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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. 
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