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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. 



- 42 -

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. 
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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. 


