz. Il ztait d1 un cou-
Aant de viz que l1 on accusait paA&oi* de matzAiali*tz [pa* 
du tout dialzctiquz, mai* tzl qu'on pouvait Iz dztzctZA chzz 
Le Play, Sizg&Aizd, HitizA) . Sz* oppo*ition* avzc l'Action 
PopulaiAz zt la JAC *z *ituaiznt à ce nivzau. Se conien^e^a-
t-on dz AzpiAZA, paA znqùztz, Iz* malfaçon* de la *ociztz 
zt pouAAa-t-on Iz* agAz**ZA diAzctmznt pouA bâtiA unz autAZ 
*ociztz plu* *ainz, ou dzvAa-t- on *' appuyzA *UA Iz* cho*z* 
mizux connue* pouA Iz* ckangzA zt, paA là, libzAZA Iz* hommz* 
zt la *ociztz dz czAtain* conditionnement* au mal ? L'hi*-
toiAZ dz la pzdagogiz du CERCA ne pzut pa* &aiAZ l* zconomiz 
dz ce conflit di*cAzt quz chaque paAtiz tzntait dz voilzA 
mai* non pa* d1 en ou**ZAft . ( 2). 

(2) MONTBRON (H. de) Correspondance i n é d i t e 6.06.84 p. 18 e t 20. 

diAz.lt
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Ce t te a p p r é c i a t i o n nous p a r a î t m e t t r e en r e l i e f un 

a u t r e aspect de l a concep t i on de l a f o r m a t i o n dont l e Père de 

Farcy s o u l i g n a i t son o r i e n t a t i o n ve rs l a r é s o l u t i o n des p r o 

b lèmes. C e l l e - c i i n t è g r e , de p l us , l a nécess i t é de prendre en 

compte l e f a i t de l a r é s i s t a n c e de l a m a t i è r e , sa " con*l*tance" 

pour reprendre une e x p r e s s i o n T e i l ha r d i e nne ( l e Père G u i l l o u x 

a v a i t p a r t a g é , l o r s de ses études à l ' A g r o . de P a r i s , pen 

dant deux ans, l e même appartement avec T e i l h a r d de C h a r d i n ) . 

I l f a l l a i t l a mieux c o n n a î t r e pour mieux a p p r é c i e r ses c o n d i 

t i onnemen ts ou pour changer ce qu i pouva i t l ' ê t r e en vue d'une 

l i b é r a t i o n de l f homme. 

A l ' e n c o n t r e , F o r e a u a v a i t une c o n s c i e n c e d o m i n a n t e 

de l a n é c e s s i t é d ' u n e c u l t u r e g é n é r a l e p o u r l e s j e u n e s p a y s a n s , 

g r â c e à l a q u e l l e i l s s a u r a i e n t a d o p t e r e t a d a p t e r l e s b o n n e s 

t e c h n i q u e s p a r l e s q u e l l e s i l s se f e r a i e n t l e u r p l a c e dans l e 

monde . A l a l i m i t e , i l p r é f é r a i t , à en c r o i r e l e P è r e de 

Montbron, "leuA ialAe gouteA un poème lyAlque que d1 ob*eAveA 

la concuAAence de* planta* *UA un ca AAC de teAAaln. En outAe 

foKQ.au Aedoutalt la molndAe eiilcaclte d1 une compétence acqul*e 

aupAe* d*autAul i II pAe^eAalt celle que chacun tAouvalt paA 

*ol-jmeme. 

Guilloux Ae**entalt jusqu'à la *ouiiAance le* dom

mage* cau*e* paA de* CAACUA* technique* qui condul*alent à de* 

Ae&u* de developpenent, de vie11. (3) 

I l a j o u t e a i l l e u r s : " E**en£lellement le VeAe FoAeau 

voulait que d1 une &açon ou d1une autAt,le* jeune* pay*an* aient 

une jomatlon humanl*te et développent en eux le Ae*pect de *ol 

et l'audace à InventeA une nouvelle pay*anneAie. Le* moyen* 

Im poAtalent peu". 

Mais nous pensons a v o i r démontré que l a c o n c e p t i o n 

de l'homme qu i t r a v e r s a i t l e s é d i t o r i a u x des Pères G u i l l o u x 

(3) MONTBRON (H. de) Correspondance inédi te 7.06.84 p. 20. 

foKQ.au
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e t de Hon tb ron f u r e n t auss i un humanisme. De même l e s contenus 

de 1 ! Enseignement s o c i a l r é v è l e n t une p h i l o s o p h i e s p é c i f i q u e en 

p r i o r i t é cen t rée s u r l e s p o t e n t i a l i t é s de l a personne. 

La convergence de vues de c e r t a i n e s r é f l e x i o n s de 

Gaston Paravy dans sa c o n c l u s i o n sur l a JAC un mouvement édu

c a t i f (4) concernant l ' a p p r o c h e é d u c a t i v e des j é s u i t e s , dont 

i l nous d i t q u ! i l s a s s u r è r e n t l ' aumSne r i e n a t i o n a l e j u s q u ' e n 

1957, c o n f o r t e l e s c o n s t a t a t i o n s que nous f a i s o n s pour l e complexe 

é d u c a t i f d 'Ange rs . Les jeunes paysans qu i b é n é f i c i è r e n t c o n 

j o i n t e m e n t des deux f o r m a t i o n s JAC et CE RCA f u r e n t doublement 

marqués pa r c e t t e p h i l o s o p h i e p e r s o n n a l i s t e . 

E n f i n , e s t - i l b e s o i n de r e d i r e l ' i m p o r t a n c e de 

l 'Ense ignemen t s o c i a l ? I l nous a paru c o n s t i t u e r l a manière 

s p é c i f i q u e au CE RCA d ' exp r ime r son " c a r a c t è r e p r o p r e " . 

Le c a r a c t è r e propre du CE RCA : c e t t e e x p r e s s i o n 

que l a l o i Debré de 1959 a l l a i t c o n s a c r e r pour t r a d u i r e ce 

en quoi une éco le exprimée sa s p é c i f i c i t é c h r é t i e n n e peut ê t r e 

vécu, pa r chacune,à des degrés d i v e r s et se l on des modes t r è s 

d i f f é r e n t s . A p l u s i e u r s r e p r i s e s , l e Père G u i l l o u x r a p p e l l e 

dans l e s é d i t o r i a u x que l e CE RCA l a i s s e aux m o n i t e u r s , au c l e r g é 

p a r o i s s i a l où à l a JAC l a f o r m a t i o n r e l i g i e u s e de ses é l è v e s . 

En revanche, l a f o r m a t i o n s o c i a l e qu i es t donnée au CE RCA " v a 

txès vite, au delà de l'élèm entai Ke" . Commentant l e t e x t e s u r 

l e r ô l e du m a g i s t è r e comme g a r d i e n du dépôt de l a R é v é l a t i o n , 

l e Père de Montbron développe une image évangé l ique sugges t i ve 

pour notre propos : "La Aévîlaiion a été semée ; que le semeuA 
veille, ou dôme elle, se développe, pousse en action (et c ' e ^ t 
la moKale qui s1 enAichit et s* épanouit avec les changement s de 
saisons, e 'es t -à -d ine de civilisations) , et en savoin. [et ce 
sont les processions de &oi, les dogmes, les théologies) " . 

(4) PARWY (Gaston) . La JAC cf C i t . p. 224. 
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La fo rma t ion c a t é c h é t i q u e e t / o u t h é o l o g i q u e i n t è g r e ses 

" AavoiKA" . Le CERCA ne s f e s t pas s e n t i m i s s i o n pour c e t t e 

dimension de l a R é v é l a t i o n même s i d ' a u t r e s é c o l e s font l e 

choix c o n t r a i r e , en l ' i n t é g r a n t dans l e u r p r o j e t . 

En revanche , en t a n t q u ' é c o l e de f o r m a t i o n , e t de fo rma t ion 

p r o f e s s i o n n e l l e , sa c o n c e p t i o n de l ' é l i t e r u r a l e v é r i t a b l e , 

son p r o j e t d ' é d u c a t i o n à l ' a c t i o n p r o f e s s i o n n e l l e , l ' o n t 

p o r t é , e s s e n t i e l l e m e n t au t r a v e r s de son ense ignement s o c i a l 

à o u v r i r l e s é l è v e s au deuxième a s p e c t de "la semence avan-

galiqua" , c e l u i qui s ' é p a n o u i t en morale c h r é t i e n n e . 

"La balança pan. allt-mfand ne iait pa* {oKamavtt 

la j au via kamna ou la j e u n e illla maitlauK* ; alla paut *im-

plamawt la* y aid<LK" . Qu ' e s t ce qui peut l u i donner " aatta 

valant mpAala AupaniauKa à ta vit de l'aàptiit ?" Seule une 

é d u c a t i o n , r e p l a c é e dans l a t r a j e c t o i r e de l a f i n a l i t é d e r 

n i è r e de l 'homme, e t , en p r i o r i t é c e n t r é e s u r les- p o t e n t i a 

l i t é s de l a personne peut " diAcaAnaA" ( e x p r e s s i o n chère à 

Sa in t Ignace) l e s d i r e c t i o n s à p r end re pour se r a p p r o c h e r 

du p o r t r a i t i d é a l de l ' é l i t e c h r é t i e n n e , du m i l i t a n t d ' a c 

t i o n c a t h o l i q u e , ou de l ' a c t i o n p r o f e s s i o n n e l l e vécue comme 

u n a p o s t o l a t . 

S e u l , un dévouement à l a cause de l ' o r g a n i s a t i o n 

p r o f e s s i o n n e l l e profondément e n r a c i n é dans une v i e s p i r i t u e l l e 

i n t e n s e , pourra f a i r e échapper l e m i l i t a n t à l a t e n t a t i o n de 

v i v r e son engagement comme l ' e x a l t a t i o n d 'un b e s o i n i n s t i n c t i f , 

i n s a t i a b l e , de "pouv oiK" ma i s r e t r o u v e r son sens c h r é t i e n r ée l 

de " ^6e^y>cce" des a u t r e s . E t , par c o n t r e - c o u p , de l a s p i r i t u a 

l i t é vécue par l '"homme d ' a c t i o n " d é c o u l e r a , comme une c o n s é 

quence n a t u r e l l e , l a " m o r a l i t é " des s t r u c t u r e s s o c i a l e s . 

Cependant qu ' ob se r v e - t - o n au niveau des s t r u c t u r e s 

s o c i a l e s , s i n o n j u s t e m e n t l ' a f f r o n t e m e n t de d i f f é r e n t s p r o j e t s ? 
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I l y a l e p r o j e t communiste- L ' a l l é g o r i e " Ld4 d<Lux maq. onA" ^ 

développée par P i e r r e l ' E r m i t e dans La Cro ix du 5 j u i l l e t 1936, 

est r e t r a n s c r i t e dans un é d i t o r i a l du Père G u i l l o u x de c e t t e 

même année. I l es t i n c o m p a t i b l e avec l e p r o j e t c h r é t i e n 

q u f a i l l e u r s l ' E . S . A . résume en deux mots : " Social, oui. 

CommuniAtt, non / " La t e n t a t i o n est f o r t e d ' a c c e p t e r l a main 

t e n d u e . Une F é d é r a t i o n j a c i s t e du Sud-Ouest n ' e s t - e l l e p o i n t 

passée au P.C. en c e t t e année 1936 ? Non, on ne peut c o l l a 

b o r e r avec eux malgré l e côté sédu isan t de l e u r s ré fo rmes , 

a f f i r m e l e Père G u i l l o u x . Mais l e combat de l a j u s t i c e s o c i a l e 

d o i t ê t r e auss i l e n o t r e . 

L ' a t t i t u d e envers l e c a p i t a l i s m e ne peu t , non p l u s , 

ê t r e d ' a c c e p t a t i o n pure et s i m p l e . Mais peu t -on ,àà p a r t i r des 

p r i n c i p e s c h r é t i e n s , i n v e n t e r une t r o i s i è m e vo ie qu i é l i m i n e 

r a i t l e s v i c e s de chacun des deux systèmes, e n t r a i n de se p a r 

t a g e r l e monde ? P l u s i e u r s t e n t a t i v e s se s o l d è r e n t par l ' é c h e c . 

Ce f u t d ' abo rd c e l u i , s u r l e p l a n p r o f e s s i o n n e l , de l a Corpo

r a t i o n fondée s u r l e s t r o i s p r i n c i p e s de l ' u n i t é , de l ' a u t o 

r i t é , e t de l ' o b l i g a t i o n , qu i se v o u l a i e n t p o u r t a n t , une c o n 

damnat ion , et du s o c i a l i s m e , et du communisme. 

Beaucoup, i s s u s du c a t h o l i s m e s o c i a l , a l l a i e n t ê t r e 

a t t i r é s a u s s i , a u p l a n p o l i t i q u e c e t t e f o i s , par l a Démocrat ie 

c h r é t i e n n e . Sous l e s i g l e neu t re du M.R.P. , e l l e r a l l i a une 

f o r t e m a j o r i t é au lendemain de l a guer re : t r o i s i è m e v o i e ? 

On p o u r r a i t penser que l a grande r i g u e u r dans l ' a p p l i c a t i o n 

des p r i n c i p e s c h r é t i e n s p e r m e t t r a i t , s i n o n l a c o n s t r u c t i o n 

d'une s o c i é t é i d é a l e , du moins son aménagement s a t i s f a i s a n t . 

Parmi l e s a n c i e n s , nous avons r e t r o u v é t r è s f o r t , chez beau 

coup, c e t t e s e n s i b i l i t é . 

Mais aux p r i n c i p e s moraux, do iven t se j o i n d r e de 

grandes conna issances t echn iques dans l e s domaines de l a p o l i 

t i q u e , de l ' é c o n o m i e , des sc iences s o c i a l e s . Danger de mora -
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l i s m e , ? Danger de t e e hnoc r a t i sme ? . . . 

Le M.R.P. s ' e f f i l oc h a , s u r sa d r o i t e e t s u r sa 

gauche , aux é l e c t i o n s de 1956. Tandis que, au s e i n du mou

vement p r o f e s s i o n n e l paysan , on v o y a i t l e s j e u n e s , de mieux 

en mieux é v e i l l é s aux p rob lèmes , g râce à l a r é f l e x i o n déve

loppée p a r l a J . C . A . , e t à l a compétence a m é l i o r é e pa r l e 

CERCA, demander de p lus en p l u s à p rendre l e u r p l a c e . . . 

Mais , l o r s q u e l e c a p i t a l i s m e mondial f e ra p e s e r 

sa l o i d f a i r a i n , j u s q u ' à e x t é n u e r l a p a y s a n n e r i e des p e t i t e s 

e t moyennes e x p l o i t a t i o n s , e n t r a î n a n t d ' i m p o r t a n t e s f r a c t u r e s 

au s e i n du mouvement p r o f e s s i o n n e l paysan, q u e l l e s s e r o n t l e s 

p o s i t i o n s des Anc iens , que l e u r s engagements p r o f e s s i o n n e l s 

souvent i m p o r t a n t s , ont p l a c é s au coeur du débat ? I l f a u d r a i t 

o u v r i r une enquê te ! Nouveau suj«et d ' i n v e s t i g a t i o n . . . 

A ne c o n s i d é r e r que l e s douze que nous avons r e n 

c o n t r é s , l e moins qu ' on p u i s s e d i r e , c ' e s t q u ' o n t r o u v e t û u t e 

une gamme de s e n s i b i l i t é ^ , r e f l e t des c l i v a g e s évoqués p lus 

haut . 

A la in B a r r i è r e é c r i v a i t dans Le Monde du 7 mai 1975 

" Le* oKgavi *ation* et m ouv ement* eon*idexe* jusqu'à ce* 

deKniène* année* comme Kepie*entatii* du Cat holi*n e *ooi al 

et dt la Vem ocnatie chrétienne ont dan* leuK glande, majorité 

di*paKu ou *ubt de pAo&onde* tran*{iosimation*" . Miss ion remplie 

ou impasse c o n s t a t é e ? Les deux i n t e r p r é t a t i o n s ont c o u r s . 

En t o u t e h y p o t h è s e , pour A l a i n B a r r i è r e , l ' e s s e n t i e l 

demeure un esp r i t "un ^ond* commun d'a*pi nation* et cette 

vision de lf homme et de la *oclete qui e*t devenu en *oi un 

iait politique, syndical, culturel, que l'on ne peut plu* 

m econnaZtre" . Ce qu 'on a a p p e l é l ' e s p r i t i nt ra ns iqea nt ; 

l ' e s p r i t de t o u s ceux qui pensen t que l e s p r i n c i p e s c h r é t i e n s 

do ivent a u s s i imprégner l e s s t r u c t u r e s s o c i a l e s e t non s e u l e 

ment sa c a n t o n n e r dans l e s é g l i s e s e t l e s s a c r i s t i e s . 
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TAUX DE DÉPERDITION ENTRE LES CLASSES (1937-1933) PAR RAPPORT À 1936-1937 
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TAUX DE DEPERDITION SCOLAIRE 1949-1950 
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TAUX DE DÉPERDITION SCOLAIRE 1955-1956 
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A n ne x e F 1 

27 JANVIIS- 1944 

Bien cher ami. 

Je réponds de fcnite à votre l e t t r e car j f avais déjà en mainn 
l e texte dont vous me parlez , mais je vous remercie t r è s vivement * 
d' avoir pensé à me l 1 envoyer. 

In gros, v o i c i ma réponse; I l e fs*:it dans ces questions d'en* 
aeignament, de r e s t e r dans la plus s t r i c t e v é r i t é qui e s t c e l l e - c i 
l ? ! g l i s e , par l f intermédiaire des Papesf e t notamment par l'Encgr-^ 
cl ique sur l a jeunesse, a toujours affirmé que l e s parents d é t e - \ 
naient avant quiconque l e droi t d f é l ever , d ' ins tru ire e t dféduquer 
leurs enfants . Toilà la part ie inébranlable qu* i l ne faut jamais 
lâcher mais au contraire f maintenir envers et contre tous . Ceci 
d i t , certaines s o c i é t é s ont des droi ts personnels sur l ' enfant . 
C* sont l f Eg l i s e , l ' E t a t , l a rrofeasion. 

L'Eglise a l e droi t de f a i r e é lever l 1 enfant dans l e s p r i n c i 
pes r e l i g i e u x - La Corporation a l e dro i t df ins tru ire ses membres 
e t de f a i r e en sorte tfcix1 i l s jfonnaiaaent à fond le métier e t leur 
t r a v a i l - L fBtat a %é droi t de voulo ir que l e s citoyens so ient 
i n s t r u i t s e t formés pour q u ' i l s puissent répondre aux exigences 
de leur Patr ie , à ce l l e s , du bien général du pays. 

Voilà en gros l e s grande» l i gpes de la question. Evidepaent 
s i l f o n voulait' tMi« iUer f nous errerions dans une rédaction très ; 

• 1 longue e t t r è s mmmàé** mais $* prot* qu* actuellement* * i l *f sut; ^ 
que aous maintenions mn premier plaii c e t t e l i b e r t é et . ce d r o i t :: 
des parents contre toiite tendance as monopole venant s o i t de l'l&~ 
g l i s e , s o i t de l ' i t s t , s o i t de l a Corporation, 

Je cro is que vous pouvez noter ce la dar̂ s votre réponse,Iai-* 
t e s q u f e l l e s o i t c l a i r e , courte e t fortement charpentée. A Paris 
certa ins ne pensent pas du tout costae cela et voudraient q\xe l a 

BOUGAULÏ 



Corporation a i t l e inonopole de l f ^ns^irnein^nt p o ^ t - s c o l a i r e . 
Jamaia je n ' a c c e p t e r a i c e t t e so lu t ion . 

J f a i "bi^n reprett** que vou^ ne pu i s s i ez venir à la r e t r a i t e 
Eli* voua a u r a i t f a i t du bien comir.e e l l » en a f a i t à tous ceux 

• qui sont venus. Je pense à vos d i f f i c u l t é s a c t u e l l e s e t j e âe— 
mande à Dieu de voue garder L où. vouf ^ t e s e t aunoi, «ftant donné 
votre ê i t u a t i o n de premier plan, ^ue vou'" sovez celui qui équ i -
l i b r e l e s forces adverses , qui cherche loya le ren t l a v é r i t é e t 
qui m<*t avant tou t le sens du bien frf-n^ral dans Bon ac t ion e t 
dans c e l l e des a u t r e s . 

Au revo i r t r o s cher arri, croyez à tron t^hn aiTectueux e t 
t r è s f i d i l e dévouement» 

birec leur Ornerai Je lf r*\ S. >. 



Annexe F 

N°93, décembre 1937, p. 45 

Ge n'est pas en gémissant 
que Ton gagne les victoires 

Chers amis» 

Un de vos camarades vient de nous écrire une lettre 
longue, très intéressante, où se trouve posée, une fois de 
plus, la grave question de la défense paysanne. Décidé à 
répondre à fond, j'ai cru bon de citer cette lettre. La voici : 

t Cest toujours avec un vif inlérél que je lis vos articles 
au début de chaque bulletin. Vos deux, derniers articles 
sont particulièrement intéressants. Vous me permettrez 
cependant d'y faire les remarques suivantes. 

« Dana votre article de ^septembre, après avoir montré 
d'une façon saisissante toute la difficulté rencontrée par les 
paysans pour assurer leur existence, vous ne donnez pas 
d'idée précise pour améliorer notre sort, tout au plus par
lez-vous de la nécessité de former des orateurs pour la 
défense future... de notre cause. 

« A mon avis, je n'entrevois la solution que dans la 
défense professionnelles Nous sommes environnés de gens 
qui nous exploitent. Pour s'en rendre compte il n'y a qu'à 
regarder autour de soi : 10 ou 15 familles par commune 
vivent facilement, et, ce sont les commerçants. Si cela est 
admis qu'ils gagnent leur vie largement, pourquoi n'en 
est-il pas de même pour nous ? Serons-nous toujours les 
sacrifiés ? 

« I,'élude de sa profession est excellente, mais à quoi 
scrvira-l-etle ? II ne s'agit pas de produire, il faut vendre, 
et vendre un prix rémunérateur. Or soinmes-noiis(orgfmisé8 
pour vendre, non pas avec bénéfice, mais seulement' po'iir" 
rentrer dans nos frais? 

« Nous vendons la plupart du temps au prix offert, rare
ment a un prix rémunérateur. 

« En celle période troublée que nous traversons, les prix 
montent tellement d'un jour à l'autre que l'on peut se 
demander où cela nous mènera. Si nos produits semblent 
suivre cette cadence, c'est plutôt la rareté que le réajuste
ment de nos prix sur les autres produits, qui en est la 
cause. De telle sorte que nous jiommes toujours lésés, et 
qu'ilv n'y a rien de changé. /Comment sortir de cette 

i impasse ? Nos Syndicats existants remplissent-ils leur rôle 
île défenseurs de nos intérêts ? L'étude de nos organisa
tions nous montre, hélas! qu'en dehors des questions 
commerciales, c'est le néant. Permettre au paysan de payer 
le sac d'engrais quelques francs de moins que chez le com
merçant est bien, mais^défendre «directement les intérêts 
du paysan serait mieux. Il "nous faudrait un organisme 
syndical libre, la plupart des dirigeants ont partie liée avec 
les commerçants; on arrive même à constater une chose 
stupéfiante : le commerce fait aujourd'hui concurrence aux 
syndicats. On pourrait même pousser plus loin en disant 
que maintenant, dans certains cas, les syndicats nous 
exploitent. Or nous foulons, défendre la. profession, en 
s'opposant réellement aux injustices venant des autres pro
fessions. Nous voulons qu'un jour nous puissions, à l'exemj-
ple des autres corps de métier, vivre tranquiiles..T 

"" "#- Nous voulons que nulreJ»™-
fession ait la placé qu'elle doit tenir../ 

"" A ceci, que répondre ? que le problème est douloureux, 
difficile certes, mais que la solution dépend de nous, en 
grande partie. Je fierais heureux de pouvoir convaincre, 
dans les quelques lignes qui suivent, tous nos élèves du 
C.E.R.C.A. 

Pour réussir quelque chose, que ce soit une bataille, une 
récolte, une organisation syndicale, un commerce, un tra
vail d'artisan, il faut toujours appliquer deux grands prin
cipes : 

— Savoir exactement ce que Ton veut. 
— Etre totalement décidé à prendre tous les moyens 

honnêtes pour obtenir le résultat désiré. 
Presque toutes les entreprises avortées, le sont parce que 

l'un de ces deux principes n'a pas été observé; et l'on peut 
affirmer que si l'organisation paysanne de chez nous est si 
peu au point, c'est bien parce que nous ne savons pas ce 
que nous voulons et surtout parce que nous n'avons jamais 
voulu prendre les moyens sérieux de réaliser cette organi

sat ion. Je m'expUqiie^ 

filous ne savons pas ce que nous voulons. En gros, évi
demment, nous voudrions que t çà aille mieux ». Mais 
comment, mais quoi au juste, nous ne pourrions le dire 
nettement. Et les politiciens, qui vivent du désaccord entre 
agriculteurs, ne se gênent JP£SJ>ouJ n £ u a A*™ n o t r e fa i l* 

comment savoir ce que nous voulons pour l'ensemble de la 
profession ? il n'y en a qu'un : savoir, connaître, être au 
courant de tous les problèmes de notre agriculture fran
çaise. Si les normands, en cette circonstance, avaient été 

..piïïs instruits, ils auraient fait leur bail autrement qu'en 
blé : ils auraient pris deux ou trois produits caractéristi
ques de leur région : par exemple le lait, la viande et le 
beurre. Ils auraient compris également que si le blé se 
vendait le prix juste, ils obtiendraient eux aussi, un jour 
prochain, une juste rémunération pour, la vente de leurs 
produits régionaux. Ils auraient appliqué là le principe de 
la solidarité de tous dans la profession; et celle-ci en aurait 
reçu une force plus grande vis-à-vis des pouvoirs publics. 

C'est pourquoi, chers amis, nous vous répétons sans 
cesse : travaillez, étudiez, lisez de bonnes revues, qui vous 
mettent au cours de tout ce qui regarde votre métier : vous 
ne serez jamais assez savants, vous n'en saurez jamais trop. 
H faut savoir ce que Von veut. 

^Mais cela ne suffit pas. Quand on sait le but, il reste à 
'prendre les moyens, tous les moyens, honnêtes bien 

entendu, "qiiï'7>cjivënT"iV<mV"iiie1ncr à la victoire. C'est peut-
être là que nous autres, paysans de France,i._s-°JEll?^JLe- PJi1! 
en retard»,.» 

t -• •*• Dans la lettre que vous avez lue en tête de cet 
article, on se plaint des-syndicats : un trouve qu'ils vendent 
la marchandise trop chère, qu'ils ne défendent pas la pro
fession, qu'ils oublient absolument leur rôle... D'abord il y 
a beaucoup d'exagération dans cette atfirniation. Mais de 
tout ce qui ne va pas dans les syndicats, qui en est respon
sable ? Que faisons-nous pour la bonne marche des syn
dicats ? Ayons-nous seulement compris que ce n'est pas des 
syndicats que nous devrions avoir en agriculture, mais un 
seul syndicat, une grande Union, groupant toutes les forces 
rurales, bien centralisée, solidement charpentée, disposant 

I de puissants moyens d'action : presse, revues, délégués, 
conférenciers, orateurs, parlementaires,. financiers, coopé
ratives, mutuelles,/..et que pour diriger efficacement ces 

" organisations diverses, il faut des chefs très capables, des 
hommes ayant fait des études freVpoussées, et que ces 
chefs se payent cher et qiTon^doit lés chercher entre mille, 
et surveiller leur action tout en leur laissant l'initiative 
nécessaire... Voyez autour de vous : la Confédération des 
Vignerons du Midi, qui depuis des années, paye largement 
un député, M. Barthe. Celui-ci, spécialisé dans les questions 
viticoles, est toujours tr**s écouté au Parlement : aucune 
loi touchant la 'viticulture qui ne soit volée sans son consen
tement. Aussi, les vignerons du Midi ont-ils un statut très 
enviable, que nous sommes très loin d'avoir pour l'agri
culture. Et la C. G. T. ? croyez-vous que les chefs lui man
quent ? et qu'ils vivent de l'air du temps ? et que leurs 
journaux s'impriment pour rien ? Demandez à un ouvrier 
eégélisle ce qu'il paye de cotisation par an : il vous dira 
que cela dépasse le billet de cent... Pendant ce temps que 
faisons-nous ? Nous sommes jaloux, de ceux qui comman
dent; nous refusons aux organisations les faibles (bien trop 
faibles !) cotisations qu'elles nous demandent; nous n'assis
tons jamais aux assemblées générales de nos syndicats 
locaux (et pourtant c'est là qu'il faudrait porter tout 
d'abord nos doléances !); nous gémissons sans cesse, accu
sant ceci, cela, sans vouloir regarder bien en face la réalité 
et nous dire, une bonne fois, que nous sommes les grands 
coupables de ce qui se passe et que les choses ne changeront 
que le jour où nous changerons nous mêmes; le jour où 
nous prendrons les moyens, tous les moyens, pour obtenir 
la victoire. 

„ Pratiquement, pour vous, chers amis, que faire ? tout 
simplement ce que vous faites si courageusement depuis 
plusieurs années : travaillez vos cours du C.E.R.C.A., avec 
ardeur, acharnement si j'ose dire. Apprenez à réfléchir, à 
écrire, a parler en public, à vous faire une opinion person
nelle sur ce que vous voyez et entendez; à prendre votre 
place, tout doucement, dans les organisations agricoles de 
votre commune; à voir les intérêts généraux de la profes
sion, à comprendre que parfois, il faut lui sacrifier certains 
intérêtsL particuliersî^ R GUIÏJCHX, 

Directeur du CE.H.CA. 
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Annexe G 

Trver outxxj^it J9&%*Zf 
B. Enseignement social : 

Les Cadres sociaux de la vie de l'Agriculteur Î 

1 . — La famille rurale ; 

2 . — La terre, bien de famille Î 

3 . — La profession agricole ; 

4 . -— L a paroisse rurale ; 

5 . — L a conscience professionnelle. 

Programme social, — Nous avons tenu, I peu près seuls, à avoir un enseignement social. LcoIF 
S uvnfure d'Agriculture, nous voulons pour nos élèves une formation agricole .totale, c'est-à-dire technique, 

S*i*<4 ^t par le fait même morale. Ecole catholique, nous ne pouvons pas cacher que l'Église, qui laisse 
%iMl }«*|f indépendance au i agriculteurs sur le terrain purement matériel» a des principes nécessaires I tous 
t w y *\*û *g"*ent ( > que ce soit dans le domaine social ou dans le domaine économique ; et que personne, 
S H* W *• n , u h l f ï » t c » coopérateur, etc., ne peut, sous couleur de je ne sais quelle neutralité professionnelle, 
**M*$f-ètM principes de justice et de charité, fondement de tout Tordre social, principes dont l'Église est la 
cjflUU^enne et seul interprète autorisé. 

Pour la première année, nous avons voulu seulement éveiller des idées» rappeler que nous vivons 
au milieu de diverses sociétéi : famille, profession, cité, Église,, qui toutes doivent nous aider à atteindre 
notre fin surnaturelle. 

i_ 2 Les années suivantes, nous étudierons méthodiquement toutes les questions qui intéressent 
y- 7 ^> l'organisation professionnelle : syndicats, coopératives, mutualités, caisses de crédit,"allocations familiales. Vtc 

insistant sur la technique de ces organismes, mais surtout sur l'esprit qui doit les animer. 

I I s'agit surtout de lier l'action de T E . A . C . A . à celle de* organisations agricoles et des • 
organisations religieuses ; d'unir les services qu'il peut rendre à ceui que rendent déjà les cercles d'études 
ruraux, les Journées et Semaines rurales; dégrouper par là les agriculteurs catholiques (Union Catholique de 
la France agricole); de continuer la'formation des élèves des Écoles Secondaires d'Agriculture et de donner 
occasion à ceux des Écoles Supérieures de développer leur action sociale. 

(b). — Le programme d'études comprendra en 1928-1929 : 

Pour la partie agricole : les Cultures ; 

Pour la partie sociale : l'organisation professionnelle, le Syndicat, la Coopérative, 
les Chambres d'Agriculture et, en raison des lois nouvelles, les assurances sociales. 

2. Enseignement social : 

Octobre : Comment un agriculteur peut-il l'instruire > 

Novembre : L'organisation professionnelle. - Les Chambres d'agriculture; 

Décembre : ( 
! Syndicats et Coopératives : 

Janvier : { 

Février ; Les organisations familiales : allocations familiales, etc. ; 

Mars : Les assurances sociales. 

i'.. l.'t'nsfiffin'ini'tU mu in/ ; »».!••:. n i I r v . r. n i ii «, tt » * % • . •. . m» . \% la 
M u t u a l i t é . 

Kn o c t o b r e , novembre ' , décembre : M U * <V f î Mî . . n«de m i n »<• . 
Kn j a n v i e r et f é v r i e r : sur les MiM«i« l i f , - . j . u i . - i ' l r 
Kn m a r s : su r les Assurances Soe»;«l» ^ '•• U' r«ei < n _ H t u . i l i . s! ;U ' * \ 
O ù t r o u v e r des r e n s e i g n e m e n t s ? 
S. de f.t-st/!f)is ; N o t i o n s é lémentH i r« .• ' . t 'organisa i -Vn - u n i f i a » nu- lu agr ico le 

' ' ; r i i t io i iN S p e s ) . 

Durand et f'.J. Thomas: M u n i u ! p ra t ique »*»• -ivu. ib:& fondâ t ?*u' " " i -sdmii i : *-
f r é t e u r s des (baisses H t ira les ' .Par is , B o u m l ' resse ' 

Action Populaire . I .a (Coopérat ion de ( ivdi» \J ; I • ' .édit ion.* Sp: 



Annexe G 

E. A. C. A. 

> COURS NORMAL 
** IÇ> 4 . — Sociologie -^£)?C>-34 

Vie économique. 
Octobre: Profession. 
Novembre: Capital. 
Décembre: Travail. 
Janvier: Propriété privée; héritage. 
Février: Nationalisation des entreprises. 
Mars: Organisation professionnelle et syndicats. 

Voir: Code social, pp. 81 à-SM. 
Bellenoue, pp. 71 a 11H 

^p « j ^ 4. Enseignement social ^ M " - ^ 

Novembre : La vie familiale : constitution de In famille. 
Droits et devoirs de la famille. 

Décembre : L'éducation; l'instruction. 

Janvier : Relations de la famille avec l'école, l'Eglise et 
l'Etat, la profession. 

Février : La famille et la propriété. 

Mars : La famille cl l'organisation politique. 

KO 44 4 " S o c i o l o g i e 4 e ? & £ » ^ 

Octobre. —- Modes d'exploitation du gui (fermage, métayu^-. 
social bine agraire, etc.). 

\ovcmbrv. — La main-d'œuvre agricoJe et le maeliiimnie. 

[Décembre. Les Chambrer d'agriculture; le régime jundiiju. 
des syndicats cl des coopératives. 

Janvier. — Assurance et mutualité. 

Février. — Les diverses formes de crédit agricole. 

Mars. ---- Le marché national et international des produit* 
agricoles. 

file:///ovcmbrv


Annexe G 

COURS 
D'APPRENTISSAGE AGRICOLE 

Enseignement social 

Octobre . . . Notions élémentaires sur le contrat collectif. - 1 9 3 6 ~ * 3 T -

Novembre ... Notions élémentaires sur la propriété. 

Décembre . . Notions élémentaires sur le syndicat. 

j a n v ] e r Notions élémentaires sur les deux grandes organisa

tions ouvrières. 

Février Notions- élémentaires sur la comparaison entre le tra

vail à la campagne et le travail à la ville. 

Mars . . Notions élémentaires sur la fréquentation scolaire jus

qu'à 14 ans. 

SOCIOLOGIE 

Pour devenir des hommes 

OCTOBRE. — Vouloir être un chef. 
NOVEMBRE. — Pourquoi, comment avoir de la volonté. 
DECEMBRE. — La formation de notre intelligence. 
JANVIER. — L'éducation de notre cœur. 
FEVRIER. — Notre vie en famille. 
MARS. — Notre vie au village. 

COURS NORMAL 
Sociologie 

1. Capital et intérêt. Les abus du capitalisme. 
2. Répart i t ion de la propriété et régime successoral. -1 v t ) y ' O © 
3. Assurance et Mutualité. 
4. Le crédit. 
5. Léo Chambres d'Agriculture. Régime jur idique «les Syndicats 

et Coopératives. 
6. Le marché national et international des produits agricoles. 

Octobre . . . La famille. Membres. But. Devoirs. j Q ^ r rt 

Novembre ... Lois et moeurs contraires à la famille. ~ ^ 

Décembre . . Droits de la famille touchant l'éducation et l'instruc
tion des enfants. 

Janvier . . . . Organisation scolaire. Liberré d'enseignement. 

Février Vie en société. Nécessité de l'autorité. 

Mars L'Etat ; rôle, fonctions, tendances de l'Etat moderne, 

OCTOBRE. — Les modes d'exploitation du sol. J Q a t r 
NOVEMBRE. — Le travail agricole. ^ 3 ? - 3 F 
DECEMBRE. — Le capital dans l'agriculture. 
JANVIER. — La propriété et l'héritage. 
FEVRIER. — La liberté des producteurs, 
MARS. — Syndicats et coopératives. 
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V>. MO S<^h J^33 

E . A . C . A . (Agriculteurs) COURS D'APPRENTISSAGE AGRICOLE 

S o c i o l o g i e 
PUEMIÉHK ANNÉE et DEUXIÈME ANNÉE (1 à 1.000 et 1.001 à 2.000) 

Nrti'nssitô iln In iimnilo : 

L'homme libre et intelligent est supérieur aux animaux parce qu'il peut choisir 
entre le bien et le mal; c'est-à-dire se soumettre à un ordre qui le dépasse 
mais assure son bonheur. 

Dans l'obiigation de connaître cet ordre et de mettre en pratique ses règles : 
c'est l'objet de la morale. 

Puisque à la morale doivent être soumis tous les actes de l'homme, il convient 
d'étudier : 

Les principaux actes qui constituent la vie personnelle de l'individu. 

La morale familiale : droits et devoirs des différents membres de la famille. 

La morale professionnelle (travail, honnêteté, dans le travail et le commerce ; 
rapports entre patrons et ouvriers..., etc.). 

Morale civique : droits et devoirs du citoyen. 

TROISIEME ANNÉE (2.001 à 3.000) 

\.v l .rnvail i»l |I«M ( rit vuiiliiut** iigricoliin. 

Le travail individuel et familial: 

contrat, salaire, repos et congés, 

aide aux familles noml>reuses, ap

prentissage et enseignement postsco

laire. Coopérative et coopération. Le 

crédit agricole. Assurances agricoles 

accidents, accidents du travail, assu

rances sociales, mortalité du bétail, 

incendie, grêle, les syndicats agrico

les. L'organisation de la profession 

agricole. 

COURS NORMAL 

1939 1 9 4 0 
La famille et la société. 
La famille, membres, but, devoirs. 
Lois et mœurs contraires à la famille. 
L'éducation et l'instruction des enfants. 
Organisation scolaire, liberté d'enseigne

ment, IL P. S. 
La vie en société, l'autorité. 

1940-1941 
La vie économique. 
Les modes d'exploitation du sol. 
Répartition de la propriété et régime suc

cessoral. 
Le travail, travail agricole, désertion des 

campagnes. 
L'ouvrier et l'artisan. 
Le capital et la technique, capital, machi

nisme. 
Monoculture et polyculture. 
La concurrence, syndicats et coopératives. 
Assurance et crédit (principe* généraux). 

1941-1942 

socialisme 
Questions sociales. 
Droit de propriété, héritage, 

agraire. 
Expropriation et partage des terres. 
Le juste salaire, Jes allocations familiales. 
Les crises économiques, les interventions 

principales de l'Etat en faveur des pro
ducteurs. . . . j *»• 

Epargne et placement, légitimité de 1 in
térêt. 

Les abus du capitalisme. 
Les classes sociales. 
Le socialisme et la doctrine sociale chré

tienne. 

L'organisation professionnelle agri
cole. 

Le syndicat agricole : Constitution, 
functionnement, personnalité civile, 
représentation professionnelle. 

Unions de syndicats. Associations syn
dicales de propriétaires. 

Mutualité et sociétés de secours mu
tuels. 

Assurances sociales agricoles. 

Assurances mutuelles agricoles : bétail, 
incendie, accidents. 

Les coopératives agricoles. 

COURS SUPÉRIEUR 
Le crédit agricole. 
Le travail agricole ; contrat de travail , 

salaire , allocations familiales, tra
vail des femmes et des enfants, en
seignement postscolaire et apprentis
sage , congés ; retraites : exploita
tions familiales. Génie roral ; office 
du blé ; chambres d'agriculture. 



Annexe G7 

PAYSANS 
COURS D'APPRENTISSAGE JSU-'tS 

PREMIERE ANNÉE *c»lit|-*iÇ 

II. — Sociologie 

Manuel : La Vie Paysanne, par J. du Plessis. 

La vie personnelle : L'âme, la raison, le caractère, la conscience, le devoir, la justice 
a charité : Dieu, Jésus-Christ et l'Eglise 

DEUXIEME ANNÉE 

l a r'te familiale : La famrlle, les parents, les enfants, les serviteurs. 

TROISIEME ANNÉE 

Le Pay*?n français : L'apprentissage et -l'enseignement professionnel ; le métier ; 
! honneur du métier ; la corporation ; la patrie. 

COURS NORMAL 

PREMIERE ANNÉE 

IV. — Sociologie 
'Manuel : «La Vie Paysanne, par J. du Plessis 

La vie sociale : La famille, le mariage, le divorce, l'éducation, l'Etat, l'autorité, les 

classes sociales. 

DEUXIEME ANNÉE 

La vie économique : Les richesses dans la société ; le capital agricole ; la propriété 
p* l'héritage ; l'exploitation agricole et ses produits. 

TROISIEME ANNÉE 

La vie professionnelle : Notions élémentaires sur le travail, les lois sociales et 
^organisation professionnelle corporative. 

COURS SUPERIEUR 

PREMIERE ANNÉE 

III — Sociologie 

La famille paysanne au travail : L'exploitation familiale ; le Code de la famille ; 
les assurances sociales ; l'enseignement agricole. 

DEUXIEME ANNÉE 

Le travail agricole salarié et la profession agr/cole : Le contrat de travail ; les 
accidents du travail ; la profession agricole et la corporation ; syndicats et 
coopératives. 

TROISIEME ANNÉE 

La mutualité agricole et les institutions publiques agricoles : Les assurances 
mutuelles agricoles ; 4e crédit agricole mutuel : .les groupements de produc
teurs ; les institutions publiques d'intérêt agricole. ~ 
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S»/A Y S a 
I I I . — SOCIOLOGIE 

COURS D'APPRENTISSAGE -i%kÇ -h*± 

La vie personnelle : l'ftméf la raison. ïe caractère, le devoir, la charité. 
La vie familiale : Qu'entend-on par ce mot c famille ». Parents, serviteurs» 

grands-parents, la vie de famille, l'esprit de famille, etc..., droit et Revoir de* 
parents. 

La vie professionnelle : apprentissage, métier, honnêteté, dévouement* 
entr'aide, activité sociale, associations, etc. . 

I I I . — SOCIOLOGIE : L'âme, la raison, le oiractère. le devoir» la charité, te 
famille, les parents, les granda-oarents. servixeurs. La vie de famille. La via orofes-
sioimelte, l'apprentissage, le métier, l'honnêteté, le dévouement, l'entraide, les 
assooiatiofis. etc.. 

lju$ - ^ 9 
I I I . — SOCIOLOGIE ï L'âme, la raison, le caractère, Is devoir, la charité, «a 

famille, les parants, les grands-parents, serviteurs. La vie de famille. La vfft profes
sionnelle, l'apprentissage, le métier, l'honnêteté, le dévouement, l'entraide, les 
associations, etc.. 

COURS NORMAL 

La vie en société : l'Etat, le pouvoir législatif, la famille, le marlagre, le 
divorce, l'éducation, l'autorité, assurances, crédit. 

La vie économique: les prix, la monnaie, la concurrence, les richesses dans 
la société, le capital agricole et son exploitation, la propriété, l'héritage. 

La vie professionnelle : le travail, organisation professionnelle, la main-
d'œuvre agricole. 

TH. — SOCIOLOGIE : L'Etat, le pouvoir législatif. La famil le, le mariage, 
le divorce, l'éducation, l'autorité. Les assurances, le crédit. La vie écono
mique : les prix, la monnaie, le capital agricole, la propriété, l'héritage, 
l'organisation professionnelle, le t ravai l , la main-d'œuvre' 

MI. — SOCIOLOGIE : L'Etat,~le pouvoir législatif. La famille, le mariage, 
le divorce, l'éducation, l 'autorité. Les assurances, le crédit. La vie écono
mique : les prix, la monnaie, le capital agricole, la propriété, l 'héritage, 
l'organisation professionnelle, le t ravai l , la main-d'œuvre-

COURS SUPERIEUR ^ ^ . ^ 

Le contrat, les accidents du travail, la profession. — L'exploitation fami-
^ f ' „ , t f ° d e d e

4
I a ^ a m * » e ' assurances sociales, l'enseignement agricole. — La 

Tu âlu ° ^ ^ S a t i 0 n « d U n s y n d l c a t l o c a 1 ' coopératives, assurances mortal^l 
m e n a i s , etc a & r f c 0 , e ' groupements de producteurs, aide aux jeunes 

I I I . — SOCIOLOGIE: Le contrat, les accidents du travai l . L'exploitation 
fami l ia le . Le code de la famil le . Les assurances sociales. L'enseignement 
agricole. La mutualité, organisation d'un syndicat local, coopératives, assu
rances mortalité du bétail, crédit agricole, aide aux jeunes ménages, e tc . . 

i è$KU Aïkï-k 9f 
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COURS 3POM PlyfâMS 
IV. _ SOaOLOCIE 

COURS D'APPRENTISSAGE 
c^iPu"*" SOCIOLOGIE : Connaître à fond son métier. Etre fier de. son métter. 
soyez honnêtes et consciencieux. S'unir. Le travail agricole. La famille au village. • 

COURS NORMAL et SUPERIEUR 

COURS D'APPRENTISSAGE 
III ENSEIGNEMENT SOCIAL, : Histoire du travail, des civilisations. 

Vie économique. Droit. Vie pratique. Savoir-vivre. Prévention. 

JUSM & k*«3 COURS NORMAL 
III — ENSEIGNEMENT SOCIAL : Propriété et exploitation. Fermage 

et métayage. Transmission du patrimoine. Le salarié. Les transports, LA 
production. Assurances. 

COURS SUPÉRIEUR 
III. — ENSEIGNEMENT SOCIAL : Exploitation familiale. Avenir des 

Jeunes. Fléaux sociaux. Les loisirs. Les impôts. Les relations de l'exploitant. 

•w•?-« u»tw COURS NORMAL 
IV. ENSEIGNEMENT SOCIAL : Allocations prénatales, familiales 

de Kiiiuin* unique. .Mutualité sociale agricole. Salaire et chômage. Prêts et 
nubien lions. Assurances sociales et assistance. Les impôts.. 

COURS SUPÉRIEUR 
IV. ENSEIGNEMENT SOCIAL : L'enseignement p r o i ^ o m i e l . Les 

responsabilité* du chef. Le progrès. Travail salarié en agriculture. Lhabitat 
rural. IA>% services officiels de l'agriculture. 

A ^ - * " * ^V>(o Cours Normal 

IV — ENSEIGNEMENT SOCIAL : Histoire de l'agriculture. Associa
tions Assurances. Habitat rural. Le marché du travail. Contrat et conven
tion collective. La commune. Conseil municipal et services municipaux. Le 
budget communal. 

Cours Supérieur 

III. ENSEIGNEMENT SOCIAL : Syndicat et coopératives. Accidents 
- «lu travail:. Assurance incendie. Assurances sociales agricoles. Prestations 

familiales. Le crédit mutuel agricole. 
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Ç^Q 4 l Questionnaire : Soc io log ie 

LA FAMILLE 

Définissez la famille. De quels membres est-elle constituée ? 
Jusqu'où s'étend-elle ? 

. Quel est le but de la famille ? Après avoir défini ce but, indiquez, 
sommairement les conséquences qu'il faut en tirer au point de vue} 
de la morale familiale. 

Quels sont les devoirs réciproques des époux, les devoirs de$î 
parents à l'égard des enfants, et des enfants à l'égard des parents ?\ 
Sur quoi se fonde l'indissolubilité du lien conjugal ? | 

Sur quoi se fondent les droits de "la famille vis-à-vis de l'Etat ? i 

^ ° JtU9 0(4- . J9MSL- P A Y S A M V . C J>Torryi0kl • 5 ° c ^ v ^ é 

Quatrième devoir : SOCIOLOGIE 

Mut jel : La Vie Paysanne, par J. du Plessis 
LA FAMILLE 

Vie Paysanne : : •» 5G à 54, 58 à 71, 115 à 121, 141 et 142. » 
•^ I - ~ Définissez t famille. De quels membres est-elle constituée ? Jusqu'où 

s étend-elle ? 
II. — Quel est ou quels sont les buts de la famille ? Après les avoir dénnis. 

indiquez Jes conséquences qu'il faut en tirer au point de vue de la morale 
familiale. Quels sont les devoirs réciproques des époux ? 

III. -~ Quels sont les devoirs des parents à l'égard des enfants, et des 
enfants à l'égard des parents ? 

Développer ce point d'une matière concrète : regardez ce qui se passe 
autour de vous et donnez vos réflexions personnelles. 

IV. — L'Etat est une société et la famille est une société : l'Etat est-il 
au-dessus de la famille ? En quel sens ? La famille n'a-t-elle pas cependant 
des droits à l'égard de l'Etat ? Sur quoi se fondent ces droits ? Enumérez-les 
sans aucun développement. 

t> ^ Quatrième devoir i ENSEIGNEMENT SOCIAL 

«% + 

Manuel à. utiliser : Jeunes paysans faoe à l'avenir, par Petitlaurent 
Première partie ': Nos familles et nos mations, en particulier pages 18 el 

suivantes, et pages 87 ensuivantes, 

I — LA PAMÎLLÊ. 
a) Définissez la famille. .De quels membres est-elle constituée ? Jusqu'où 

cor4quences qu'il faut en tirer au point de vue de la ™™}* *™Mùt. Quels 
"ont les devoir réciproques des époux, des parents envers les-•enfants ? 

c) Quels sont les devoirs des enfants dans leur jeunesse, à loge dhomme, 
à léDévtlodpepercenpoiLt d'une manière concrète : regardez ce qui se passe 
autour de vous et donnez vos réflexions personnelles. 

d) La famille est une société naturelle à l'intérieur de l'Etat, lequel est égale
ment société naturelle. La famille vit donc sous la Protection *f jEta£ 
Enumérez simplement, mais d'une manière précise, les devoirs de lEtat a 
l'égard de la famille. Dites la limite de ces droits. 
II. — QUE SAVEZ-VOUS : 

— Des groupements et mouvements familiaux ordinaires de caractère privé ? 
En existe-fc-il dans votre région ? Quelle est leur influence ? 



Document 

^A% x tf <W . •*%(> 4. Questionnaire : Sociologie 
L i. — Il serait facile de trouver, parmi nos lois, de nombreuses dis-'; 

P *"* H 4 positions contraires à l'intérêt de la famille. Tenons-nous-en à la lo* 
du divorce et aux lois scolaires (celles-ci devant faire l'objet d'urï 
prochain devoir). .1 

Qu'est-ce que le divorce ? En quoi diffère-t-il de la séparation dé: 
corps ? ' | 

Dites pourquoi le divorce /ous paraît une institution condamnai 
ble ? Ayez soin, autant que possible, de distinguer parmi les raison! 
que vous donnerez, celles qui valent spécialement pour les cathôj 
lîques et celles qui devraient être admises (et. d'ailleurs sont souvenf 
admises) par des incroyants. v | 

Savez-vous si la jurisprudence (c'est-à-dire les tribunaux) facîl i tenj 
ou restreignent l'application de la loi du divorce ? *|| 

I I . — Les lois ont une certaine influence, mais ne sont pas souv%| 
raines. Il faut aussi tenir compte des mœurs, c'est-à-dire des habft 
tudes et des idées plus ou moins répandues dans le public. ' \ | 

En regardant autour de vous, dites quelles habitudes, quelle'sj 
idées vous paraissent contraires au sain développement de là, 
famille. Parlez, en quelques mots, des distractions, du luxe, des jour'-; 
naux, et aussi des difficultés, que beaucoup rencontrenl à gagner le 
pain quotidien de la famille ? 

l\] \J"o\). ASkl Qua t r i ème devoir : SOCIOLOGIE 

Manuel : La VI© Paytanne, par J. du Pleasis 
LES LOIS ET LES MŒURS CONTRE LA FAMILLE 

Vie Paysanne : n"fc 55 à 57, 122 à 125. 
I. — II serait facile de trouver, parmi nos lois, de nombreuses dispositions 

contraire à l'intérêt de la famille: Tenons-nous en à la loi du divorce. (Les lois 
scolaires feront l'objet d'un prochain devoir} 

Qu'est-ce que le divorce ? Qu'est-ce que la séparation de corps ? L'Eglise 
permet-elle la séparation de corps ? 

Dites pourquoi vous condamnez ie divorce. Bien distinguer les raisons qui 
valent pour les catholiques et celles qui valent même pour des incroyants. 

Montrez que les raisons que vous donnez contre le divorce ne valent pas 
contre la séparation de corps. 

Que répondriez-vous n quelqu'un qui vous dirait que l'Eglise n'a pas à se 
préoccuper du divorce civil puisque le divorce tiivil ne prétend rompre que le 
lien créé par le mariage civil, et non le mariage religieux ? 

II. — Les lois .ont une certaine influence, mais il faut tenir compte aussi 
des moeurs, c'est-à-dire des habitudes et des idées répandues dans le public. 

En regardant autour de vous et à l'aide d'observation et de réflexions 
personnelles, parlez des distractions, du luxe, des journaux, et aussi des 
difficultés que l'on rencontre pour élever une famille. 

9\A WOv\ - J 3 5 3 Quatrième devoir : ENSEIGNEMENT SOCIAL 

Manuel à utiliser : Jeunes paysans face à l'avenir, par Petitlaurent 
Première partie : Nos familles et nos maisons, en particulier pages 60 et 

suivantes, pages 131 et suivantes. 
I. - - LES LOIS ET LES MŒURS CONTRE LA FAMILLE. 

a) Il serait facile de trouver, parmi 'nos lois, de nombreuses dispositions 
contraires à l'intérêt de la famille. Tenons-nous en à la loi du divorce. (Les lois 
scoiaires feront l'objet d'un prochain devoir). 

Qu'est-ce que le divorce ? Qu'est-ce que la séparation de corps ?" L'Eglise 
permet-elle la séparation de corps ? 

b) Pour nous chrétiens, il suffit que le divorce soit interdit par l'Eglise. Mais 
que diriez-vous à un incroyant pour justifier la condamnation du divorce ? (en 
répondant sur ce point, prenez soin de montrer que vos raisons contre le divorce 
ne valent pas contre la séparation de corps.) 

Qtte répondriez-vous à quelqu'un qui vous dirait que l'Eglise n*a pas à se 
piéoccuper du divorce civil puisque le divorce civil ne prétend rompre que le 
lien créé par le mariage civil, et non le mariage religieux ? 

c) Les lois ont une certaine influence, mais il faut tenir compte aussi des 
moeurs, c'est-à-dire des habitudes et des idées répandues clans le public. 

En regardant autour de vous et à l'aide d'observations et de réflexions per
sonnelles, parlez d«s distractions, du luxe, des journaux, et aussi des difficultés 
t'iiie l'on rencontre pour élever une famille. 
II. — Enumérez les diverses formes d'aide que l'Etat apporte à la famille sur 
le plan matériel, en indiquant bien les institutions ou les services chargés 
d'accorder le bénéfice de ces diverses mesures. 

r- 5-i> 
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Y -^3 
^pi;.-^-- Education et instruction. Définissez Tune et l'autre. Çuel est* 
Sf^Ë-but ? Laquelle de ces deux formations vous paraît la plus impor-

Ê&ffc — Comment, à votre avis, doit se faire l'éducation des enfants ? 

fyfjelles sont les qualités d'un bon éducateur ? 

fc|Hll. — Qui est responsable de l'éducation et de l'instruction des 
-.enfants ? Quel est le rôle de la famille, de l'Eglise, de l'Etat ? Com
parez le rôle du père (ou de la mère) et du maître d'école. 

ft|/'IV. — Que pensez-vous de la formule : « L'enfant appartient à ses 

fparents ». Faut-il donner h cette formule un sens absolu ? 

y V. — Sur quoi reposent !e< droits de la famille ? 

\J° AUl , 'Dec . - ^ 1 
Quatr ième devoir : SOCIOLOGIE 

Manuel : La Vie Paysanne, par J. du Plessis 
EDUCATION ET INSTRUCTION 

Vie PayManne : n«* 126 à 140 

I I . — Comment, à votre avla. doit M faire réducatkjn ? Donne*/, du* rv»marciu«»a 
IK-rammoluw mir de* faite, des exmpH>«, dont voua avea été .témoin*. 

III — Montrez que 1« père et la mère poeeéden-t. p lus 'que tout autit*. 4e* moyen.v 
tuttcntic t». 'IUK qualités! fondûmcntuleu pour 61*ver leur* « nf Aivta. Qu«M« cou<ilti»lcm en 
liMy.-viiiiH nu point do vuu de* droits *ur l'éducation C«CM «mfarit * ? 

Quel* sont l«a droits d«. l'Effliae ? Sont-lia «ej mèmex «u-r loue le» «nfant.s 
Quftl <•.»! |«» rôJe de «l'Etat ? (Répondre trèn sommafcrememt). 
IV.— Quu pensez-vous ù\? la formula. : renfant appartient à se» paiv.nL»? Quel 

sf?iH fautât «lui donner ? Que doit être -le maître d'école jMir rapport eux parent*. 

^ W î . fceeeiuW . -WSi 

ip . 6 Quatrième devoir ; ENSEIGNEMENT SOCIAL 

Manuel à utiliser : Jeunes paysans face à l'avenir, par Petitlaurent 
Première partie : Nos familles et nos maisons, en particulier page 84. 

EDUCATION ET INSTRUCTION. 
a) Education et instruction. Définissez l'une et l'autre. Quel est leur but ? 

Laquelle de ces deux formations vous parait la plus importante : 
r^ . ^ 1 - ^ " ou»aPPëîiëïôn" une bonne éducation ? Doifcon entendre seulement par là 
* ^ A* bonnes manières, la politesse ? N'y a-t-il pas quelque chose de plus impor-

S?t,i '> Qu'est-ce, d'après vous, qu'un homme bien élevé ? •.•••• 
** h, comment, à votre avis, doit se faire l'éducation ? Donnez des remarques 
«« tonnelles sur des faits, des exemples, dont vous avez été témoins. 
^ c) Montrez que le père et la mère possèdent, plus que tout autre, les moyens 
«-eertiels, les qualités fondamentales pour élever leurs enfanta Quelles conclu-
fSns en tirez-vous au point de vue des droits sur l'éducation, des enfants ? 

Pourqui faut-il préparer les jeunes à leur future tâche " d'éducateur ? De 
Quelle manière convient-il de le faire ? . 

{Donnez ici vos idées librement, mais avec précision). . • 
Que pensez-vous de la formule : l'enfant appartient à ses parents ? Quel 

«^faut-il lui donner ? Que doit être le maître d'école par rapport, aux parents-? 
d) Quels sont les droits de l'Eglise dans l'éducation ? Sont-ils les mêmes sur 

tous les enfants ? 
'Quel est le rôle de l'Etat ? (répondez très sommairénient : vous aurez 

l'occasion d'y revenir). 

paiv.nL�
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III. — ÉTUDES SOCIALES POUR NOVEMBRE 1927 

N. B. — Le travail de la 1** année consiste à poser les principales ques
tions sociales et à éveiller le sens social ; les études plus approfondies et plus 
précises sur l'organisation professionnelle agricole seront réservéei pour la 
2r et la 3* année. 

~h ~-f Les cadres sociaux de la vie de Vhomme : Famille, Profession, 
Nation (Cité, État), K.^lise (paroisse), existent uniquement pour permettre 
à l'homme d'atteindre sa fin dernière avec le plus de facilité et de sécurité. 
Mais l'individu ne peut se suffire à lui-même, sa vie a besoin d'être 
encadrée dans la famille, la profession, la cité, l'Eglise. Les devoirs qu'il a 
vis-à-vis de ces sociétés et des membres de ces sociétés sont : 

Les Devoirs Sociaux. 

La Famille rurale 

t° — Les familles sont-elles encore nombreuses chez vous (chiffres) ? 
La main-d'œuvre familiale est-elle suffisante ? 
Fait-on appel à des étrangers ? de quelles nationalités ? 

2° — Les enfants des cultivateurs gardent-ils le même métier que leurs 
pères ? Si non, pour quelles causes ? 

3°•— Les parents ont-ils raison de vouloir que leurs fils aient une 
meilleure situation que la leur ? Faut-il pour cela que les enfants 
quittent la Terre ? 

N. B. — On pourrait donner aux jeunes le sens de la vie familiale et 
rurale en leur lisant et commentant les belles pages de Joseph de Pesquidoux* 
extraites de son livre : 

Sur la Glèbe 
3e partie : le Foyer\ p. 218, La Ruche ; 

p. 229, Le Sang. 
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Les correcteurs sont d'accord pour trouver que l'ensemble des devoirs 
^ est bon. Parmi ceux que j 'a i corrigés personnellement, presque tous ont 

mérité la même bonne note. Le devoir était en effet facile; mais dans 
"les devoirs faciles il est bon de ne pas s'en tenir aux banalités et de 
donner sur certains points des aperçus un peu originaux; il avait été 
recommandé de faire des observations personnelles sur ce que vous voyez 
autour de vous. Or il y a très peu de ces observations dans les devoirs 
d'octobre. 

I. Ce qu'est la famille, tous les élèves le savaient. La plupart même 
ont compris parmi ses membres les domestiques. C'est très juste; les 
domestiques n'ont pas dans la famille le même rang que les autres 
membres, mais ils en font partie. Et il importe beaucoup qu'ils le sentent : 
la situation de domestique est toujours pénible par quelque côté; les 
maîtres ne doivent pas cesser d'y songer afin qu'elle le soit le moins 
possible, et surtout que le domestique n'ait pas l'impression que l'on 
méconnaît sa dignité humaine. Mépriser le domestique est le signe d'une 
âme basse. 

II. Le mariage fera l'objet d'un autre questionnaire. Ici il fallait préciser 
seulement son but. Le but du mariage c'est d'abord l'enfant et ce but est 
double : mettre l'enfant au monde et l'élever. 

Le mettre au monde : ce point a été noté, mais rarement expliqué. Cette 
question est très sérieuse. Elle ne peut être exposée longuement ici; disons 
seulement que le mariage donne aux époux des droits qui comportent des 
obligations. L'enfant est la conséquence normale des actes qui leur sont 
permis, et les époux ont l'obligation de ne pas supprimer cette consé
quence. Beaucoup de gens commettent des erreurs sur ce point : voilà 
pourquoi le Pape Pie XI a publié son Encyclique Casti connubii. Je renvoie 
à cette Encyclique, extrêmement nette. Il est indispensable de la connaître, 
et de se la faire expliquer par une personne avertie, afin de connaître 
exactement la portée <Èu devoir dont nous parlons. 

Mais il ne serait pas nécessaire que la famille stable existe, s'il ne fallait 
que mettre l'enfant au monde .11 faut l'élever, c'est-à-dire le former au 

0 . Xjk > point de vue physique, intellectuel et moral. Voilà une question qui fera 
i aussi l'objet d'un autre questionnaire. 

Il ne faut pas s'en tenir à ces deux points : naissance et éducation des 
enfants. Le mariage a aussi pour but le bien des époux, et la famille 
a pour but le bien de tous : parents et enfants. C'est un groupe fortement 
constitué dans lequel tous doivent trouver la force de mieux accomplir 
leur destinée d'êtres humains. Un certain nombre d'élèves ont bien noté 
que le ménage sans enfants est incomplet, qu'il lui manque quelque chose. 
Les enfants sont nécessaires aux parents, comme les parents aux enfants. 

III. Je n'insisterai pas sur les devoirs des époux entr'eux (en dehors 
de ce qui a été dit plus haut), ni sur les devoirs des enfants et des parents. 
Tl était bon de montrer que les devoirs des enfants durent toute la vie; 
et le devoir d'obéissance qui se modifie subsiste néanmoins sous la forme 
de la déférence pour tous les avis des parents, même lorsqu'on a atteint 
''âge d'homme. Et d'autre part, il y a des devoirs nouveaux qui s'imposent 
aux enfants quand ils ont grandi : ainsi le devoir d'assistance, assistance 
matérielle et assistance spirituelle. De cette dernière, aucun élève n'a 
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parlé. Quant aux devoirs des parents, ils sont tous dominés par ce prin
cipe : l'enfant doit être élevé pour lui, et Ton doit vouloir son bien véri
table. Nous reviendrons un peu plus tard sur ces questions d'éducation, 
mais notons dès maintenant que le principe d'une éducation véritable, 
c'est l'amour, — l'amour éclairé, vigilant et sans faiblesse. La fermeté 
et l'amour doivent aller de pair : sans l'amour, la fermeté est trop souvent 
de la dureté. Et sans fermeté, il arrive que les parents ne soient en somme 
que c les domestiques de leurs enfants ». (Ch. Verkest, Saint-Gandon). 

C'est ici qu'il aurait été bon de regarder autour de vous et de donner 
des exemples : de bons exemples pour qu'on les admire, et de mauvais 
pour les condamner. 

IV. La dernière question est souvent exposée de manière confuse. 
Principe : l'Etat est au-dessus de la famille puisqu'il a le droit de lui 

donner des lois. L'Etat commande à la famille et la famille ne commande 
pas à l'Etat. Ce qui a fait hésiter plusieurs élèves, c'est que la famille 
a des droits à faire valoir à l'égard de l'Etat : en ce sens elle serait au-
dessus de l'Etat. Mais l'individu a également des droits : le droit de vivre, 
le droit de posséder..., et cependant vous admettez tous que l'Etat est 
au-dessus de l'individu. 

Seulement il faut ajouter (et notamment contre la doctrine socialiste) 
que la famille, comme l'individu, a des droits sacrés, qui font partie 
de ce que Ton appelle la dignité humaine; et ces droits, l'Etat doit les 
respecter. L'Etat a en effet l'autorité souveraine, mais cette autorité, qui 

* ne peut avoir que Dieu pour fondement, est également soumise à Dieu; les 
papes ont souvent répété que Dieu était à la fois la source et la limite 
de l'autorité. 

(Notez d'ailleurs que l'Etat et la famille n'existent finalement que pour. 
le bien de l'individu. Il s'agit toujours de donner à l'individu un milieu 
qui lui permette de vivre, et de bien vivre.) 

Ces droits, il fallait les énumérer rapidement, et donc d'abord les 
classer. Ne pas mettre en tête, comme beaucoup l'ont fait, les allocations • 
familiales. £ 

• D'abora les droits concernant la constitution même de la famille : 
unité, indissolubilité du mariage. 

Puis la protection morale et physique : lutte contre la propagande 
immorale, l'avortement, les maladies... 

L'allégement des charges matérielles : allocations familiales, diminution 
d'impôts... 

Le vote familial est un droit d'un autre ordre; en lui-même il -ne 
constitue pas un avantage direct, mais il est le moyen naturel d'obtenir 
les autres, — et d'autre part il constitue un effort pour rendre le suffrage 
plus universel encore, en faisant entendre, par le bulletin du père, la voix 
des enfants. 

Les correcteurs demandent en général que les élèves s'efforcent de 
rédiger leurs devoirs simplement et clairement. Veillez à l'orthographe. 
Veillez aussi à la ponctuation : sans ponctuation, la phrase devient souvent 
incompréhensible. D'autre part, mettez toujours de l'ordre dans les idées : 
faites un paragraphe pour chaque idée importante, et à l'intérieur du 
paragraphe mettez aussi de l'ordre entre les idées secondaires. 

A. GOUZE, 

Docteur en Droit 
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Le divorce. "" - -

Les correcteurs estiment, dans l'ensemble, que les devoirs sont hono
rables, bien que dans trop de copies, la partie un peu difficile du question
naire ait été insuffisamment traitée, et que d'autre part les élèves, sauf 
quelques exceptions, ne fassent pas une place assez large aux remarques 
et aux observations personnelles. On se contente souvent de formules 
exactes mais trop générales, prises dans des manuels. Servez-vous des 
manuels et même de Jeurs formules, mais montrez par des exemples que 
vous voyez nettement la portée de ces formules. 

Les devoirs de sociologie ne sont pas des devoirs d'orthographe, de 
rédaction, ou de ponctuation. tM*ais il faudrait cependant veiller à pré
senter, autant que possible, un devoir correct à ces divers points d-e vue : 
vos idées s'en trouveront plus clairement exprimées, et paraîtront meil
leures. 

Divorce ; rupture du lien conjugal, et par conséquent possibilité de 
remariage. Séparation de corps : liberté de vivre séparés. Ces définitions 
ont élé en général bien données. 

L'Eglise condnmne le divorce. Parfois (et très rarement d'ailleurs) vous 
entendez parler d'un mariage annulé à Rome. Il vaut mieux dire : déclaré 
nul. Rome, en effet, ne rompt pas un mariage, mais déclare qu'il était nul 
dès le commencement. Par contre, l'Eglise admet la séparation de corps. 
Mais, en dehors de Ja séparation volontaire (lorsque l'intérêt des enfants 
ne s'y oppose pas), la séparation elle-même n'est admise par l'Eglise que 
pour des motifs graves : le mariage en effet «comporte pour chaque époux 
l'obligation d'habiter avec son conjoint, et donc ce n'est qu'exception
nellement que l'on peut en être dispensé. 

L'Eglise, confirmant les textes sacrés, interdit le divorce, cette raison 
nous suffit à nous chrétiens. Mais ce qu'il faut bien souligner, c'est que 
cette doctrine est parfaitement d'accord avec la raison. La raison exige 
l'indissolubilité pour divers motifs : 

1° II est incontestable que le fait pour un homme d'épouser une 
seconde femme (ou réciproquement), alors que la première vit encore, 
a beaucoup moins de dignité que le mariage indissoluble. « Le divorce 
est le mariage d'un homme avec plusieurs femmes », a dit un élève. La 
phrase est maladroite et naïve; mais elle a le mér i te 'de nous faire mieux 
sentir cette question de dignité. 

2° Le divorce est contraire à la tâche essentielle de l'homme et de la 
femme, qui est d'élever ensemble leurs enfants. Avec le remariage, non 
seulement les conditions d'une bonne éducation ne sont pas réunies, mais 
encore le spectacle qui est donné à l'enfant risque en général de porter 
atteinte à l'élévation et à la pureté de ses sentiments. 

3° Le divorce est contraire à la natalité : on ne s'encombre pas d'enfants 
afin de pouvoir être plus libres de se séparer; et l'on peut dire que le 
second mariage, en règle général, es.t très peu fécond. C'est bien la preuve 
que ce second mariage est vicié dans son origine, et que la mentalité des 
divorcés n'est pas conforme à l'esprit véritable du mariage. 

__ *° Le diyôrçe ouvrant une porte de sortie, les époux jnciont nas d'effari 
pour aplanir les alnfcuités inévitables de Ta vie en commun, AU contraire 
ils en prennent leur parti, et parfois les aggravent pour arriver plus vite 
ù la libération. La loi de divorce crée donc un appel au divorce. 

5# Le divorce ne peut jouer a rôle limité. Dans le pays où il s'introduit, 
*7 se multiplie nécessairement. En principe, dans la loi française il ne 
peut être prononcé que pour des causes graves : en fait divorce qui veut, 
et le divorce par consentement mutuel, qui en droit, n'est pas possible, 
s'est extrêmement répandu. Il suffit de jouer une petite comédie dont 
personne n'est dupe, mais qui permet de tourner la loi. 

Cet abus inévitable du divorce est une des plus graves raisons que l'on 
puisse invoquer contre cette institution. Les partisans du divorce font 
souvent remarquer, en effet, que dans certains cas (faute très grave, impos-
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sibilité de s'entendre, pas d'enfants issus dïï~ménage), le divorce peut être 
ira remède à une situation très pénible. Malgré ces cas intéressants (il 
s'en rencontre en effet), il reste qu'il est impossible de limiter ainsi le 
divorce et donc, pour le bien de quelques individus, on ne peut admettre 
une institution qui a nécessairement de très yruves répercussions sociales. 

Notez bien que la séparation de corps présente souvent, quoique à un 
moindre degré, les mêmes inconvénients graves que le divorce, notamment 
en ce qui concerne l'éducation des enfants. Seulement il y a une différence 
essentielle : ta séparation est une siluuiion pénible, anormale, exception
nelle, et donc <m n'en abusera pas. En fait ces abus ne se sont jamais 
produits. Il y avait jadis beaucoup moins de séparations qu'il y a aujour
d'hui de divorces, et. bien souvent une réconciliation, toujours possible, 
intervenait. 

Pourquoi l'Eglise condamne-t-elle le divorce civil qui ne prétend rompre 
que le mariage civil ? Certains vous diront : l'Etat permet le divorce, mais 

-il y a beaucoup d'autres choses que l'Etat ne condamne pas, alors que 
l'Eglise les condamne et on ne lui demande pas de sanctionner tous les i 
commandements de Dieu et de l'Eglise. Dès lors laissez l'Etat réglementer 
comme il veut mariage et divorce civil : le catholique sait ce que sa 
conscience lui ordonne et n'usera pas, s'il ne veut pas pécher, de cette , 
possibilité. 

Voici ce qu'il faut répondre : 
1° En fait, la possibilité de divorcer crée une tentation pour le catho

lique, et donc des conditions favorables au mal. Or l'Etat ne doit pas 
entraver, mais au contraire favoriser l'accomplissement de tous les devoirs, 
y compris par conséquent les devoirs religieux. Il n'est pas douteux que 
la loi de divorce (conformément d'ailleurs à l'espoir de ceux qui ont fait 
la loi) a été un puissant agent de déchristianisation. 

2° D'ailleurs l'Etat ne fait pas que tolérer le divorce. Ce sont ses tribu
naux qui le prononcent; et quand le mariage civil est contracté, l'Etat 
s'arroge le droit d'affirmer que les nouveaux époux sont vraimer>: mariés 
et qu'ils ont le droit d'agir en gens mariés. Et leurs enfants auront les 
droits d'enfants légitimes. Il y a donc ici une affirmation de droit 
contraire à la vérité. On n'est pas à la fois mariés selon l'Etat et non 
mariés selon l'Eglise. On est marié ou on ne l'est pas. 

Et ceci nous fait toucher à un point plus profond. En réalité ce n'est 
. pas à l'Etat de dire si les gens sont mariés ou non. Le mariage n'est pas 
) crée par rtitat. b*n remontant à la source, on s'aperçoit que ce qui est 

condamnable, ce n*est pas tant le divorce que le mariage civil. L'existence 
du prétendu mariage civil n'a pas de gros inconvénients tant que l'Etat 
applique les principes essentiels du mariage religieux : unité et indisso
lubilité. Mais si ces principes sont abandonnés (et c'est le cas pour le 
second lorsqu'on introduit le divorce), c'est alors que le conflit apparaît. 

Pour bien comprendre cela, remarquez que l'Etat en vient à créer, non 
pas une simple permission, mais de véritables obligations contre celles 
qui nous sont imposées par l'Eglise. Si je divorce et me remarie, l'Etat 
m'oblige à vivre avec mon nouveau conjoint, alors que l'Eglise me le 
défend. 

Et si l'Etat, après avoir abandonné le principe de l'indissolubilité, 
voulait abandonner le principe de l'unité, diriez-vous également que, après 
tout, cela le regarde et qu'il ne réglemente encore que le mariage civil. 
La vraie définition du mariage n'appartient pas à l'Etat. 

Ici une remarque : l'Etat n'a pas même le droit d'offrir le divorce aux 
gens non baptisés. En droit naturel, le mariage est indissoluble, et le droit 
naturel s'impose à l'Etat. Que ces époux non baptisés et donc n'ayant pas 
reçu le sacrement de mariage, reçoivent le baptême, l'Eglise ne leur 
permet! ^a pas de divorcer. 

Je r insisterai pas sur la dernière question, qui ne donnait lieu à 
aucune difficulté. Mais j 'aurais voulu que, là surtout, les élèves fassent 
des rem, ques personnelles. Certains, il est vrai, ont dit que dans leur 
commune ;-\s conditions et les habitudes de vie étaient favorables à un 
sain développement de la famille. Nous devons nous en réjouir. 

Antoine GOUZE. 



(?_ Rendu. Sam/. J%\o 

SOCIOLOGIE 

&. I. L'éducation est la formation complète de""Pênfânt T'pHyisïquc, intel-
j|ectuelle et morale. Elle comprend donc l'instruction. Mais dans un sens 
l i lus précis on oppose l'éducation qui est la formation morale et sociale, 
ml qui s'adresse au cœur et à la volonté, à l'instruction qui exerce l'intel
l igence et lui donne des connaissances. 
|*r L'instruction permet de juger, de raisonner, de se rendre compte de 
jpe qui nous entoure; elle permet aussi d'exercer un métier : c'est l 'instruc-
p o n professionnelle. Si importante que soit, pour ces motifs, l'instruction 
Ëadaptée, bien entendu au milieu social), elle Test moins que l'éducation, 
p a n s laquelle nous ne pourrions mener une vie morale et sociale. C'est 
fréducation qui nous permet de vivre en hommes de bien, en chrétiens, 
p t d'atteindre le but suprême qui est le sajut. (Notez que l'instruction reli-
p i euse doit être considérée comme faisant partie de l'éducation, — en 
jgàison de son but essentiel.) 

Dès lors, il est bien évident quT la politesse, les bonnes manières sont 
loin de constituer toutes les qualités de l'homme bien élevé. Politesse et 
manières ne doivent pas recouvrir hj-pocritement Ja bassesse des senti
ments ni la lâcheté de la volonté, mais au contraire n'être que la consé
quence natureLle de la noblesse de l'âme. 

IL Les réponses étaient généralement brèves sur le second point. C'était 
pourtant la partie personnelle du devoir. Tous, vous aviez pu remarquer 
autour de vous des parents qui savaient et d'autres qui ne. savaient pas 
très bien remplir leur rôle d'éducateurs. Pourquoi ne pas citer et juger ces 
exemples ? Ils vous auraient servi à faire ressortir qu'une bonne tâche 
d'éducation ne saurait être menée sans fermeté et sans amour. La fermeté 
seule, devient trop souvent une sorte de tyrannie, et l'amour seul risque 
de dévier et n'être que faiblesse. Si le père ne commande pas, l'enfant 
commande. Ce qui est nécessaire, indispensable, c'est l'amour éclairé. 
L'autorité est une chose très difficile : elle ne consiste nullement, comme 
beaucoup le croient, à crier, à sévir, à se montrer intraitable. Ce n'est là 
qu'une caricature de l'autorité. La véritable autorité est beaucoup plus 
difficile. Les parents doivent veiller à tout, mais cependant faire compren
dre à l'enfant l'importance très diverse des choses qu'on exige d'eux. On 
est trop souvent rigoureux pour des peccadilles, alors qu'on demeure 
faible dans des circonstances graves. L'autorité, encore une fois, ne peut 
s'exercer et n'être subie que dans l'atmosphère de l'affection. Que l'enfant 
n'ait jamais l'impression que la punition est une sorte de vengeance. 

L'éducation est une chose délicate pour une autre raison : l'enfant 
change, son cœur, son âme grandissent comme son corps. Il faut savoir 
le suivre à travers ces changements, dont lui-même toujours ne se rend 
pas très bien compte. Quand ce sera votre tour d'être éducateurs, ne vous 
mettez pas dans le cas de faire dire à vos enfants : « Mon père ne me 
comprend plus... » Alors il écouterait peut-être encore avec déférence, 
mais tout ce que vous diriez serait stérile. Quand l'enfant grandit, la meil
leure base de l'autorité du père, c'est la confiance du fils. Voilà pourquoi,.; 
dans les foyers qui se sont fondés tôt, les pères, jeunes, gouvernent mieux j 
les enfants. ] | 

III. Il devient alors tout simple de répondre à la troisième question. Quirî 
donc connaît l'enfant d'une connaissance familière, d'une connaissance^ 
de tous les instants, sinon le père et la mère ? Et qui donc le chérit davan^l 
tage. Les êtres les plus égoïstes montrent un dévouement sans borne, è | l 
facile, et naturel, lorsqu'il s'agit de leurs enfants. H 
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La connaissance et Vamour sont les deux qualités fondamentales <fcfe| 
l 'éducateur. C'est non seulement une injustice, mais une folie de c r o i r a i 
que d'autres pourront faire ce que font les parents. Encore n'avons-noii# 
parlé que des raisons naturelles; mais, chrétiens, nous devons t en i r j 
compte, en outre, des grâces spéciales du sacrement de mariage. $ 

'Mais J'Eglise a des droits. Elle a le droit général d'enseigner, non s e i d e | | 
ment les vérités religieuses, mais toutes les autres, parce que tout a l i a i 
lien direct ou indirect avec la religion. Mais ce droit n'est qu'un d r o i t ! 
contre l'Etat, en ce sens que l'Etat ne peut priver l'Eglise de la pos s ib i l i t é 
d'enseigner. A l'égard de la famille, ce droit seul ne prévaudrait pas. MaiM1 

s'il s'agit d'enfants baptisés les choses changent : l'Eglise acquiert par ï ï f 
ce que Pie Al, dans son fcncy clique sur l'éducation (que vous devriez lire 
très attentivement) nomme : la maternité spirituelle. En vertu de cela, le 
droit de l'Eglise est plus fort que celui de la famille en ce qui concerne 
la formation religieuse et tout ce qui peut s'y rattacher. L'Eglise, d'ailleurs, 
n'en usera qu'avec la plus grande prudence, tant elle respecte le rôle 
naturel de la famille. 

Quant à l'Etat, il a d'abord le devoir de favoriser l'exercice des droits 
de la famille et de l'Eglise. Il doit donc aider la famille, au besoin en 
mettant des écoles à sa disposition, mais dans ces écoles on devra respecter 
la volonté des familles. En vertu de sa fonction, qui est d'assurer le bien 
commun temporel, l'Etat a le droit et le devoir de contrôler l'éducation 
des familles et, dans des cas exceptionnels, de se substituer aux familles 
qui n'accompliraient pas leur devoir. Donc, résumons ce rôle en trois 
mots : favoriser, contrôler, suppléer. 

IV. Il n'est pas besoin d'insister beaucoup sur le quatrième point : 
l'enfant n'appartient pas à la famille ni à personne, parce qu'il est une 
personne humaine et non une chose. Comme l'homme, l'enfant n'appartient 
qu'à Dieu. Personne ne peut avoir sur lui un droit de propriété, comme 
sur un animal par exemple. La formule dont nous parlons sert simplement 
à mettre en lumière les droits de la famille contre certaines prétentions 
excessives de l'Etat. 

Quant au maître d'école, même s'il est nommé par l'Etat, il est bien 
évident, d \ -^vès tout ce qui précède, qu'il ne peut être considéré que 
comme le délégué des familles : il supplée les parents dans une partie de 
leur tâche, qu'ils ne pourraient mener à bien eux mêmes. 

Antoine GOUZE. 
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La vie sociale. 

I. Si J'homme vit en société c'est à la fois par instinct et par nécessité. 
Ce sont là deux causes distinctes. L'homme supporte mal la solitude, et 
l'homme a besoin des autres. 

Cette nécessité est d'abord économique : à quoi serions-nous réduits 
si nous devions fabriquer nous-mêmes tout ce qui nous est nécessaire ? 
Mais grâce à la spécialisation et à l'échange, nous pouvons vivre beaucoup 
plus largement. Il en est de même au point de vue intellectuel ; le savant 
se spécialise, il profite des recherches des autres savants, les élèves pro
fitent de la science des maîtres. Il faut souligner ici fortement ce que l'on 
peut appeler la division du travail dans le temps : chaque génération 
profite des travaux des générations qui l'ont précédée. 

Pour les avantages moraux, distinguons cœur et volonté. Naturellement 
le cœur trouve l'occasion dans la vie sociale d'éprouver les sentiments 
les plus divers. Quant à la volonté dans ses rapports avec le bien, il fallait 
dire : d'abord que la vie sociale nous donne l'occasion de pratiquer de 
nombreuses vertus : justice, charité, humilité, obéissance, — et ensuite 
que nous trouvons dans la vie sociale des forces pour accomplir ces vertus : 
les bons exemples, grâce à Dieu, ne manquent pas; or les exemples nous 
montrent que ces actes de vertu ne sont pas au-dessus de nos forces, et 
ils nous inspirent, lorsque nous ne les avons pas suivis, une honte, qui 
est souvent le commencement du repentir. Naturellement il y a la contre
partie : occasions de fautes, même de crimes, et mauvais exemples. 

Ajoutez que la vie de société présente un autre danger : c'est de nous 
détourner de nous-même. 11 y a des gens qui ont horreur de la solitude, — 
cette solitude nécessaire, où Ton se met face à face avec son âme et avec 
Dieu. (Au point de vue intellectuel aussi il faut rechercher la solitude : 
sur combien de questions portons-nous un jugement sans y avoir person
nellement réfléchi. Songez à la puissance <le la presse. Certains disent : 
je lis plusieurs journaux pour me faire une opinion, mais leur opinion 
dépend cependant de ces journaux : le mieux fait ou le dernier lu 
l'emporte.) 

II. Tout le monde ou presque tout le monde fait partie d'une famille 
et crime nation. Ce sont donc là des sociétés naturelles. Les autres sociétés 
résultent de la volonté des individus : syndicats, coopératives, sociétés de 
bienfaisance, sociétés sportives, scientifiques, e t c . ; on ne peut les énu-
mérer toutes, parce qu'elles sont extrêmement diverses. Bien que ce ne 
soient pas des sociétés naturelles dans le sens que nous venons de dire, 
il est cependant naturel que les hommes constituent de telles sociétés. 

Un certain nombre d'élèves ont par lé de sociétés obligatoires : dépar
tements, associations syndicales de propriétaires... 11 n'est peut-être pas 
nécessaire de faire pour celles-là une catégorie à part . Qui est-ce qui établit 
celle obligation ? Bien évidemment l'Etat, et l'Etat n'est que l'organisation 

| * de la nation. Donc tout cela se rattache à la société naturelle qiu'est la 
p * S+H \ nation. Si la nation est un groupement naturel, ce groupement peut être 
I organisé de manières très diverses : il n'en reste pas moins que cette 

société organisée est une société naturelle. 
Deux remarques sur la commune et sur l'Eglise : 
1° La commune a été citée par certains comme société naturelle à côté 

de la nation : le plus souvent on se sert du terme général : société civile 
qui désigne aussi bien la commune que la nation. Mais il faut reconnaître 
que, surtout à la campagne, la commune a une telle importance que vous 
pouviez très bien lui faire une place particulière. 

2° L'Eglise est une société surnaturelle et donc doit être considérée 
tout à fait à part. 
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III. L'autorité est nécessaire dans une société parce que les membres 
de cette société doivent collaborer à une tâche commune : il faut donc 
fixer la tâche de chacun et en assurer l'exécution. Même si tous les hommes 
élaient raisonnables, on ne pourrait pas s'en passer, car il serait absolu
ment impossible d'obtenir un accord permanent sur toutes les questions. 

Dans la famille, l'autorité a une fonction un peu différente : l'autorité 
du père sur les enfants n'a pas pour but la bonne marche de la famille 
(comme pour un syndicat), mais le bien môme de l'enfant : ce qu'on exige 
de l'enfant, on l'exige pour son bien à lui et non pour le bien des autres 
(sinon accessoirement). Tandis que si vous tenez à la discipline syndicale, 
c'est pour que le syndicat marche bien et que tous les syndiqués y trouvent 
leur profit. Pareillement pour l'Etat. 

Le père, le chef de l'Etat, tiennent leur autorité de Dieu. Aucun homme 
n'a le droit de commander aux autres; mais la société étant naturelle et i 
donc voulue par Dieu, il est bien évident que l'autorité, qui est nécessaire, 
est voulue également par Dieu. Mais ceci n'est vrai que des sociétés natu
relles. Pour les autres, comme vous pouvez en faire partie ou non, il est 
bien évident que l'autorité (d'ailleurs très limitée) des dirigeants vient 
du consentement des membres. 

Revenons aux sociétés naturelles et particulièrement à l'Etat. L'autorité 
vient de Dieu, mais Dieu ne désigne pas directement celui qui la détient. 
Tous les moyens de désignation sont valables : hérédité, élection, e t c . 
Voilà pourquoi tout gouvernement établi, même si son origine a été crimi
nelle, est un gouvernement légitime, que l'on doit respecter, du moment 
qu'il gouverne en fait et assure Tordre. Il ne faut pas confondre la pro
priété et la souveraineté : celui qui exerce l'autorité n'est pas le proprié
taire de cette autorité, il exerce simplement une fonction au nom de Dieu. 
Dans un Etat démocratique, la majorité ne crée pas l'autorité, mais sim- ; 
plement elle désigne celui qui ou ceux qui la détiendront. 

On doit le respect à l'autorité, mais il faut bien marquer la portée et 
les limites de ce respect. C'est une question difficile et qui ne peut ê t r e / 
traitée entièrement ici. Retenons seulement quelques principes : : 

I e Le respect est dû même si l'autorité commet des erreurs : si chacun 
en effet s'arroge le droit de distinguer entre les actes de l'autorité, celle-ci ; 
est inexistante. Cela n'empêche bien entendu ni les critiques ni les r e m o n S 
trances. .: 

2° Le respect n'est pas dû lorsque l'autorité commande quelque chose * 
qui est une faute. Pour nous chrétiens, la question est très simple : nous 

Jaisolïs~pa~rtïe~ën effcTllë- l'Eglise et de la Nation; quand leurs comman
dements se contredisent, c'est à l'Eglise que nous obéissons. C'est ce que 
Ton appelle la résistance passive. 

3° La résistance active est tout à fait exceptionnelle. Il s'agit en effet 
de renverser le pouvoir et cela n'est permis que dans des cas indiscu
tables et très graves, c'est-à-dire des cas où il est très évident que l'autorité 
n'assure plus du tout sa fonction : par exemple s'il ne maintient plus 
l'ordre, ou s'il compromet gravement les intérêts spirituels. Exemple : 
l'Espagne en 1936. Encore faut-il qu'il y ait des chances de succès : sinon 
à quoi bon des troubles nouveaux ? Il faut encore tenir compte du prix t 

en* vies humaines que cela pourra coûter... Encore une fois, je ne donne 
ici que des indications, car la question est extrêmement délicate. Retenez 
essentiellement que le droit à l'insurrection existe, mais dans des cas très 
exceptionnels. 

Dans l'ensemble, les correcteurs ne sont pas mécontents des devoirs 
de février, mais ils soulignent tous le manque de personnalité, les déve
loppements trop faciles (par exemple sur les avantages économiques de la 
vie sociale). On me signale particulièrement que J.-iAf. Lesaint a envoyé, 
comme tous les mois, un travail excellent, très personnel, clair, plein 
d'idées justes et intelligentes. 

Antoine GOUZE. 
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