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3 . 1 . CE QUE LE CALCUL DE LA SURFACE REDACTIONNELLE DES 

RUBRIQUES DU B.M. ET LEUR OBSERVATION NOUS REVELENT 

DES CARACTERISTIQUES CERCA 

L ' o r i g i n a l i t é pédagogique de c e t t e " EcoZo. d* kgKi-

cultuKZ à danicitt" i s s u e , pour une p a r t i m p o r t a n t e , des 

i n s u f f i s a n c e s e t même du c o n s t a t d 'échec r e l a t i f des e n s e i 

gnements a n t é r i e u r s , a é té f o r t e m e n t i n f l é c h i e à p a r t i r de 

1932 par l e P. G u i l l o u x . Pour que ls é lèves ? à p a r t i r de 

q u e l l e s s t r u c t u r e s ? et avec q u e l l e s méthodes a l l a i t - e l l e 

t r o u v e r à s ' e x p r i m e r ? Nous a l l o n s l e demander à l ' o b s e r 

v a t i o n de d i v e r s e s r u b r i q u e s des deux grands thèmes " t t e tt 

organisation du CERCA" e t " Enàdi gnom ant* du CERCA". 

Les g r i l l e s é t a b l i e s et l e nombre de pages r epo r t ées 

pour chaque numéro de b u l l e t i n , nous pouv ions p rocéder au 

c a l c u l de l a s u r f a c e r é d a c t i o n n e l l e . Cependant, l e s m o d i f i c a 

t i o n s c o n t i n u e l l e s évoquées nous amènent à reg roupe r l e s 

r u b r i q u e s de l a c l asse " tnàti gnm ZvvtA" e t à ne r e t e n i r que l a 

s u r f a c e occupée par l e s qua t re grandes s e c t i o n s ou f i l i è r e s 

du C.E .R.C.A . e t ses s e c t i o n s s p é c i a l i s é e s . 

BULLETINS MENSUELS 

Sur face r é d a c t i o n n e l l e occupée par l e s r u b r i q u e s 

I C L A S S L • v i e e t organisation 

1 du C.E.R.C.A. 

1 3. En famil le 

1 *+. Mot du Directeur 

I 8. Législat ion - Divers 

1 Vie C.E.R.C.A. Total 

Nombre 

de 

pages 

« •66 

2 0 5 

155 

3 5 0 

3 2 0 

523 

2 100 

640 

* 759 

; ^ / C . E . R . C . A . 

10 * 

k % 

3 , 5 * 

7 , 5 % 

7 X 

1 1 * j 

M % 

13 * 

1 0 0 % 

r — — i 

I >^tot*l 
y S s u r f a c e 

3 % 

1 * 

1 S I 

2 % J 

2 % I 

*» % 1 

15 % I 

5 % j 

33 * 1 



| Enseignements 

du C.E.R.C.A. 

p 

. Enseignement Total ... 

. Surface - Rédactionnelle 

Total« 

Nombre de pages 

! Question 

1 975 

2 443 

466 

490 

77 

40 

5 491 

Compte-rendu 

1 432 

697 

1 365 

300 

105 

41 

3 940 

Total 

3 407 

3 140 

1 831 

790 

182 

81 

9 431 

14 200 

>^fnsoign. 

C.E.R.C.A 

36 % 

33 % 

20 * 

6 % 

2 % 

1 % 

100 X 

y 
>^Tot*l 

surface 

24 S 

22 % 

13 % 

6 % 

1 % 

1 *. 

67 % 

100 % 

Surface rédactionnelle des rubriques en % 

Enseignement s 

Vie et organisation 

GRAPHIQUE C 1 -

T. Avis pratiques 

|c En famille . . ., 

. Mot du Directeur 

. Règlement 

j . Sommaire - Publicité .... 

. Programmes 

I . Législation - Divers .... 

I. Palmarès 

f. Paysans 

. Artisans 

» Paysannes 

j . Artisannes 

. Pédagogie + spécialisation 

I . Cours de base 

Y 

:•'.. 67 % •.. ' V 33 % 

Vie du C.E.R.C.A. 

15 

24 

22 

13 

Enseignements 
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Les r u b r i q u e s de l a c lasse : "vit et QAganiAati on du CERCA" 

et l e f onc t i onnemen t de l ' i n s t i t u t i o n 

- Les "AviA pAatiquCA" : 1 % de l a su r face r é d a c t i o n 

n e l l e , sont e s s e n t i e l l e m e n t des d i r e c t i v e s données aux é l è v e s 

en vue d ' a s s u r e r l a bonne marche de l ' I n s t i t u t i o n . Les é l è v e s 

a v a i e n t tendance à i g n o r e r q u ' i l a l l a i t f a l l o i r v e n t i l e r 

chaque m ci s quelques 15 000 cop ies e n t r e p l us de 600 c o r r e c 

t e u r s , e t q u ' i l é t a i t i noi spe nsabl e oe r é d i g e r l e s d i f f é ren tes 

d e v o i r s sur "des f e u i l l e s séparées et r e s p e c t e r t o u t e s l e s 

p a r t i c u l a r i t é s du codage. 

" n^n i&wi^^Q-" : 1 °o de l a s u r f a c e ré oa c t i onne l l e . 

Ce t te r u b r i q u e cons tan te dans l e s B u l l e t i n s Mensuels j u s q u ' à 

l e u r a i s p a r i t i o n en 1952, a i n s i que aa ns E l i t e s se f a i t 

l ' é c h o des p r i n c i p a u x événements c o n s t i t u a n t l a t rame de l a 

v i e de chacun : ma r i ages , p r ê t r i s e , v i e r e l i g i e u s e , na issances , 

décès de p a r e n t s , de p r o f e s s e u r s ou d ' a n c i e n s , mais a u s s i 

l e s changements d ' ad resses , l e s annonces : o f f r e s ou demandes 

d ' e m p l o i s , pu is l e s n o u v e l l e s adhés ions à l ' A m i c a l e . 

A i n s i s ' i n s t a u r e une n o u v e l l e q u a l i t é de r e l a t i o n 

p l u s v a l o r i s a n t e pour l e s é lèves q u i ne se sen ten t pas perçus 

comme de simpfes " pAoduct CuAA-dc-dcv oiAA" . Le CERCA, pour sa 

p a r t , se re fuse à n ' ê t r e qu 'une "simple boutique~vcndduSC 

d'un savoiA", mais se veut une v r a i e "gAandt Camille iduca-

tive" qu i s a i t j o i n d r e " h OAt Qm ent, a i n s i que l e s o u l i g n e l e 

P. de Montbron ( 1 ) , l ' exi genez de discipline et d'études 

couAageuses, à l f attention à la vit et aux Aequetes du* fa

milles" ; ses d i r i g e a n t s v i v e n t l e u r tâche comme un "-ôe^tu^ce 

commun" des groupes auxque ls sont r a t t a c h é s nombre d ' é l è v e s 

( a i n s i que des é lèves i n d i v i d u e l s qu i p r i r e n t peu à peu une 

grande i m p o r t a n c e ) . Ce t te r u b r i q u e nous p a r a î t p o u v o i r ê t r e 

c o n s i d é r é e comme un i n d i c a t e u r de l a s p é c i f i c i t é pédagogique 

non seulement d i f f u s é e mais vécue par l e CERCA. 
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~ " l e mot du VJAtctzuA" : 2 % de l a s u r f a c e r é d a c t i o n 

n e l l e . C 'es t a i n s i que nous avons dés igné l f é d i t o r i a l p résen t 

dans l a presque t o t a l i t é des B .H . Ce r c a . Comme s i g n a l é l o r s 

du c h a p i t r e su r l a met hcool og ie , nous avons p r i v i l é g i é c e t t e 

r u b r i q u e , c o n s t i t u é e en c crpus et soumise à ana l yse t héma

t i q u e . E l l e ouvre n o t r e deuxième d i r e c t i o n de recherche sur 

l e s r e p r é s e n t a t i o n s du C E RCA concernant l e s é l è v e s au départ 

et au terme de l a f o r m a t i o n , a i n s i que l e s f i n a l i t é s . E l l e 

s o u s - t e n d nos c h a p i t r e s I V , V, V I , et V I I . 

- Le " Règlement atA GOLU>6" : L ' i n t é r ê t de l a r u b r i q u e 

" Rigttmtnt dzA COUÀA" comme moyen de conna issance de l a 

s t r u c t u r e et des méthodes de t r a v a i l du CERCA est sans rappo r t 

avec l ' i m p o r t a n c e de sa s u r f a c e r é d a c t i o n n e l l e qui ne r e p r é 

sente que 2 % du t o t a l . E l l e f a i t 1 ' ob j et d' un nin iéro a nnuel 

s p é c i a l de r e n t r é e , de quinze à v i n g t pages, souvent c e l u i 

d' A out -Se ptemb re . E l l e po r te b i e n d ' a u t r e s i n d i c a t i o n s que 

c e l l e s que nous a l l o n s l u i demander. Le règlement en e f f e t 

rense igne l e l e c t e u r su r l a na tu re des f i l i è r e s , l e s n i veaux , 

l e s examens, l e s m a t i è r e s , souvent l e s manuels d e s t i n é s aux 

d i f f é r e n t e s f o r m a t i o n s . On y t r o u v e l e s n iveaux d ' e n t r é e 

r e q u i s " des é l è v e s , l e s b u t s et p a r f o i s auss i un b r e f h i s t o 

r i que du CERCA. I l compor te , mais pas f o r cémen t , l a compo

s i t i o n et l e nom de l ' é q u i p e de D i r e c t i o n et du corps p r o 

f e s s o r a l , e n f i n l a méthode de t r a v a i l . Ce numéro s p é c i a l 

s u r v i v r a à l a d i s p a r i t i o n des B u l l e t i n s Mensuels Cerca 

l o r s q u e , à ce cana l de t r a n s m i s s i o n de l a f o r m a t i o n , sera 

s u b s t i t u é l e système des " do&A>i,<LK&" . " I l dev iendra a l o r s l a 

" plaqutttt" p u b l i c i t a i r e p résen tan t t o u t e s l e s p o s s i b i l i t é s 

de f o r m a t i o n o f f e r t e s par l e CERCA. Des sondages p r a t i q u é s 

sur l a r u b r i q u e "Règ£emen£ d<LA CouAA", à d i f f é r e n t s moments, 

nous ont f o u r n i de nombreuses données pour l e c h a p i t r e des 

s t r u c t u r e s et méthodes, notamment au po in t 3 . 6 . . 

- L e s p rog ramme s : 4 % de l a su r face r é d a c t i o n n e l l e , 

seront évoqués dans no t re c h a p i t r e V I I I , à propos de 1 ' E n s e i 

gnent e nt s o c i a l . 
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- Lé qi s l a t i on • Pi v e r s : 5 % de l a s u r f a c e t û t a i e . 

C e r t a i n s é l é m e n t s df i nf o r m a t i on de c e t t e r u b r i q u e son t v e n u s 

c o r r o b o r e r l e s a u t r e s s o u r c e s d o c u m e n t a i r e s p o u r n o u s p e r m e t 

t r e d ' é t a b l i r l a s t r u c t u r e j u r i d i q u e des C o u r s p a r C o r r e s p o n 

dance e t s e s é v o l u t i o n s h i s t o r i q u e s , l o r s du p r e m i e r c h a p i t r e 

e t du p ci nt ^ . 6. de c e l ui - c i . 

- L e s Palma r è s : Du p o i n t de v ue de l a s u r f a c e r é d a c 

t i o n n e l l e , a v e c 15 % du t o t a l , i l s o c c u p e n t l a p r e m i è r e p l a c e . 

I l s s e r o n t p r é s e n t é s p l u s e n d é t a i l dans n o t r e p o i n t 3 . 4 . 

p o r t a nt s u r l e r ô l e des P a l m a r è s comme s t i m u l a n t de l a m o t i v a -

t i on . 

De p l u s , l e CE RCA j o i g n a i t f r équemment l e nombre 

t o t a l d f é l è v e s p a r s e c t i o n e t p a r n i v e a u , en t ê t e de chaque 

l i s t e d f é l è v e s i n s c r i t s aux p a l m a r è s . C e t t e r u b r i q u e nous a 

f o u r n i noa p r i n c i p a l e s d o n n é e s q u a n t i t a t i v e s p o u r é t a b l i r l e s 

d i v e r s e s c o u r b e s d ' é l è v e s ( g r a p h i q u e s Cr, C , , C-,, CD, C, r et 
J 6 / o l u 

a nnexe D., ) . 

L e s r u b r i q u e s de l a c l a s s e "Evu<LiQViZm<Lnt&" 

L e u r i m p o r t a n c e dans l e s B .M. Ce r c a e s t c a p i t a l e . 

C e t t e c l a s s e r e p r é s e n t e 61 % de l a s u r f a c e r é d a c t i o n n e l l e 

(cf d iagramme s e m i - c i r c u l a i re p . 88 ) . L e s b â t o n n e t s oe 

1 f hy s t og ramme C, p . 8 r e p r é s e n t e n t g l o b a l e m e n t l e s s i x g r a n d e s 

s e c t i o n s ou f i l i è r e s c o n s t i t u a n t l a s t r u c t u r e df e n s e i gneme nt 

du CE RCA p e n d a n t l a p é r i o d e c o n s i d é r é e . Le r e g r o u p e m e n t , dans 

ce g r a p h i q u e , de n o m b r e u s e s r u b r i q u e s a p p a r t e n a n t à c e s s i x 

s e c t i o n s , e n t r a i n e une p e r t e c o n s i d é r a b l e d ' i n f o r m a t i o n , e n 

r e v a n c h e e l l e p r é s e n t e l ' a v a n t a g e de f a i r e l a p r e u v e p a r l a 

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

"Vay Aan<6", h y p o t h è s e que nous e s s a y e r o n s de v é r i f i e r à l ' a i d e 

d ' a u t r e s i n d i c a t e u r s p l u s s u r s dans n o t r e p o i n t 3 . 2 . . 
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Les g r i l l e s d ' ana l yse du B .M . Cerca pp. 76-77 

nous rense ignen t su r l e s d i v e r s t y p e s a* i nf o rmat i ons contenus 

à l ' i n t é r i e u r de chaque r u b r i q u e : " &iliiAe," ou " Addti on11 . 

Ce sont notamment : 

- Les n iveaux ou "CouAé" (A p p r e n t i ssa ge ,C ours Normal, 

e t c . . . ) qui f e r o n t l ' o b j e t des p o i n t s 3 . 4 . et 3 . 5 . de ce 

c ha pî t re . 

- Les m a t i è r e s e t , pour chacune d ' e l l e s : 

. l e s q u e s t i o n n a i r e s mensue ls , 

. l e s corn pt e - r e n dus de d e v o i r s . 

Une b rève d e s c r i p t i o n de ces t r o i s d e r n i è r e r u b r i q u e s 

nous semble i n d i s p e n s a b l e à l a c om p ié.hensi on du f o n c t i o n n e 

ment de l a s t r u c t u r e d 'enseignement et de l a méthode du 

CERCA. 

Les m a t i è r e s 

Le CERCA a p p a r a i t d ' a b o r d comme un enseignement p r o 

f e s s i o n n e l . Su ivant l a c l i e n t è l e à l a q u e l l e i l s ' a d r e s s e , 

l e s m a t i è r e s t e c h n i q u e s vont se s p é c i f i e r et se d i v e r s i f i e r . 

Leur comptage a pe imis d 'en dénombrer t r e n t e c i n q , et nous 

avons repéré d'une par t l e u r date d ' a p p a r i t i o n , c ' a u t r e par t 

l e nombre de c l a s s e s où e l l e s f i gurent (g raph ique C^p.93,).Des 

m a t i è r e s d 'enseignement fondamen ta les , à c a r a c t è r e p r o f e s s i o n 

n e l , c o n s t i t u e n t proprement l e s f i l i è r e s . 

Les m a t i è r e s d 'enseignement géné ra l : F r a n ç a i s , 

C u l t u r e g é n é r a l e , Maths, f i r e n t d é f i n i t i v e m e n t l e u r e n t r é e 

dans l e Cours d ' A p p r e n t i s s a g e A g r i c o l e ap rès l a n o u v e l l e l é g i s 

l a t i o n ré fo rmant cet ense ignement , pendant l a guer re de 1940. 

- I l f a u t remarquer que l e s p l u s s t a b l e s f u r e n t l e s 

m a t i è r e s a g r i c o l e s m a s c u l i n e s : A g r i c u l t u r e , Z o o t e c h n i e , 
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V i t i c u l t u r e , ou f é m i n i n e s : E nse i gnements mé na ge r. . . a r t i s a n a l e s , 

du moins l e s m a t i è r e s de f o r m a t i o n p r o f e s s i o n n e l l e g é n é r a l e . 

Les s p é c i a l i s a t i o n s : b o i s , f e r , cha rpen te , maç 

r i e , é l e c t r i c i t é , furent r e l a t i v e m e n t éphémères 3n r a i s o n 

coû ts e x c e s s i f s et du p e t i t nombre d ' é l è v e s conce rnés . 

La compara ison du p ci ds r e s p e c t i f ûes m a t i è r e s en 

f o n c t i o n du nombre de "classes où e l l e s sont d ispensées , et 

l e u r h i é r a r c h i s a t i o n ( c f g raph ique C?, p.93) donne des r é s u l 

t a t s qui nous p a r a i s s e n t chargés de s i g ni f i c a t i on. En e f f e t , 

l ' e n s e i g n e m e n t s o c i a l occupe, de l o i n , l e p remie r rang . I l 

est de r i g u e u r dans quarante t r o i s c l a s s e s , s o i t presque deux 

f ci s p l us que l ' a g r i c u l t u r e , pou r tan t au deuxième rang, e n s e i 

gnée dans v i n g t t r o i s c l a s s e s . 

- L 'Enseignement Ménager dans v i n g t et une c l a s s e s , 

- La C o m p t a b i l i t é dans qua to rze c l a s s e s , 

- L ' A r i t hméti que dans t r e i z e c l a s s e s , 

v i e n n e n t e n s u i t e l a coupe et l ' h y g i è n e : onze c l a s s e s . 

Les a u t r e s m a t i è r e s sont ense ignées dans s i x ou sept c l asses 

au maximum. 

Cela semble b i e n c o n f i r m e r que l ' i n t e n t i o n des 

promoteurs du CERCA de p r i v i l é g i e r l ' e n s e i g n e m e n t s o c i a l , 

q u ' i l s c o n s i d è r e n t comme sa s p é c i f i c i t é , n ' é t a i t pas s imp le 

a f f i r m a t i o n v e r b a l e mais c o r r e s p o n d a i t à une v o l o n t é d é l i b é 

rée d ' en f a i r e une m a t i è r e de base pour presque t o u t e s l e s 

f i l i è r e s e t t ous l e s n i v e a u x . Ce cho i x n ' e s t pas n e u t r e , 

pensons-nous . Nous formons l ' h y p o t h è s e q u ' i l donne d i r e c 

t i o n e t sens à l ' e n s e i g n e m e n t t e c h n i q u e et en p o r t e l e s 

f i n a l i t é s . Ce t te hypothèse sera v é r i f i é e à l ' a i d e d ' a u t r e s 

i n d i c a t e u r s aux c h a p i t r e V I I I . 

on ne -
des 
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Les q u e s t i onnai re s 

I l s c o n s t i t u e n t l a r a i s o n d ' ê t r e du B u l l e t i n Mensue l , 

qui do i t ê t r e pour l e s é l è v e s , mois ap rès mo is , un guide 

pour l e t r a v a i l à r é a l i s e r . Auss i n1 est -on pas étonné ûe 

cons ta t e r, en o b s e r v a n t l e t a b l e a u c i - d e s s o u s , q u ' i l s o c c u 

pent g loba lement 40 % ou t o t a l des pages ou B u l l e t i n Mensue l , 

t a n d i s que l e s compte - rend us de d e v o i r s n 'en occupent que 

2 6 % . 

Avant 1942, l e s q u e s t i o n n a i r e s ne r e p r é s e n t a i e n t que 

2 5 % des pages, cen t re 4 0 % pour l e s c cm pt e - rendus oe d e v o i r s . 

I l semble que l ' i n t r o d u c t i o n de m a t i è r e s g é n é r a l e s : F r a n ç a i s , 

Maths dans l e s programmes à p a r t i r de 1941 s o i e n t en p a r t i e 

responsab les de c e t t e i n v e r s i o n , par l a nécess i t é d ' i n t r o d u i r e 

des t e x t e s ou des problèmes comme suppor t au t r a v a i l des 

é l è v e s et aux q u e s t i o n s à l e u r poser . 

ENSEIGNEMENT DU CERCA 

j MOYENNE 
GENERALE 

Questionnaire .. 

Compte-rendus .. 

T O T A L . 

PAYSANS 

12 S 

10 % 

22 % 

PAYSANNES 

9 % 

8,8 /o 

17,8 % 

ARTISANS 

8,3 /o 

4,25% 

12,55% 

ARTISANES 

3 % 

1,8/o 

4,8% 

SPECIALI
SATIONS 

ARTISANS 

7 % 

0,22% 

7,22% 

SPECIALI
SATIONS 

POUR TOUS 

0,73% 

1,34% 

2,07% 

TOTAL 

40,03 

26,41 

66,44 

les questionnaires s'échelonnent d'octobre à mars, 

soit sur une durée de six mois. Il existe un questionnaire par 

matière dans chaque option. Le nombre de questions varie de 

trois à dix, suivant l'importance de chacune. Il est précisé 

aux élèves s'ils doivent répondre à toutes ou ont la liberté 

de ne pas répondre à certaines d'entre elles. 
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En t è t e du q u e s t i o n n a i r e est souvent i n d i q u é 

l e m a n u e l , a i n s i que l e s pages à é t u d i e r . Les cons ignes sont 

de l i r e l e q u e s t i o n n a i r e en essayant de b i en comprendre l e 

sens des q u e s t i o n s , p u i s l i r e dans l e manuel l e cours se 

r a p p o r t a n t au s u j e t , fe rmer l e manuel et essayer de répondre 

aux q u e s t i o n ap rès o b s e r v a t i o n de ce qui se passe a u t o u r de 

so i : enquête auprès des p a r e n t s , amis , v o i s i n s ou dans 

l ' e n v i r o n n e m e n t p l u s l o i n t a i n . 

Les q u e s t i o n s p o r t e n t t o u t au tan t sur l e s t r avaux 

exécu tés à la fe rme, des expé r i ences à r é a l i s e r , et pour ce 

qui est de l 'Ense ignement S o c i a l des enquêtes auprès des 

o r g a n i s a t i o n s p r o f e s s i o n n e l l e s , des p e r s o n n a l i t é s l o c a l e s 

pour v o i r ce qui f o n c t i o n n e , comment et p o u r q u o i . 

Ce t y p e de q u e s t i o n s , qui r e n v o i e à l a v i e en 

miêm e temps qu 'aux manue ls , f a i t t o u t a u t a n t appe l aux f a c u l 

t é s d ' o b s e r v a t i o n , de bon sens, de ra i sonnemen t , qu'à l a 

m é ï i o i r e . Dès l e débu t , a i n s i que l e remarqua ien t l e s promo

t e u r s du C E R C A eux-mêmes, c e t t e pédagogie de l ' e n q u ê t e 

p r é p a r a i t l e s é lèves à se t r o u v e r à l ' a i s e dans l a pédagogie 

de l a J A C, basée el le-même sur l ' e n q u ê t e , et i l n ' é t a i t 

pas r a r e que l ' o n r e t r o u v e l e s noms des m e i l l e u r s é lèves 

du C E R C A dans l e s p u b l i c a t i o n s J a c i s t e s rendant compte 

de r é a l i s a t i o n s d ' enquê tes sur t e l ou t e l problème du m i l i e u 

r u r a l à l ' o r d r e du j o u r dans l e mouvement. L ' a r t de l a f o r 

m u l a t i o n des q u e s t i o n n a i r e s nous p a r a î t c o n s t i t u e r une des 

spéc i fL c i t é s de l ' ense ignemen t du C E R C A . 

I l nous fau t remarquer que, j u s q u ' à l a f i n de 

l ' a n n é e s c o l a i r e 1941 -42 , chaque é lève r e c e v a i t l ' é d i t i o n 

un ique du B u l l e t i n comportant t o u s l e s q u e s t i o n n a i r e s et t o u s 

l e s compte- rendus de chaque o p t i o n . I l p o u v a i t donc, au gré 

de sa c u r i o s i t é , s ' e n r i c h i r de l ' ense ignemen t donné à t o u s . 

A p a r t i r de 1942-43 , en r a i s o n des r e s t r i c t i o n s de p a p i e r , 

chaque é lève recev ra i ndi v i due l lem ent l e s q u e s t i o n n a i r e s l e 
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c o n c e r n a n t , par c a t é g o r i e et par année ; c e u x - c i seront 

t i r é s à pa r t et désormais r e l i é s séparément . Les q u e s t i o n 

n a i r e s seront r e l i é s par artnées pour 1942-43 , 1943 -44 , 

1944-45 , 1945 -46 . I l semble que l e q u e s t i o n n a i r e de 1945-46 

a i t é té u t i l i s é pendant t r o i s ans sans m o d i f i c a t i o n s . Pu is 

nous r e t r o u v o n s l e s q u e s t i o n n a i r e s de 19 49 à 1956 r e l i é s 

en un tome unique pour l e s paysans, l e s a r t i s a n s , l e s j eunes 

f i l l e s . Après c e t t e date l e s q u e s t i o n n a i r e s ne seron t p l u s 

r e l i é s , et nous n 'avons pas encore f i n i n o t r e i n v e n t a i r e . 

E t a b l i r l e pourcen tage de la p l ace occupée par l e s q u e s t i o n 

n a i r e s dans l ' e n s e m b l e nous p a r a î t v a i n a u - d e l à de 1956. 

Les compte- rendus d e ' d e v o i r 

En p l u s des a n n o t a t i o n s i n d i v i d u e l l e s p rop res à 

chaque c o p i e , l e s p r o f e s s e u r s responsab les des m a t i è r e s 

r e s y n t h é t i s e n t en un b r e f compte- rendu l e s remarques géné

r a l e s pouvant i n t é r e s s e r l e s é lèves sur l e t hièïi e t r a i t é 

et c l a r i f i e n t l ' e n s e i g n e m e n t mal a s s i m i l é en s o u l i g n a n t ce 

qui a é té b i e n compr is et ce qui c o n s t i t u e l ' e s s e n t i e l du 

cours à r e t en i r . 

Les compte- rendus s ' éche lonnen t sur s i x mo is 

comme l e s d e v o i r s , mais déca lés de t r o i s mo is par r a p p o r t 

à c e u x - c i , s o i t de J a n v i e r à M a i - J u i n . 

Un sondage sur l e s compte- rendus de J a n v i e r -

F é v r i e r co r respondan t aux q u e s t i o n n a i r e s r e t e n u s en 1930,-31 

- 33 -34 - 36-37 - 39-40 - 42-43 r é v è l e l a p a r f a i t e 

cohérence et c o r r o b o r r e l e s remarques f a i t e s c i - d e s s u s à 

propos des q u e s t i o n n a i r e s . Si l ' o n c o n s i d è r e t o u t e s l e s 

démarches de recherche p e r s o n n e l l e r é a l i s é e s par l e s é lèves 

ques t i onnemen t , l e c t u r e dei manue ls , rédac t i on de d e v o i r s , 

vue des a n n o t a t i o n s du p r o f e s s e u r pour chaque d e v o i r , p u i s 

compte- rendu g é n é r a l , on peut suppu te r l a f o r c e de rr AQ,nioA-

c&mznt" - pour r e p r e n d r e une e x p r e s s i o n chère aux psycho-
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pédagogues q u i se sont penchés sur l a t h é o r i e de l ' a p p r e n t i s 

sage - que r e p r é s e n t e n t ces corn pt e - r e n d u s , et l ' i n f l u e n c e 

q u ' i l s deva ien t exe rce r sur l ' e . s p r i t des é l è v e s . I l s nous 

p a r a i s s e n t c o n s t i t u e r un i n d i c a t e u r p r i v i l é g i é de l a cohé

rence d é s i r a b l e e n t r e l e s o b j e c t i f s recherchés et l e s c o n t e 

nus proposés pour l e s a t t e i n d r e . 

Les compte- rendus ont e x i s t é depu is l a f o n d a t i o n 

du C E R C A, ma is l e u r présence est sys téma t i que de 1930 

à J u i n 1948, année où est r e l a n c é e l ' A m i c a l e et son B u l l e t i n 

E l i t e s . U s sub i ssen t une é c l i p s e pendant deux ans , r e p a 

r a i s s e n t de 1950 à 1952. Ce t t e année marque la f i n des 

B u l l e t i n s Mensue ls , donc auss i c e l u i des compte- rendus adressée 

aux é lèves des Cours Normal , Supé r i eu r et de M a î t r i s e par ce 

Cana l . 

Les f i l i è r e s et l e s n iveaux : l e u r genèse 

Au f u r et à mesure que nous éta b l i s s i ons. l e s 

t a b l e a u x a n a l y t i q u e s à p a r t i r de l a g r i l l e a p o s t e r i o r i 

é l abo rée pour l e s B.M . Ce r c a , i l nous é t a i t a i s é de r e c o n s 

t i t u e r , années après années, l e s da tes de c r é a t i o n pour 

chaque f i l i è r e , souvent annoncées dans l ' é d i t o r i a l quelques 

mo is a u p a r a v a n t , grâce à l a présence l o r s d 'une r e n t r é e 

s c o l a i r e , de n o u v e l l e s m a t i è r e s , et de nouveaux q u e s t i o n 

n a i r e s . De l a même m a n i è r e , l e u r d i s p a r i t i o n se m a n i f e s t a i t 

par l a supp ress i on de ces mêmes q u e s t i o n n a i r e s et compte-

rendus . De s o r t e q u ' i l nous é t a i t p o s s i b l e d ' é t a b l i r l a 

durée de v i e pour chaque f i l i ère et chacun des n i v e a u x . 

Les r é s u l t a t s sont r e p r é s e n t é s sur l e g r a p h i q u e - c o u l e u r s 

C^ p . 99 où l e CERCA nous a p p a r a î t t e l l e une source qui dev ien t 

t r è s v i t e un f l e u v e t a n t l e d é c o l l a g e f u t p rompt . Soumet tons-

l e à une ana l yse p l u s f i n e . 
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EMACA Paysannes «. 

EEACA Artisans «-

Spécialisations 
Artisans ^" 

Artisanes 

Pédagogie Moniteurs 4-

Horticulture c 

Filières 

ou 

Sections 

C. de Coupe 
C. Comptabilité 
C. Mécanique 
C. Cuit. Fémin* Rurale. 
0FT¥ : Centre formation techniciens 

de la Vulgarisation 
CPCA : Centre de pré-formation aux ^ 

carrières agricoles 
IPAO : Institut de Promotion * 

agricole de l'Ouest 
CFPA : Centre Féminin de Prom. Agriç. 

1 
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3 . 2 . La S e c t i o n " VomACLviJS > une f i l i è r e " louAdé' , p o u r une 

p o p u l a t i o n m a j o r i t a i r e 

Les e n s e i g n e m e n t s de c e t t e s e c t i o n o c c u p e n t à eux 

s e u l s 24 % , s o i t p r e s q u e l e q u a r t ; de l a s u r f a c e r é d a c t i o n n e l l e , 

Q u ' e s t - c e que c e l a v e u t d i r e ? E s t - c e s e u l e m e n t p a r c e q u ' e l l e 

a é t é l a p r e m i è r e à a p p a r a î t r e ? Ce n ' e s t dé jà pas i n s i g n i 

f i a n t de r e m a r q u e r que l e CERCA a é t é f o n d é d ' a b o r d p o u r 

r é p o n d r e à une demande des j e u n e s p a y s a n s . S e r a i t - c e a u s s i 

p a r c e q u ' e l l e a d u r é p l u s l o n g t e m p s que l e s a u t r e s ? Le 

schéma If ^illzKZ^ ( g r a p h i q u e C, , p.99 ) m o n t r e q u e , c o m p a r a 

t i v e m e n t , l a s e c t i o n "hKtL&&vi&" , qu i v i e n t en d e u x i è m e p o s i 

t i o n p o u r l a s u r f a c e r é d a c t i o n n e l l e , e t donc a du r e p r é s e n 

t e r une p r é o c c u p a t i o n i m p o r t a n t e du C . E . R . C . A . , a d i s p a r u 

v e r s 1956 p r o b a b l e m e n t , donc d i x a n s a v a n t l a p r e m i è r e . De 

p l u s , l e s deux f i l i è r e s p o u r j e u n e s f i l l e s son t a p p a r u e s 

dans 1 ' h i s t o i r e t o u j o u r s à une d a t e p o s t é r i e u r e à c e l l e s de 

l e u r s c a m a r a d e s m a s c u l i n s . E l l e s on t d u r é , - i l es t v r a i , 

j u s q u ' a u t e r m e de l ' é p o q u e c o n s i d é r é e . C e p e n d a n t , l a s u r f a c e 

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

i n f é r i e u r e : 13 % p o u r l e s P a y s a n n e s et 6 % p o u r l e s A r t i s a -

n e s . 

GRAPHI QUE C, 

24 

25 

22 

21 

20 

19 

18 

17 

16 

15 

14 »ns 

£*v 
•2 V . 

. . 1 . : : . 

^ 
•tiZL 

'///'s 
Paysans 

1 — 

:•' 2 \'r 

• ;i.v-

N i v e a u x des Cou rs p o u r l e s t r o i s s e c t i o n s 
d ' é l è v e s 

Œ H B Cours de Maîtrise >.Brevet de Maîtrise 

E H 3 Cours Supérieur —*. Brevet Supérieur 

V.2* .*. 

'.*1.. v 

m 
Paysannes Artisans 
Artisanes 

1942 - 45 

2*%-

s//////. 

Cours Normal —». Brevet simple d'Etudes 
Agricoles 

E 5 3 Cours d'Apprentis . ^-Certificat de fin 
d'apprentissage 

• 2 *•: 

• : . 1 S -

4M. 

1M 
m 

Paysans Paysannes Artisans 
Artisanes 

\ _| 
1960 - 61 

Filières 



- 101 -

l i a i s , s u r t o u t , i l es t p a t e n t que l a f i l i è r e 

" P a y s a n s " pouva i t ê t r e a p p r é c i é e au r e g a r d des a u t r e s , comme 

une s o r t e de f i l i è r e " £oa^de ,f . En e f f e t , s i 1 ' on c o n s i d è r e 

l a du rée des é t u d e s p o s s i b l e s pour un j e u n e paysan par r a p p o r t 

aux a u t r e s p o p u l a t i o n s r u r a l e s d ' é l è v e s , l e s g r a p h i q u e s 

C-, et C, .nontrer t que, t r è s t ô t , l e s p r e m i e r s pouva ien t a v o i r 

l ' e s p é r a n c e de f a i r e d ix ans d ' é t u d e s s ' i l s en a v a i e n t l e 

cou rage , l e s j e u n e s f i l l e s h u i t et l e s a r t i s a n s h u i t pendant 

l a g u e r r e , s i x e n s u i t e seulement avan t de d i s p a r a î t r e en 

1956 . 

A ce la i l faut a j o u t e r que c ' e s t dans l e s forma

t i o n s "fiauXeV que se s i t u e l a d i f f é r e n c e . En e f f e t , à la f in 

de c e t t e p é r i o d e , v e r s 19 57 v rai ssem bla bl en ent , on vo i t l e s 

formati ons f é m i n i n e s p e r d r e une année au n iveau du Cours 

Normal, ce qui ramène l e c y c l e complet d ' é t u d e s à sept ans 

au l i e u des dix de l a secti on "Pat/4/xn.V . Les A r t i s a n s vo ien t 

d i s p a r a î t r e dès l a f i n de la g u e r r e l e u r Cours S u p é r i e u r , 

( i l semble que ce fu t d ' a i l l e u r s f a u t e d ' i n s c r i p t i o n s ) t a n 

d i s que l e u r Cycle "AppJitntlAAagz" s ' a l l o n g e d 'un an, sans 

doute pour s a t i s f a i r e aux e x i g e n c e s des C.A.P. de l a Cham

bre des M é t i e r s dont l e C.E.R.C.A. s u i v a i t l e s programmes. 

La f i l i è r e A r t i s a n semble p e r d r e sa r a i s o n d ' ê t r e en 1956 . 

Le g r a p h i q u e C3 es t l e t éïi oi n de s e s v i c i s s i t u d e s . 

On c o n s t a t e que, à p a r t i r de s années c i n q u a n t e , au con

t r a i r e , l a f i l i è r e Paysans e s t r e n f o r c é e d 'un Cours Secon

d a i r e A g r i c o l e de t r o i s a n s , p r e m i è r e v a r i a n t e du Cours Nor

m a l , p o u r s ' a d a p t e r aux f i l s d ' a g r i c u l t e u r s t i t u l a i r e s d 'un 

B . E . P . C . Un peu p l u s t a r d , pour a c c u e i l l i r une p o p u l a t i o n 

d ' é l è v e s venan t des Maisons F a m i l i a l e s ou ayan t s u i v i une 

f o r m a t i o n a g r i c o l e de second d e g r é , on c r é e un " CousiA hloA-

mœl $p<L£JLO.l" qui c o n c e n t r e su r un an l e programme, t o u j o u r s 

en f a v e u r des é l è v e s se d e s t i n a n t à 1 ' a g r i c u l t u r e . (cf g r a p h . C^) 
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Pourquoi c e t t e préémimence de l a f i l i è r e Paysans ? 

Deux sources d ' e x p l i c a t i o n s deva ien t ê t r e reche rchées . Les 

p remiè res en d i r e c t i o n de 1 f I n s t i t u t i o n C.E.R.C.A. : D i spo 

s a i t - e l l e de " / te^ocuce-ô ttchnico-ctxltuAtlle,*" p l u s i m p o r 

t a n t e s dans son s e i n même, ou en r a i s o n de l a p r o x i m i t é de 

l ' E c o l e Supé r i eu re d ' A g r i c u l t u r e pour l a branche Paysanne, 

a y a n t , pour a i n s i d i r e , davantage v o c a t i o n pour s a t i s f a i r e 

c e t t e c a t é g o r i e d ' é l è v e s ? Pour l a s e c t i o n A r t i s a n s , l e 

C .E .R.C.A . d i s p o s a i t de l a c o l l a b o r a t i o n de l ' é c o l e S a i n t -

Maur i ce d 'Ange rs , e t de c e l l e de S a i n t - L a u r e n t sur Sèvres 

(Vendée) . Pour l e s j eunes f i l l e s , i l s ' a p p u y a i t sur "1<L Bon 

PaAtZuA" d ' A n g e r s , ou c e r t a i n e s p e r s o n n a l i t é s de l a r é g i o n . 

Ma is , pour sa p l u s . g r a n d e p a r t , a i n s i que l e s o u l i g n e l e P. 

G u i l l o u x dans l e B u l l e t i n Mensuel n° 90 de Septembre 1937, 

" £ e coAp* pKoizAAoK&l dm C .E .R.C.A. z.àt £e mhnt que, ctlui 

de l'Ecold SupiAituAt d1AgAiaultuAZ zt de ViticultuAd 

d 'Ang tAA" . 

Les g raph iques C^ p. 93 et C^ P- 104 m e t t e n t , en 

revanche , en v i v e l u m i è r e l e s "v>Lci<bAitud£Afl de l a s e c t i o n 

A r t i s a n s : 

- sa f a i b l e s s e numérique (4 à 9 % des é l è v e s ) 

- l a durée r e l a t i v e m e n t b r è v e , dans l e temps de 

c e t t e f i l i è r e (1932-1956) 

- l a l i m i t a t i o n à deux ans d ' é t udes au l i e u de t r o i s , 

pour des Cours Normal et S u p é r i e u r 

- l a supp ress i on du Cours S u p é r i e u r dès l a f i n de l a 

guer re 

- l a durée éphémère des s p é c i a l i s a t i o n s o f f e r t e s 

aux a r t i s a n s , t e c h n i c i e n s , e t c . . . 

a u t a n t d ' o b s e r v a t i o n s qu i nous posa ien t q u e s t i o n . 

Le P. de Montbron ( 2 ) , dans l ' e x p l i c a t i o n q u ' i l nous 

(2) "Les spéc i f i c i tés sociologiques des art isans ruraux" d i t - i l "ne furent 
janais perçues avec r igueur". Et a i l l eu r s " . . . Nous n'avons eu, avec 
les ar t i sans , qu'une c l ien tè le que nous raccalions un peu. Nous n'avons 
pr is que peu à peu conscience du f a i t que, sous des aehors plus p o l i 
cés, i l s étaient économiquement plus mal t r a i t és que les paysans et 
q u ' i l f a l l a i t les a ide ra élaborer une parole qui fut d'eux". 
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a p p o r t e de ce phénomène, conf i rme n o t r e hypo thèse s e l o n l a 

q u e l l e l ' E . S . A . "Jï&ntait" davan tage l e s b e s o i n s des paysans 

e t é t a i t p l u s en mesure de l e s s a t i s f a i r e que ceux des a r t i -

sa ns . 

La deuxième sou rce df ex p l i c a t i o n s peut v e n i r des 

é l è v e s . Toutes l e s s t a t i s t i q u e s de l ' é p o q u e de l f e n t r e - d e u x 

g u e r r e s mon t r en t en e f f e t que l a p o p u l a t i o n a g r i c o l e é t a i t 

m a j o r i t a i r e au s e i n des p o p u l a t i o n s r u r a l e s . 

Population agricole 

% par rapport à la 
Population Rurale 

Population rurale 

% par rapport à la 
Population Totale 

1936 

53 % 

47,6 % 

1954 

51 % 

44 % 

1962 

41,3 % 

38,3 % 

(3) 

(2) "Pendant le quart de siècle où j ' a i connu l e CERCA et spécialement 
pendant l e s 15 ans où j ' e n fus responsable, les a r t i sans furent une 
de nos préoccupations constantes. Mais notre pédagogie par obser
vation et cr i t ique ne l eur a l l a i t pas trop bien. I l f a l l a i t autre 
chose . Que de projets avortés, surtoit parce que l e s moyens à 
mettre en oeuvre étaient trop coûteux, mais peut-être aussi parce 
que ces a r t i s ans ruraux relevaient d'une autre façon de vivre et ae 
penser, d'une pédagogie du geste (pour laquelle nous étions assez 
prêts) et d e l à simplication (disons technico-cartésienne) qui 
é ta i t à l ' envers de ce que nous tent ions d 'ê t re (avec succès) pour 
les cu l t iva teurs . C'est un mode de pensée qui é ta i t en cause". 

ivlONTBRON (H. de) Correspondance inédite 3 et 6.06.84 p . 16-17 



- 104 -

Les é lèves paysans é t a l e n t - i l s donc p e u t - ê t r e plus nombreux ? 

C ' é t a i t probable ,mais à v é r i f i e r . I l f a l l a i t donc poursuivre notre 

analyse dans la d i r e c t i o n des e f f e c t i f s d ' é l èves e t de l e u r 

évolu t ion e t mesurer la propor t ion des a g r i c u l t e u r s dans l ' e n 

semble. Le graphique C5 montre ce que fut c e t t e évolut ion 

de six ans en s ix a n s , depuis 1927 jusqu 'en 1960. 

GRAPHIQUE C, Evolution du taux de répartition des élèves 
selon les sections 

— — Paysans 
. _ . _ Paysannes 
— — —Artisans 

•Artisan es 

1927 29 1952 1937 41 1943 1949 1956 

Las spéc ia l i sa t ions n'apparaissant pas dans os graphique. 

1960 

Or, il apparaît que, tout au long de la période étudiée, les élè

ves paysans sont majoritaires. Ils sont encore 53 % au mo

ment de la plus forte "K&Ka,li&a,tiovi" du C.E.R.C.A. et près 

de 70 % à la veille de la loi de 1960 , ce qui facilitera 

au C.E.R.C.A. sa future insertion dans les structures mises 

en place par le Ministère de l'Agriculture qui vont privi

légier elles aussi le secteur agricole et para-agricole. 

Mais cette sorte de lien, privilégié qui unit le 

C.E.R.C.A. à ses élèves paysans tient-il seulement à leur 

taux plus élevé ? Et l'évolution favorable de cette catégo-
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r i e , moins f a v o r a b l e s des a u t r e s , ne s ' e x p l i q u e r a i t - e l l e 
pas a u s s i par un degré d i f f é r e n t dans l a m o t i v a t i o n des 
é l è v e s ? Les Paysans p r o v o q u e r a i e n t - i l s l e C.E.R.C.A. à l e u r 
en donner p l u s en f a i s a n t p reuve d ' une m o t i v a t i o n p l u s é l e 
vée ? 

ï C ^ i 2 ? _ ^ l y Q e _ r é e l l e _ m o t i v a t i o n 1 _ u n _ t a u x _ d e _ d é p e r 
-QQ4?i-£?i^ï î v e m e n t faible 

Nous l ' a v o n s é t u d i é de s i x a n s en s i x a n s , mais en 

nous en t e n a n t uniquement à l ' i n t é r i e u r de chaque n iveau 

d ' é t u d e , e t non d 'un n iveau à l ' a u t r e . La q u e s t i o n p o u r r a i t 

ê t r e fo rmulée de l a façon s u i v a n t e : su r une promot ion 

e n t r a n t en p r e m i è r e année d ' A p p r e n t i s s a g e e t de Cours 
Normal, e t c . , quel t aux d ' é l è v e s a v a i t des chances de se 
r e t r o u v e r en deuxième année l ' a n n é e s u i v a n t e e t ,parmi 

ceux de deuxième., année, combien se r e t r o u v e r a i e n t en t r o i 

sième ? Le g r a p h i q u e C6 page 106 f a i t a p p a r a î t r e l e s 

r é s u l t a t s g lobaux pour l e s q u a t r e c a t é g o r i e s d ' é l è v e s . On 

peut c o n s t a t e r que c ' e s t chez l e s Paysans que l e t aux moyen 

de d é p e r d i t i o n annue l e s t l e p l u s f a i b l e , c e l u i des a r t i s a n s 

é t a n t de l o i n l e p l u s é l e v é . F a u t - i l y v o i r un des m o t i f s 

de l a du rée r e l a t i v e m e n t éphémère de c e t t e f i l i è r e ? 

L ' o b s e r v a t i o n de t r o i s t a b l e a u x , pour l e s c inq 

années de r é f é r e n c e montre que pour l e s " pay4a.ru>" , l a 

t e n t a t i o n d ' a b a n d o n n e r l e s é t u d e s en f i n de p r e m i è r e 

années de Cours normal é t a i t l a p l u s f o r t e , en moyenne 

50 %. ( c f . annexes D) . 

pay4a.ru
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GRAPHIQUE Z, - Evolution du taux de déperdition des 
des différentes populations d'élèves 

100 #1 

80 io 

60 4>l 

40 + 

20 $k 

— Moyenne 
Paysans 
Paysannes 

— Artisans (Section 
supprimée rentrée 56) 

...—.... ArtisaneB 

L'a** 

1937 1943 1949 1955 1960 

En fin de première année de Cours Supérieur, le taux d'aban

don oscille entre le tiers et la moitié des élèves, tout se 

passant comme si le jeune, à sa première inscription,n'avait pas 

bien mesuré toute l'exigence du cours par correspondance, et 

se décourageait au bout d'un an. Ce premier cap passé, tenir 

était plus facile. En revanche, les élèves paysans de l'Appren

tissage sont plus nombreux à mener la formation jusqu'à son 

terme. Cependant le taux de déperdition semble plus fort en 

fin de deuxième année, lorsque le jeune atteint ses 16 ans. 

En moyenne un quart des élèves et même 10 % seulement en 

1960, abandonne en cours dJapprentissage, ce qui est peu. Peut-

être,les élèves étant plus jeunes et la formation se situant 

dans la foulée du Primaire, l'étude leur demeure-t-elle plus 

facile ? Peut-être aussi la perspective de bénéficier des 

allocations familiales incite-t-elle les familles à favoriser 

l'étude des adolescents ? 

Nous avons donc délibérément refusé de prendre en 

compte le taux de déperdition entre les niveaux,estimant 

que chacun formait un tout se suffisant à lui-même. 
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Le choix de passer ou de renoncer au niveau supérieur relè

ve à notre avis, davantage de lfambition personnelle, plus 

ou moins grande,que du découragement qui guette un élève 

s'inscrivant dans un cycle et le pousse à renoncer avant le 

terme. 

Il faudrait mettre le taux de déperdition dfun cours 

par correspondance tel que le C.E.R.C.A. en relation avec 

celui dfun Etablissement scolaire où l'enseignement est oral 

et où existe un contact direct permanent entre l'enseignant 

et les élèves à cette même époque. 

L'expérience de ce genre d'enseignement nous donne 

à penser que ce taux serait un peu plus élevé au C.E.R.C.A., 

Cela __ justifie ,pour une part ,1 ' opinion cotoiuune qui consi

dère l'enseignement par correspondance comme exigeant et 

difficile . 

3 .3 . L ' " AppAzntiAAagz", un niveau pour la masse des jeunes 

obligés à se former 

Un autre aspect de la spécificité du C.E.R.C.A. 

pourrait être mis à jour par la mise en relation de 1'évolu-

tion des taux de répartition de la population scolaire glo

bale au C.E.R.C.A, selon les niveaux de formations basses et 

hautes. 

Maintes fois,le B.M. précise dans son règlement des 

études que "l'AppAzntiAAagz A'adAZAAZ aux jtant* de 14 à 1? 

an* que la loi oblige. (4) à AZCZVOIA une lomatlon pJioiz*-

Aionmllt. Il s'agit de la loi du 5 juillet 194-1 portantsurla 

réorganisation de l'Enseignement Agricole. Elle avait rendu 

obligatoire la formation professionnelle non seulement pour 

les agriculteurs (5), mais aussi pour tous les jeunes, 

(4) C'est nous cjui soulignons. 

(5) Les Cours Post-Scolaires étaient pour eux obligatoires depuis 1938, 
mais la déclaration de guerre n'avait pas permis la pleine applica
tion de la loi. 



- 108 -

ce qui entraîna au C.E.R..C.A. l'affluence de sujets des 

Bourgs se destinant au Commerce ou à l'Artisanat. Dfoù l'ef

fort du C.E.R.C.A. pour spécifier les Cours pour les Arti-

sanes mais surtout en offrant de multiples spécialisations 

aux Artisans dits " t z c h n i c i d n * " (Ajusteurs-mécaniciens, for

gerons, menuisiers-ébénistes, charpentiers, maçons, Fer

blantiers-Plombiers-Zingueurs, Electriciens), en plus d'une 

formation générale pour tous. A partir des années 1937-38, 

le schéma C7 montre donc une progression très grande du 

taux de répartition des élèves de l'Apprentissage dans tou-

tes les sections : 

GRAPHIQUE C 7 - Evolution du taux de répartion des élèves 
selon les niveaux 

100 $ 

Apprentissage 

-7?'Mi C. de base 

*^\TV **• ïorB*l • Secondaire 

Super. • Maîtrise 

(Les spécialisations 
.n'apparaissent pas ici) 

50 * 

Niveaux 

1927-28 19.52-53 1957-58 1945-44 *949r50 1955-56 1960-61 (12) 

68 % et jusqufà 82 %, de la guerre à 1950, et une décroissan

ce corrélative du nombre d'élèves des niveaux supérieurs. 

Mais il serait à peine abusif d'affirmer que la qualité de 

la motivation semblait inversement proportionnelle au nombre 

total d'élèves inscrits dans chaque niveau de cours. Si nous 

voyions décroître le pourcentage d'élèves de l'Apprentissage 

après les années 1950, c'est en raison de la multiplication 

et des Maisons Familiales et des Centres d'Apprentissage 
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Agricoles et Ménager Agricoles qui firent une sévère concur

rence au Cours d'Apprentissage du C.E.R.C.A. en diffusant un 

enseignement oral estimé plus facile par les élèves. 

3.4. Le Cours de Perfectionnement, un passage obligé pour 

faire partie de l'élite paysanne 

L'appellation Cours de " VeA Sectionnement apparaîtra 

seulement autour des années cinquante. Elle désigne une réa

lité présente au C.E.R.C.A. depuis le début, c'est-à-dire 

les niveaux du Cours Normal, du Cours Supérieur et du Cours 

de Maîtrise (cf. graphique C3 page 110). 

Il s'adressait aux élèves de 18 ans " de*^LAeux de Ae-

cevoiA une ioAjnation pAo^e**ionnelle plu* complète." . C'étaient 

donc des élèves inscrits ,non poussés par une obligation ex

terne, mais par une réelle motivation personnelle. Ce cours 

drainait vers lui les élèves qui avaient fait leur appren

tissage au C.E.R.C.A. ou ailleurs. Cela explique le change

ment de tendance de la courbe T/;:^*-;^^-;: qui, après avoir stationné 

à 15 et 16 % dans la décennie 1940-1950, amorce une remontée 

jusqu'à 30 % en 1955 et 46 % en 1960. Les responsables du 

C.E.R.C.A. sont très attachés à ces niveaux de formation 

haute,qui leur paraissent les plus aptes à former l'élite 

paysanne. Le Père de Laulanie écrit (dans Elites n° 79, 

novembre 1956, p. 131-132) : 

11 Si V appAenti**age e*t nece**aiAe, c ' e*t le PeA&ec-

tionnement qui constitue, la paAtie la plu* importan

te, du C.E.R.C.A. En eiiet ce n1 e*t pa* VappAenti*-

*age qui peut *uiiiAe à {oAmeA de* agAiculteuA* qui 

connai**ent le.uK mitie.*. Seul* le. CouA* hloAmal et 

*uAtout le. COUA* SupiAie.uA pe.uve.nt leuA pe.Ame.ttAe. de. 

teniA vAaiment leuA place, au *ein de.* CE.T.A. dan* 

le.* coopèAative* et le* mutuelle.*, de militeA dan* 

le* *yndicat* en étant vAaiment au *eAvice de la 

?Ao&e**ion ou de iaiAe de leuA exploitation iamilia-

le un exemple et un modèle tant *UA le plan pAo^e*-

*ionnel que *uA le plan *ocial". 

le.uK
SupiAie.uA
pe.uve.nt
pe.Ame.ttAe
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COÏÏHBE C3 - Evolution de la Section Paysans 
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Une autre série d'indicateurs vient souligner comme paradoxa

lement l'importance qualitative déjà démontrée des formations 

hautes des paysans par rapport aux formations basses telles 

que l'Apprentissage. Nous voulons parler de l'évolution en va

leur absolue des courbes de population d'élèves "payAanA " 

selon le niveau. 

Pour bien situer la portée de ces évolutions, il 

convient de mettre en regard les résultats des trois courbes 

- Apprentissage, 1 PAiiy>, n rs lln 
rr * ' Courbe Cg , p.110 

- Cours Normal, Supérieur, Maîtrise,] 
- Effectifs globaux. ^ Courbe C9 , p.112 

La courbe "AppAtnt i^^dgt" reproduit la tendance géné

rale de la courbe globale Cg , avec un sommet extrême de son 

développement en 194-1-42-43 résultant de trois motifs se 

cumulant : 

1. Mise en place définitive des quatre filières de for

mation touchant maintenant la totalité de la population des 

jeunes ruraux : Paysans, Paysannes, Artisans, Artisanes et 

ouverture de nombreuses spécialités. 

2. Obligation de formation professionnelle pour toutes 

catégories de jeunes de 14-17 ans, non scolarisés de par ail

leurs ; obligation confortée par l'attribution d'allocations • 

familiales supplémentaires. 

3. Fermeture de la plupart des cours par correspondance 

en raison de la guerre et manque de structures scolaires pro

fessionnelles pour faire face aux dimensions " Q-xploàivdA" de 

la demande de formation. 

Il apparaît que l'essentiel du gonflement de l'effectif 

global pendant la guerre est tributaire du Cours d'Apprentissa

ge qui va amorcer son déclin, après celle-ci, pendant qu'au 

même moment on assiste à une progression non spectaculaire 

mais réelles des effectifs de toutes les formations en aval 

de l'Apprentissage pour les raisons déjà connues. 
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Pour une population de jeunes paysans nombreuse, moti

vée, assoiffée de formation et dont l'évolution, malgré cer

taines phases de dépression, révèle de 1937 à 1960 une rela

tive stabilité, le C.E.R.C.A., et lui seul avec Purpan, offre 

une structure "^ou^de" , tant par la durée que par la qualité 

des enseignement s. 

Un article sur Les Etudes Agricoles par Correspondan

ce (6 ) qUj.? paru dans La Croix du 30 septembre 1937, sem

ble être l'oeuvre du Centre des Etudes Agricoles par Corres

pondance de lfIle de France, montre que, partout ailleurs, 

" Lê ô Etudes àont A(LpaAtiQ.<à <àuA cinq hlvth^ seulement au lieu 

de dix, soit : un Cours Préparatoire de trois ans (équivalent 

à l'Apprentissage) et un Cours dit " SapeAtea^' de deux ans 

qui correspondrait aux deux premières années de notre Cours 

Normal . 

La réputation du C.E.R.Ç.A. était assez universel-, 

lement établie pour que certaines entreprises voulant lancer 

un cours, par correspondance, se permettent pour mieux attirer 

la clientèle paysanne, de se présenter comme rattachées au 

C.E.R.Ç.A. A plusieurs reprises, le PèreGuilloux dut mettre 

tre ses élèves en garde " contKZ cette ^OMZ de concuAAtnct 

diioyalz et malhonviztw . 

3.5. Le rôle des Palmarès comme stimulant de motivation 

A l ' o b s e r v a t i o n a t t e n t i v e du g r a p h i q u e r e l a t i f à l a 

s u r f a c e r é d a c t i o n n e l l e (7 ) , i l e s t a s s e z s u r p r e n a n t de c o n s 

t a t e r l a p l a c e i m p o r t a n t e occupée par l e s pa lmarè s ; 15 % de l a 

s u r f a c e r é d a c t i o n n e l l e ; 2 000 pages env i ron pour l e s 36 années 

c o u v e r t e s , s o i t une moyenne de 55 pages par a n . Or, c e l a c o n s 

t i t u e une s o u s - e s t i m a t i o n , s i l ' o n c o n s i d è r e que , à p a r t i r 

de 1952, vu la r é d a c t i o n du B.M., l a D i r e c t i o n du C.E.R.Ç.A. 

( è Les Etudes Agricoles par Correspondance. La Croix^ du 30 septembre 
1937, + 58 du corpus G. PARAVY. La J.A.C.*'""" 

(7) cf. graphique C I . P. 89 
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décida de faire paraître désormais des palmarès trimestriels dans 

le journal régional. Seuls restèrent,à partir de cette date5 
les palmarès annuels. En 1941-42,où le C.E.R.C.A. atteignait 

l'effectif exceptionnel de plus de 11 500 élèves, le palmarès 

occupa la surface record de 100 pages. 

S 17 

PALMARES IT PRIX DE FIN D'ANNEE 

a) Afin qu'une saine émulation puisse exister entre les élèves, le bulletin du 
C.E.R.C.A. contient, à partir de février, le palmarà» des meilleurs devoirs. 

Ce palmarès est établi par catégorie d'élèves, par année, et, dans chaque 
année, par matière enseignée. 

b) Le feuffetin de juillet contient fe patinât** généra! de l'année scolaire. 
Ce palmarès est établi par catégorie d'élèves et par année. Toutes les notes 

obtenues par un élève sont additionnées et leur total donne à l'élève la place qu'il 
mérite. 

Des prix d'une valeur de 10 I 100 #r. sont accordés aux meilleurs élèves, ils 
fiont constitués par des ouvrages de formation technique et sociale ; de littérature 
paysanne, etc. Des médailles sont également décernées aux élèves ayant subi avec 
succès les examens. 

n° 139, Juillet-Août 1942, p. 14. 

La construction des p-remiers tableaux analytiques du 

B.M. Cerca nous a permis de mettre en évidence cette 

rubrique, le plus souvent mensuelle, paraissant à partir du 

numéro de janvier et pendant six mois. Les conditions pour 

y trouver son nom inscrit ont varié au fil des ans. 

Pour l'année 194-2-43 par exemple, nous lisons p. 551 

du B.M. n° 148 de Ouin-Duillet-Août : 

"Ne Aont poKté*> à ce palmaxè* général que le* élève* 

atteignant tint moyenne *uiii*ante. VouK le calcul 

de cette moyenne, Il a été tenu compte de* coeiii-

cient* pKèvu* au pKogKamme de* étude*. Le total 

général a ete divine paK le nombre de devoiK* que 

l'élève aurait du jaixe (8) » et non pan. le nombre 

de ceux qu'il a &ait". 

Nous avons pu vérifier que cette mesure assez dra

conienne a prévalu pendant toute la période étudiée. Une dif

ficulté notoire,pour ces élèves qui devaient souvent étudier 

et rédiger dans des conditions ae promiscuité familiale peu 

(8) C'est nous qui soulignons. 
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propices au travail intellectuel, souvent en veillée, après 

de rudes journées de travail aux champs, tenait à l'envoi 

régulier des devoirs. La diffusion des palmarès mensuels fai

sait paraître les notes, devoirs après devoirs, était un sti

mulant pour la persévérance dans lfeff6rt. Les palmarès annuels 

constituaient lfessentiel du contenu du bulletin du mois d'août 

Malgré la sévérité qui présidait à l'établissement de 

la norme fixée pour y figurer, les résultats au palmarès 

étaient gratifiants pour un plus grand nombre d'élèves car 

il apportait de bons résultats aux élèves non soumis 

à l'examen. 

Taux de réussite aux examens 

Population total* 

Ilèvaa elaaaea taxais. 

: Inaerlpt. au Palaarèa 

l Réuaaite aux exaaena 

1952-35 

I 

970 

4"o> 
55 
<2) 

* 

100 * 

4 9 * 

1957-38 

I 

2 594 

565 

290 

230 

* 

100 * 

22 * 

51 * 

41 * 

1945-44 

I 

12 500 

2 505 

412 

456 

* 

100 * 

19 * 

ie* 

19 * 

1949-50 

I 

4 484 

1 023 

534 

509 

* 

100 * 

23 * 

52 * 

50 * 

1955-56 

I 

4 058 

1 194 

685 

679 

* 

100 * 

29 * 

5 7 * 

5 7 * 

1960-61 

I 

2 555 

816 

547 

550 

* 

100 * 

3 2 * 

4 2 * 

42 * 

Moyanaae' (i) Falaarèe 

(2) Sxaaena 

10 

14 

10 

14 

(11-42-13) 

14 

12 

14 

10 

12 

10 

12 

C. Apprtntia. ai 12/20 —». Certificat de fin d'apprantiaeage 

C.X. O.S. M. ai 10/20 —t. Cartifieat d'Itudee âgricolea 

ai 12/20 —». Inacription au Bravât aiaple d'étude» agricole»f ou Bravai Supérieur, ou Maîtriae 

GRAPHI QUE C 10 

100 #1 

50 4 

0 * 1 

Taux de r é u s s i t e a u x ex an en s e t 
de p r é s e n c e au P a l m a r è s a n n u e l 

—.— Palmarès 
Examen 

49J» 

1952-53 1957-58 

18 i 

1945-44 1949-50 1955-56 

52 •* 

»- . 
1960-él 

Années 
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Le calcul du taux de réussite aux examens qui parait sur le 

graphique Cig porte uniquement sur l'effectif en classe ter

minale de chacun des cours. Généralement un peu plus faible 

que le taux d'élèves inscrits au palmarès, il était le re

flet de l'image de marque que le C.E.R.C.A. attachait à l'ob

tention de ses diplômes. C'étaient des diplômes entièrement 

conçus par le C.E.R.C.A. : Certificat de fin d'Apprentissage, 

Certificat de fin d'Etudes (Agricoles, Ménagères-Agricoles 

ou Artisanes) pour les élèves ayant obtenu 12 de moyenne. 

Mais aussi Brevet simple d'Etudes Agricoles, Brevet Supérieur 

ou Brevet de Maîtrise résultant d'un savant dosage entre le 

total des notes de l'année divisé par le nombre des devoirs 

que l'élève aurait dû faire et les notes obtenues à l'écrit 

et à l'oral de fin d'année. Ce mode d'évaluation relevait 

déjà du contrôle continu que les réformes récentes ont rame

né à l'ordre du jour, mais qui est encore loin d'être géné

ralisé. De portée éminemment éducative puisqu'elle favorisait 

les élèves ayant fourni un travail assidu, et surtout ceux 

qui avaient fait tous les devoirs. 

A un élève qui demande "quelle utilité, il peut y av oiA 

à po&A&dZK un BAevet ?" le P. Guilloux, intarissable d'argu

ments, écrit : (9) 

"Je Kepond^ à cela qu'il y en a beaucoup. 

Le Bleuet e^t en pKemieK lieu un stimulant au tra

vail ; éavoifi que l'on devKa pa^&eK un examen, que 

l'on auKa a iœiKt preuve de *a science, que l'on 

Ki&que un échec, &ont autant de motii* qui obligent 

à V ziioKt de la Ke^lexion, de la lectuKe, de la Ae-

daction, à V a^&iduite aux Keunion* oKganit>eet> paK 

le* moniteurs, en un mot à tout ce qui pzut contKibueK 

a un venteux appKenti&&age agricole*. 

Ve plu<à un Brevet a &a valeuA, tout comme le billet 

de banque.. Celui-ci KepKe&ente de l ' OK et celui-là la 

valeuA pKoie^^ionnelle ; on cache, le pKemien. et l'au

tre n'e*t pa* ecKite *>uK la iiguKe.. . EntAe deux heK-

(9) cf. GUILLOUX R. in "A nos élèves" éditorial du B.M. n° 33, Novembre 
1931, pp. 183-184. 
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mieK* qui *e pKe*entent, un pKopKietaiKe avi*e donne-

Ka *an* doute, la pKe^eKence à celui qui peut lui iai-

Ke la pKeuve de. VdKde.uK qu'il a mi*e à *'in*tKuiKe 

de. *on metieK, comme au**i de. *on *avoiK, contKole 

pœK un juKy e*time. 

Le BKevet e*t un excitant à la peK*evéKance dan* le, 

tKavail ; il e*t une. pKeuve actuelle de. notKe *avoiK ; 

il e*t au**i notKe. konne.uK. 

(jubile. e*t donc la honte, de. celui, qui a commence à 

bàtiK et qui n'a point achevé *on tKavail l kin*i en 

e*t-il du jeune homme qui aKKivé au teKme de. V appKen-

ti**age Kecule devant *on ackive.me.nt natuKel le. di

plôme.. 

TeKminon* cette cau*eKie *UK no* examen* en KappoK-

tant ici la Ke.ile.xion de. M. Lavallée -ViKe.cte.uK tech

nique, de. notKe. Ecole, et de* k.Kme* expeKimentale* 

d' KvKille- a V i**ue de V examen d'kngeK* : "SlKai-

ment, ce* jeune* gen* savent quelque cho*e... Oui 

il* ont appKi*, beaucoup appKi*". 

Qu'à l'entKee de cet hiveK cette paKole nou* *eKve 

d'encouKagement, et noué donne confiance dan* le la-

beuK que nou* nou* *omme* impose*". 

Si on les compare au taux de réussite actuel des 

Collèges et Lycées,dont la moyenne oscille entre 60 et 80 %, 

on pourrait trouver leur caractère peu démocratique ; mais 

il fallait prouver que ce n'était pas un enseignement au ra-

bai s. 

"Voilà notKe seconde *e**ion teKminee.., ViKe 

que ce iut *an* peine *eKait exageKe... Mai* qu'im-

poKte ! Mou* aKKiviez à cet examen bien pKepaKe* paK 

le tKavail de* longue* *oiKee* d' hiveK... ku**i le* 

Ke*ultat* iuKent-il* *ati*iai*ant* : 10 candidat* 

*ont définitivement Keçu*... Seulement ! diKont 

quelque* un*. ilO) 

U0)GUILLOUX R. "A nos Elèves" B.M. n° 39, mai 1?32, p. 342. 

VdKde.uK
konne.uK
ackive.me.nt
Ke.ile.xion
-ViKe.cte.uK
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Comprenez bien cependant le moti{ de notre sévérité. 

Décerner un Brevet à un jeune homme incapable, de jus

ticier de connaissances su&&isantes auprès des cama

rades qui viendront plus tard se renseigner auprès de 

lui, servirait plutôt a sa honte, e t czKtainzmznt à 

la dépréciation de nos cours. Noué voulons tout au 

contraire que le jeune homme &onde sa fierté de cul

tivateur sur une connaissance intelligente de son 

métier, qu'il soit en mesure d1exprimer et de justi

cier auprès de ses camarades11. 

P u i s s a n t moyen de s t i m u l a t i o n , pa lmarès e t examens 

p e r m e t t e n t à l a "troupe" de r e p é r e r ceux qui son t s u r l a bonne 

v o i e de l ' i n t é g r a t i o n à l f é l i t e r u r a l e . Et ces l i s t e s de c a 

marades i n s c r i t s aux mêmes o p t i o n s que s o i donnent env i e de 

c o n n a î t r e l e s v i s a g e s cachés sous c e s noms aux n o t e s p a r f o i s 

p r e s t i g i e u s e s , e t qu 'on ne r e n c o n t r e r a qu ' au hasa rd d 'un e x a 

men ou d ' u n e r é u n i o n de l ' a m i c a l e . Les principes d'organisations 

des examens mis au p o i n t à l ' a r r i v é e du Père Gui l loux r e s t e 

r o n t s e n s i b l e m e n t l e s mêmes pendant t o u t e c e t t e p é r i o d e e t 

j u s q u ' e n 1966. Cependant, à p a r t i r de 1949, l e s é l è v e s de 

l ' A p p r e n t i s s a g e se p r é s e n t e r o n t au diplôme o f f i c i e l du Breve t 

d ' A p p r e n t i s s a g e A g r i c o l e ( l e B.A.A.) , qui r e l e v a i t à l ' é p o q u e 

de l a compétence des D i r e c t i o n s des S e r v i c e s A g r i c o l e s . (11) 

Si l e s examens son t une d imension t r è s s p é c i f i q u e du 

système i n s t i t u t i o n n e l " C . E . R. C .A ." , i l s s a n c t i o n n e n t l e t r a 

v a i l des d i f f é r e n t s n iveaux de fo rma t ion que nous avons à 

c a r a c t é r i s e r m a i n t e n a n t en l e s m e t t a n t en r e l a t i o n avec l e s 

o b j e c t i f s p o u r s u i v i s , l e s d i f f é r e n t e s c a t é g o r i e s d ' é l è v e s 

e t l a n a t u r e des ense ignemen t s d i s p e n s é s . 

(11) Les D.S.A., devenues de nos jours D.D.A. ou Direction Départementale 
de l 'Agr icul ture . Depuis 1966, i l y a t ransfer t de compétence vers 
les Inspections Générales d'Agronomie pour l 'organisat ion des examens 
des collèges et lycées. 
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3.6. En marge de toute législation sur le terrain des syndicats : 
n une; structure primaire diffusant un enseignement secon

daire dans un esprit supérieur11 

Le 1er septembre 1927, sous la Direction de l'Ecole Su

périeure d'Agriculture et de Viticulture d'Angers, le premier 

numéro du Bulletin Mensuel Cerca annonçait la création 

d'Etudes Agricoles par Correspondance (E.A.C.). 

Dans le premier règlement des Cours, on pouvait lire 

sous le titre "But et esprit des E.A.C.A.'1 : (Cet enseigne

ment s'adresse) 

"aux jeunes agriculteurs, aussi bien à ceux qui n1 ont 
reçu qu'une, modeste instruction primaire qu'à, ceux 
qui ont hait des études plus complètes, car il permet 
d1 acquérir tt de développer lus connaissances agrico
les, de contracter et d1entretenir l'habitude de l'étu
de, de la lecture, de la réflexion, de l'expose des 
idées. 
Enseignement à suivre pendant l'hiver. 
Enseignement présente sous iorme simple et de iaçon 
iort claire, agréable et instructif' et ailleurs 
... "il sera surtout profitable aux jeunes hommes de 
16 à 25 ans". 

A la base de départ il s'agit donc d'une formation 

pour adulte, conçue pour une seule catégorie d'élèves, les 

agriculteurs de 16 à 25 ans. L'âge de 25 ans n'était pas li

mitatif, et parmi les premiers élèves, il s'en trouva à 

avoir dépassé largement la trentaine. Le niveau d'études pro

posé, d'une durée de trois ans, prend le nom de "Cours Hor-

mal"* selon le modèle des E.A.C. de Purpan. Cette appellation 

n'existe pas dans les structures mises en place suite aux 

lois sur l'Enseignement Agricole de 1848 ou de 1918, organi

sant en France l'enseignement agricole public et sur le mo

dèle duquel se sont constituées des écoles "libres" ; Fermes-

Ecoles, Cours Post-Scolaires, Ecoles Pratiques ou Secondai

res. Ainsi les E.A.C.A. organisées par le Syndicat d'Ensei

gnement Agronomique et de Recherches Agricoles 
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"n ' e n t r e n t dans aucun des cadres déterminés par les 
lois sur l' enseignement en général, ou sur V ensei
gnement technique, [loi kstier du 25 juillet 1919) 
ou sur V enseignement agricole [la loi du î août 191S 
vie à1 occupe, pas de V enseignement libKe) f et paK 
conséquent n'est sous le contrôle d'aucun des orga
nismes prévus pan. ces lois" . f 

"L'E.A.C.A. est établi sur le terrain consacre et re
serve par l'article S de la loi organique des Syndi
cats [loi du 11 mars 1920) et par le Code du Travail 
et de la Prévoyance Sociale [L. 111, Titre 1er, 
Art. 13) : 

Les Syndicats peuvent librement ... créer, adminis
trer, subventionner des Oeuvres professionnelles, tel
les que .. . oeuvres d'éducation scientifique, agrico
le ou sociale, cours et publications intéressant la 
procession". Telle est la réponse que pourront 
donner "vicaires [ou laies) groupant des jeunes gens 
pour les aider à rédiger des devoirs" si on leur pose 
la question : "quel titre légal avez-vous pour orga
niser des Cours post-scolaires d'enseignement profes
sionnel agricole ?" (12) 

Le Cours Normal pour les paysans, comme l'Ecole nor

male pour le futur instituteur, c'est etymologiquement l'E

cole de la Norme. La norme ici c'est-à-dire les connaissan

ces qu'un professionnel averti doit connaître pour exercer 

son métier de façon optimale mais aussi pour pouvoir en par

ler. C'est ainsi que le Père Guillouoc définissait le Brevet 

aux élèves lorsqu'il leur disait : 

"Nous voulons que le jeune homme ionde sa fierté de 
cultivateur sur la connaissance intelligente de son 
métier et qu'il soit en mesure de V exprimer et la 
justicier auprès de ses camarades". 

(12) cf. B.M. E^AX.A. N° 3, novembre 1927, pp. 3-4. 
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Une connaissance intelligente (nous dirions aujourd1 

hui une connaissance raisonnée) basée non uniquement sur la 

mémoire mais sur la compréhension, et intégrant l'analyse et 

la synthèse. 

Aussi, lorsque > en 194-2, le C.E.R.C.A. créera un Cours 

de Pédagogie de deux ans pour préparer les anciens élèves 

" nomal en ewt" formés sur le plan technique et social- à acqué

rir une compétence pédagogique indispensable pour devenir 

"m onlteuA" de groupe, ce Cours de Pédagogie pourra-t-il être ou

vert aux élèves dès leur entrée en deuxième année de Cours 

Normal. L'appellation de Normal évoque donc pour nous une 

structure de nature primaire certes. Une structure d'une au

tre nature eut été inimaginable à une époque où prévalait 

encore un " en^elgnem ent de c£a^e'f car, ainsi que le note 

P. Zind (13) 

11l1 enseignement secondaire et supérieur était essen

tiellement réserve aux en&ants de la Bourgeoisie11 . 

Le C.E.R.C.A. n'échappait pas à la mentalité généra

le. Un ancien. Monsieur Bore F. pouvait remarquer : 

11 En Vendée par exemple, les châtelaine allaient à 

l1E.S.A., les métayers au C.E.R.C.A* . . . Cà tenait 

aux structures. Ce n1 était pas comme maintenant ou 

on volt assis sur les mêmes banc* de l'E.S.A. des 

jeunes Issus de tous milieux11. 

t ion 

Le Père 3 . Letourneulx (14) corrobore c e t t e aff i rma

t i v e école comme celle d1 Angers ne se trouvait acces

sible alors qu1 à des jeune* gens sortis de V ensel-

(13) cf. De l'enseignement de classe à l'enseignement^ de degré (1.9.1.8-1956) 
p . 25, in La Pédagogie au XXe s ièc le . Guy AVANZINI (sous la d i rec
tion de) . Privât, Toulouse. 

(14) LETOURNEULX J . J ' a i l i é ma gerbe, op. c i t . p. 18. 
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QYlQJKMLnt *e.COndaiAe, dt, ZYl Ct* anntd* 19 20, Cûnbitn 

de. pay*an* de, F rance auAaitnt è,ti à même d ' e n *ui-

vAe, le. cycle, jusqu'au bout ? 

Le Père Foreau e s t i m a i t quant à l u i 

"que ce n-était pa* *cuteme,nt avec de.* notable.*, au**i 

ckACticn* &u**e,nt-il*, que. I ' e.&ioAt d1 amtlioAation 

*ociale, e t de AtchAi*tiani*ation pAo&onde, pouAAait 

et AC m enee à bl en" • 

l o r s q u ' i l fut a p p e l é à donner des c o u r s à l ' E c o l e d ' A g r i c u l 

t u r e de P o u i l l é , p r è s des P o n t s - d e - C é , p u i s à y d e v e n i r au 

m ô n i e r , l ' i d é e l u i v i n t 

"'de iaiAe. cntACA diAcctmcnt le* plu* doue.* de ce.* 

clive.* à l'Ecole, SupcAicuAt. Mai* un ckangm cnt tAop 

bAu*quc de, milieu pouA le,* jeune* gen* et un .nanque 

d'adaptation de,* COUA* ^iAent abandonnzA l* expeAien-

c e " . (15) 

Dès 1938, Auguste Gohier , i s s u du CERCA é t a i t a d n i s 

à l ' E . S . A . b i e n que cas i s o l é . Le fo s sé n ' é t a i t déjà p l u s 

i n f r a n c h i s s a b l e . En e f f e t , provoqué à l a c r é a t i v i t é par une 

j e u n e s s e av ide d ' a p p r e n d r e , l e CERCA a v a i t dû i m a g i n e r un 

Cours S u p é r i e u r qui r e p r e n a i t , en l e s a p p r o f o n d i s s a n t , l e s 

thèmes m a j e u r s du Cours Normal. M. S p i e s s e r , depu i s 1932 e t 

pendant de l ongues a n n é e s , S e c r é t a i r e Général de l ' E . S . A . e t 

du CERCA nous a v o u a i t : 

(15) L'abandon de l 'expérience en question, précise l e P. de MONTBRON 
fut motivée surtout par l e niveau scalaire insuffisant de ces é l è 
ves. En effet , l a question "de niveau" é t a i t considérée par l e P. 
FOREAU corme secondaire. L'important selon lu i , é t a i t l ' access ion 
d'une nouvelle classe sociale qui avait "une soif d'apprendre ex
traordinaire" à l a foimation, et éventuellement de relayer l ' a u t r e 
classe sociale qui, de son poste d'observation à l a Direction des 
Etudes, lu i paraissait peu motivée. La s i tuat ion en é t a i t arr ivée 
en 1932 à son point de rupture, la gestion financière ayant ample
ment concouru à l a rendre catastrophique (en raison de l 'absence 
to t a l e d'aide de l ' E t a t , de l'emploi de professeurs de haut niveau 
et du nombre t r è s réduit des élèves, à peine 40 au total) . 
C'est dans ce contexte de cr ise , que survint de Rame, cet te mène 
année, l 'o rdre du Général de la Compagnie de fermer 1 établissement. 
"Dans cet te hypothèse largement partagée, l e CERCA devait prendre 
l a place de l 'E .S .A." . Les membres du SÊ R^ parni lesquels des an
ciens élèves du P. GUILLOIK la sauvèrent de jus tesse . 
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" Lzs individualités quz j'ai connue.* ztaiznt dzs 

gaAçons zt dzs ^illzs zxczptionnzls, mais qui avaiznt 

unz soii d1 appAzndAZ zxt AaoAdinaiAZ. Et c'zst pouA 

AzpondAZ à ça quz Iz CERCÀ avait ztz iondz" 

e t , peu a p r è s , i l a j o u t a i t : 

"J'insistz SUA Iz "bataillon" quz j'ai tAouvz en 7 9 3 2 

zt qui aompoAtait ?32 zlzvzs. Vz tous czs zlzvzs f j e 

gaAdz un souvzniA zxtAaoAdinaiAZ caA IZUA avzniA pAo-

izssionnzl n'a pas dznznti ce quz noué attzndions 

d'zux" . (16) 

C ' e s t sous l a poussée de c e t t e même p a s s i o n de l ' é t u d e 

que l e CERCA dut i m a g i n e r une année de f o r m a t i o n s u p p l é m e n t a i r e 

pour l a b ranche Paysans : l ' a n n é e de M a î t r i s e s a n c t i o n n é e p a r 

l e Brevet de M a î t r i s e . Ce f a i s a n t , l e CERCA se démarqua i t pa r 

r appor t à ce que l e s a u t r e s c o u r s pa r c o r r e s p o n d a n c e é t a i t en 

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

l e s é l e v é e s dues à l a p r o x i m i t é d 'un ense ignement s u p é r i e u r . 

M. S p i e s s e r l e s o u l i g n e fo r t emen t l o r s q u e i l a f f i rme 

"On nz pouvait iinaginzA à ce m an znt là, la cAzation 

d'un CERCA zt son zvolution sans l'appoAt dz czt zn-

szignom znt dz plzin exe^c-cce quz constituait l'Ecolz 

d'AgAicultuAZ zt szs pAo&zsszuAS, caA lzs pAo^zsszuAS 

dz.l'Ecolz s'intZAZSSaiznt au CERCA zt Iz PZAZ 

Guilloux nz sz faisait pas iautz dz lzs sollicitZA 

quand il en avait bzsoin. Czci sz tAjxduisait dans 

toutzs lzs disciplines..." . 

Dans l e B.M. n° 139 de j u i l l e t 1942, l e P. G u i l l o u x , 

p . 8 du règ lement des E t u d e s , p r é c i s e aux é l è v e s qui vont 

s o l l i c i t e r l e u r i n s c r i p t i o n : 

(15) I l s refusèrent la feimeture, décidant de se charger de la gestion, et 
demandèrent aux Pères Jésui tes de continuera assuner la foination. 
Le P. GIILLOIK, fut pressenti par eux pour prendre la diredtion de 
l 'E.S.A. et du CERCA et la denande transmise au P. Provincial, fut 
accept ée. D'après la correspondance du P. de ivlONTBRON du 6.06.84 

(16) Chez l'ensemble des personnes ayant oeuvré au CERCA ù ce t te époque, 
nous avons retrouvé ce ton hyperbolique pour caractér iser les élèves 
de ce t t e première période, indice de l ' impression t r è s forte proaulte 
par l a découverte dans l e s couches populaires d'une é l i t e i n t e l l e c 
tue l l e et humaine jusque-là l a i s sée pour compte par l e s structures 
d'enseignement mises en place par la bourgeoisie et pour e l l e . 
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i ê 

NECESSITE r Q U | U^ Ç I H T I I ^ T W * ^ ? M f ÇOfMfW>HDANCE 
DE S'APPUYER SUR UN ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

, Le cadre des professeurs ctu C.Ê.R.C.A. est constitué AU premier plan par 
le corps professoral de l'Ecole Supérieur* d'Agriculture t t de Viticulture d'An
gers et de l'Université Catholique. 

1/jEcole Supérieure, de par 1* , formation qu'elle exige <|e ses candidats,. 
e*t classée au rang des grandes Ecoles. Elit dispose d'un corps professoral éminent 
et de puissants moyens d'action : elle est aussi indispensable à renseignement tech
nique par correspondance que le laboratoire l'est à l'usine. 

EHe accroît sans cesse l'expérience pédagogique de ses professeurs dont le* 
rôle ne se borne plus à être de simples correcteurs de copies. 

Par elle, le Centre d'Enseignement rural par. correspondance assure à ses 
élèves une documentation de premier ordre et 1a possibilité pour eux d'être ren
seignés gratuitement sur toutes les questions de droit, d'économie rurale ou sociale,, 
ainsi que sur les problèmes techniques qui lui sont soumis. 

N° 139, Juillet-Août 1942, p. 8. 

Non seulement " paA elle de CE RCA assuAe â -ôe-ô 

élevés une documentation de pAmieA 0AdA£x mais il nous appa

raît qu'un certain nombre de similitudes dénote la volonté 

de s'inspirer de cette forme d'enseignement. Ainsi l'obliga

tion du Carnet de ferme dès le Cours Supérieur rappelle-t-elle sin

gulièrement celui qui était exigé des élèves-ingénieurs, ou 

encore les sujets de synthèse du Brevet de Maîtrise. 

Le Père de Farcy, caractérisant cet enseignement nous 

affirmait combien sa qualité était grandement redevable à la 

grande exigence du Père Guilloux. 

"Le Vzn.il Guilloux insistait beaucoup SUA ICI AigueuA 

de la ioAmation. Tout au moins SUA la AigueuA de 

£'a c q u i s i t i o n des notions. Il était pKO fondement ému 

paK ceAtains aspects de la J.À.C. ; Je Vai vu pieu-

KCK au congAès de la J.A.C. en 1939 à VaAis [Vil d'Hiv). 

Hais il tAouva.it qu'on les lançait un peu tAop vite 

dans la vie, que la &oAmation était un peu tAop né

gligée. Le VèAe fQAea-a disait : }on peut se ioAmeA 

en pAenant des Aesponsabilites tAop tôt ...' 

Le VèAe Guilloux était plus conseAvateuuA..." 

Vzn.il
tAouva.it
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La 3.A.C. mettait l'accent sur la formation par l'ac-

encore 

"Il (le Père Guilloux) a été touj ouAS tAès AigouAeux 
SUA ces a^pect^ de la &oAmation. Il avait été visi-
teA dès 19 39 la CentAe de Perfectionnement de la 
ChambAe de CommeAce de VaAis où l'on ioAmait aux 
a&&aiAes les CadAes SupéAieuAS pan. Vanalyse do. cas 
concrets : [la Résolution de pAoblèmes, la ioAmation 
à la décision) : faut-il acheteA telle Société ? Faine, 
telle publicité ?" 

Et il avait instauAè cette méthode à l'E.S.k. Les 
é£ève-6-tngén>teLU,é de tAoisième année allaient dans 
les exploitations agAicoles et devaient, apAès avoiA 
tout étudié, AésoudAe des pAoblèmes concAets et pAo-
poseA des solutions : Est-ce. qu'il iaut changeA tel
le, race bovine \? Quel type de tAacteuA acheteA ? 

Faut-il changeA les méthodes de vente ? Guilloux paA 
conséquent était AigouAeux. FoAeau était un petit 
peu plus 'bohème' . Guilloux du pAemieA coup, a déve
loppé les COUAS paA coAAespondance jusqu'au COUAS 

SupéAieuA et à la MaZtAise . En simplifiant un peu 
la question $ un COUAS SupéAieuA bien compAis ça Ae-
vient à savoiA appliqueA quelque chose : 'Vous fai
tes un Syndicat dans votAe village, quelles sont 
les démaAches à iaiAe ?... Avec, dans ce domaine, 
V obligation d'alleA inteAAogeA des gens et d'inté-
gACA ce qu'ils disent. LoASque, à un examen du COUAS 

SupéAieuA, on pose à un élève la question : 'Qu'est-
ce que c'est qu'une Maison Familiale ? (paA exemple) 
Il ne va pas diAe : 'c ' e s t une institution' ou 
'c'est une stAuctuAe' , ou encoAe 'c'est une méthode 
pédagogique1 . Il va dine : 'C'est un eiiont commun de 
paAents qui se sentent Aesponsables de..., et qui vont 
iaiAe quelque chose V Je diAais que c'est le plus beau 
Succès d'un tel enseignement d'avoiA hait de cette dé-
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maAckz là, unz dtmaxckz oxdonnta à Vaction immtdiatz 
zt non pa*> du tout une dtmaxchz tkioAiquz..." 

Si nous avons reproduit intégralement cette apprécia

tion émanant de l'interview d'une personnalité de l'agricul

ture et qui avait connue le C.E.R.C.A. de l'intérieur, c'est 

parce qu'elle nous parait très significative de la méthode 

du C.E.R.C.A. dans ses niveaux les plus élevés. Les sujets de 

synthèse de l'examen de maîtrise communiqués au fil des ans 

par la revue des Anciens illustrent,s'il en était besoin,ce 

souci du C.E.R.C.A. d'une formation centrée sur la résolu

tion des problèmes, et ordonnée à l'action immédiate. 

La méthode d'enseignement du C.E.R.C.A.,comme celle 

des E.A.C. en général (cf. schéma page 127), montre que, à tous 

les niveaux, l'élève était invité, au reçu des questionnaires, 

non seulement à l'étude du manuel mais aussi à mener enquête 

auprès des parents, autres agriculteurs ou personnalités des 

organisations professionnelles pour éviter de n'apporter 

qu'une réponse livresque aux questions à résoudre. 

Cela fit dire à un ancien, à la fois du C.E.R.C.A. 

et de la 3.A.C., F. Bore : " Le C.E.R..C.A. m 'a appKiù à ap-

pKdndKQ}' et encore ".^ m ' z*t dLL&iicilz de diKZ Ai c'e^t lz 

" v oi Ay jugtA, agiw de la J.A.C. qui z*t a la ba*z de notKZ 

iomation ou ld C.E.R.C.A.»' Ne pourrait-on conclure par une 

boutade assez paradoxale, qui nous parait particulièrement 

bien camper le Cours de Perfectionnement des paysans et dont 

deux des trois termes ont été exprimés par des familiers de 

l'institution : Le C.E.R.C.A. ? C'est, dans une structure de 

type primaire, la diffusion d"fuja en.jec gnzn zwt Azccndai/iz 

dan* un z^pxit .àupzsiizuA" . 

Cette conception de la pédagogie garde toute son 

actualité. D'où une notoriété certaine des diplômes du 

C.E.R.C.A. qui nous a été attestée par plusieurs Anciens. 
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M l T H O ' D l " D^ I N j f t i G N i M E N f P U C. E. R. C. A. 
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Malgré leur absence de reconnaissance officielle, ils (17) 

avaient un impact considérable dans les milieux profession

nels des départements qui s'en étaient montrés les plus 

grands utilisateurs. 

Dans un article : Un jugement sur l'agriculture de 

Loire-Atlantique (18), Albert Boucher, président de la Cham

bre d'Agriculture de Loire-Atlantique écrivait : 

"Si, dans ce depaAtement, pouA la ^oAmation pAo&es-
sionnelle agricole., nous n'avions pas bénéficie de 
l1 enseignement pAive, notamment paA les COUAS paA 
CoAAespondance de £'Eco£e SupeAieuAe d'AgAicultuAe 
d1 AngeAS, les techniciens valeuAeux et dévoues, que 

le kinistèAe de V AgAicultuAe a mis à notAe dispo
sition, n'auAaient pu s'adAesseA qu'à une population 
agAicole aussi incapable, de les suivAe que de lus 
compAendAe. 

Dieu meAci, les jeunes cultivateuAS de notAe depaA
tement, dont plusieuAs sont déjà en âge de conduiAe 
des exploitations, ont plus laAgement que d'autAes 
bénéficie de l1initiative pAivee en matièAe d'ensei
gnement pAo&essionnel, et nous comptons plus de 50 
iils d'agAiculteuAS soAtis de ces COUAS avec le di
plôme de HaZtAe en AgAicultuAe qui est tout pAès de 
celui d' ïngenieuA AgAicole. (19) VautAes qui ont 
pousse moins loin leuAS études n'en sont pas moins 
devenus des cultivateuAS d'élites iamiliaAises avec 
la science et la technique que doit possedeA au-
jouAd'hui un cultivateuA aveAti". 

(17) ivî. DOUET J.G., ancien Maître en Agriculture, nous a affirmé "savoir 
que M. ROYER, directeur-adjoint du C.E.R.C.A., pensait, après les 
années soixante, faire reconnaître l'examen de Maîtrise comme équi
valent du B.T.S.A. 

(18) Extrait de "Loire-Atlantique" Collection Richesses de France 1958, 
p. 59, aimablement communiqué par M. DOUET J.G. actuellement en res
ponsabilité du département "Formation Professionnelle" à la Chambre 
d'Agriculture de Loire-Atlantique. 

(19) Le souligné est de nous. 
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Au point névralgique de la méthode : les moniteurs 

METHODES DE TRAVAIL 

De par sa situation, l'élève peut être appelé à rédiger ses devoirs d'une façom 
différente suivant qu'il est ou non aidé par un moniteur. 

») Premier* méthode : INDIVIDUELLE 

L'élève reçoit pour le I*1" du mois (d'octobre à mars) te questionnaire corres. 
pondant à la catégorie qu'H a choisie. M le lit attentivement, étudie dans tes 
manuels les chapitres Indiqués, demande au besoin conseil à ses parents et rédige-
ensuite ses devoirs conformément aux indications données» 

•M Deuxième méthode : EN GROUPE 

Comme dans la première méthode, l'élève rédige une copie Individuelle; mai* 
dans sa commune, un moniteur a bien voulu se charger de réunir une ou deux fois 
par semaine tous les élèves inscrits aux cours dans le but ck leur faciliter te 
travail. 

c) Troisième méthode : COPIE COLLECTIVE 

Cette méthode n'est prévue que pour la première année du Cours normal 
ées catégories Paysans et Paysannes. 

Bien que moins profitable du point de vue enseignement, cette méthode-
a pour but de faciliter le départ des groupes composés d'élèves âgés de 17 ans et 
plus, ayant un peu perdu l'habitude du travail intellectuel, mais qui- par suite de 
leur âge *e peuvent s'inscrire au cours d'apprentissage. 

La rédaction de devoirs individuels est naturellement exigée dès la deuxième-
année d'études. 

ROLE DU MONITEUR 

Les correspondants trouveront dans le Manuel du Moniteur du Ç.E.ft.C.A.» 
tous les renseignements utiles sur la tâche demandée aux moniteurs. Cet ouvrage-
est en vente au secrétariat du CE.R.C.A. au prix de 18 francs. 

N° 139, Juillet-Août 1942, p. 12. 

"Groupez-vOUA autouA d'un monitzuA" 

re le N° 1 du B.M. dans son règlement de l'E.A.C.A. 

"TAOUVZZ un hommz dzvouz zt compztznt qui VOUA guidz 

danA votAZ tAavail (PAZAidznt dz Syndicat AgAieo.lt, 

CultivatzuA pluA zxpzAimzntz, AnciznA Elève.* d'Eco-

IZA d' AgAicultuAZ, AumonizA ou VAZAidznt de gAoupz 

de jzunzAAZ, ete...I II zxpliquZAa IZA tZAmzA du 

manuzl, Iz AznA dzA quZAtionA à AZAoudAZ, IZA anno

tation* du coAAzetzuA ; il oAganiAZAa chzz VOUA, 

avec VOUA, IZA champ* d'zxpzAizncz, IZA viAitZA chz 

IZA agAicultzuAA qui AZuAAiAAznt. 

^e MonJ-tm* a AuAtout bzAoin dz connaiAAanczA g'znz-

AalzA ; IZA connaiAAanczA ApzcialzA il IZA acquZAAa 

au bzAoin avec VOUA, OU il IZA tAouvzAa pAZA dzA 

compztznczA dz la Azgion" . 

AgAieo.lt
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Le premier B.M. du C.E.R.C.A. indique qui pouvait 
ê t r e Moniteur. Mais qui f u r e n t - i l s en f a i t ? Ce fut v a r i a 
ble selon l e s régions mais auss i l e s époques. Avant et j u s 
qu'à la deuxième guerre mondiale, dans l e s régions à f o r t e 
t r a d i t i o n chré t ienne t e l l e s que l ' O u e s t , ce rô le fut dévolu 
le p lus souvent aux p r ê t r e s de pa ro i s se ou aux maî t res , l a ï c s 
et r e l i g i eux , de l 'enseignement l i b r e . Voici quelques r é s u l 
t a t s d'une étude r é a l i s é e pour la Lo i re -At lan t ique qui fut 
l e premier département de France pour l e nombre de jeunes 
o r i e n t é s vers le C.E.R.C.A. (20) . 

11 La pAopagande en iaveuA de ce* COUA* iut e&iectuée 
paA le* pAètAe* de paAoi**e, engagé* du même coup 
comme moniteuA* bénévole* : le* vicaiAe* in*titu-
teuA* AetAouvaient leuA* ancien* clive*, le* cuAé* 
ou vicaire* ckaAgé* du patronage ou de £ f A.C. J .F . 
Aaccolaient (*ic) le* meilleux* atout* pouA la pAo-
ie**ion agricole. En 1927, année de démaAAage, *UA 
14 moniteur*, 12 *ont de* pAètAe*, 1 e*t ' i n * t i t u -
teuA libAe1 [mai* en iait Aeligieux *eculaAi*e), un 
*eul e*t laie [ingénieuA agAonome) . VOUA l'année 
1942-43 (celle où de toute V exi*tence du C.E.R.C.A., 
le* ei&ecti&* en pAovenance de la LoiAe In^eAieuAC 
iuAent le* plu* pou**e* : 4 320 élève*), au moin* 
255 moniteuA* Aa**emblaient et con*eillaient le* 
élève* : 2 *UA 5 étaient de* pAètAe*, *i bien que 
dan* pAè* de la moitié de* commune* AuAale* du dé-
paAtement c'était un pAètAe qui AepAenait le* COUA* 

du C.E.R.C.A. Ve plu*, la moitié de* peA*onne* chez 
qui le* élève* pa**aient V écAit IOA* de* examen* 
appaAtenaient au cleAgé. Le* maZtAe* laie* et Aeli
gieux de V en*eignement libAe AepAé*entaient aloA* 
V autAe iAaction impoAtante de* moniteuA* : la moi
tié en pAovenait en 42-3 (dont au moin* le* 2/5, 

(20) BIZEUL Daniel. Le métier de Curé (sur le clergé rural nantais entre 
1900 et i960). Thèse de Doctorat de 3ème Cycle en Sociologie 
E.H.E.S.S. Octobre 1979, pp. 218-219. 
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Ainon la 1/2, consistait en Aeligieuses) ... Vans 
VapAes-gueAAe, appaAait la Aeleve paA les pAo^es-
sionnels eux-mêmes : si 1/3 des moniteuAS [soit 
23/69) appaAtient au cleAgt en 1950-51, 1/3 paA 
contAe ne &ait pas partit du cleAgt ni de V ensei
gnement. [PaAmi eux une dizaine a ttt ioAmt paA le 
C.E.R.C.A. ; des COUAS sptciaux de ptdagogie ttaient 
dispensées. Ainsi en 44, pouA la pAemièAe iois le di
plôme, de ptdagogie inteAne au C.E.R.C.A. est dtlivAt 
à 9 candidat*. 
Les paAoisses qui ont commence les pAemieAes, ayant 
dès 192? un gAoupe constitué [paA exemple H-V. des 
landes), ou ont bfcntiic.it de V tneAgie toute attenti
ve a V enseignement agAicole SUA la iin de* anntes 
30 [Slallet avec l'abbé. LepicitA, dtsoAmais diAecteuA 
dioctsain de V enseignement technique et agAicole 
depuis 47), iouAnissent l'essentiel de ces ^oniteuAS . 

Ce sont celles aussi d'où sont issus les eUecti^s 
les plus impoAtants de diplomts du C.E.R.C.A. SUA la 
ptAiode 1929-1963. En 1960-61 , pAes de 800 tlèves de 
LoiAe-Atlantique suivent encoAe les COUAS du 
C.E.R.C.A. SUA 38 moniteuAS dtclaAts, 4 vicaiAes seu
lement. Hais 5 moniteuAS agAicoles de la CkambAe d1 A-
gAicultuAe et 12 enseignantes de COUAS UtnageA AuAal. 
De même que paA ses pAogAammes et V alignement SUA 
les examens oiiiciels [auxquels il pAtpaAe dtsoAmais), 
le C.E.R.C.A. se Aattache aussi davantage paA ses 
moniteuAS à V enseignement agAicole constitut". 

La description de M. Bizeul pour la Loire-Atlantique 

ne peut être généralisable à toutes les régions de France où 

recrutait le C.E.R.C.A. Fief du C.E.R.C.A. par le nombre d'é

lèves, ce département a été exemplaire pour leur encadrement. 

C'est du vicaire de N.D. des Landes (L.A.), M. l'abbé Portier 

t|ufétait venue l'initiative de solliciter du Père ;F,oreau la 

création des E.A.C.A. 

bfcntiic.it
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Ce fut aussi l'abbé Chifolleau, vicaire instituteur 

à la Chapelle sur Erdre (L.A.), où il avait suscité un des 

groupes les plus importants du C.E.R.C.A. qui devait dépasser 

les 130 élèves. Tous les jeunes de la commune étaient ins

crits. Passionné de pédagogie, il se rendait souvent au 

C.E.R.C.A., incitant à transformer les questionnaires, appor

tant à ceux qui s'occupaient d'enseignement ce qu'on appelait 

la Feuille du moniteur . D-e cette feuille était sorti le lvla -

nuel du Moniteur qui,_ rédigé..̂ xar lui, aurait été La base 

d'un ouvrage plus complet si sa mort ne l'en avait empêché. 

L'Abbé Lépicier(qui n'a pas encore cessé ses activités) 

a commencé son action en 1934- comme vicaire à l/allet, où la 

responsabilité des jeunes lui fut attribuée. Il y trouva 

des élèves inscrits au Cours du C.E.R.C.A. et porta un appui 

considérable au Cours d'Angers : action menée auprès des fa

milles pour les inscriptions, auprès des groupes comme moni

teur, à raison de trois réunions par semaine. A partir de 

1946, appelé par le diocèse à s'occuper de l'enseignement 

Professionnel, il entreprit l'organisation systématique de 

cet enseignement : étude des législations, bilan de ce qui 

existait, organisation de groupes C.E.R.C.A. au plan dépar

temental avec à leur tête des instituteurs, puis de centres 

de formation avec le concours des ingénieurs D.S.A. Provo

quant " ' eve>U du monda. AuAal»9u préparait l'opinion pour 

la création rapide des établissements; menant de front la 

formation des enseignants avec la création des Centres, à 

raison de trois ou quatre par an entre 1955 et 1960; de sorte 

que, lorsque en application effective de la loi de 1960, une 

loi de finance permit une politique réelle d'expansion de 

l'enseignement agricole,tout le département était déjà pourvu 

en établissements remplissant les conditions de leur reconnais

sance par le Ministère de l'Agriculture. Ce faisant, la Loire-

Atlantique était promue au rang de premier département pour 

l'Enseignement Agricole Privé avec 8,5 % des effectifs totaux 

de 1'U.N.E.A.P., avec encore aujourd'hui 3 000 élèves, et le 

deuxième pour l'enseignement technique, après Lille, avec 

10 000 élèves. Pour la période qui nous concerne, il contribua, 
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après 1954, à l a p r o g r e s s i o n des Cours de Pe r fec t i onnemen t 

du CERCA dont nous avons s o u l i g n é 1 ' impo r t ance, en y f a i 

sant i n s c r i r e l e s é lèves l e s p l u s doués s o r t a n t de t ous l e s 

é t a b l i s s e m e n t s du p rem ie r deg ré . 

Tous l e s é lèves du CERCA ne b é n é f i c i a i e n t pas de 

l ! a i d e de m o n i t e u r s . Mais l e s é lèves i s o l é s , remarque M. 

Spiesse r, é t a i e n t souvent l e s p l u s m o t i v é s quant à l e u r 

d é s i r d f a p p r e n d r e . (21) 

Cependant, l e réseau de m o n i t e u r s que l e CERCA 

r é u n i s s a i t t o u s l e s deux ans ou t ous l e s ans c o n t r i b u a 

beaucoup à l ' é v o l u t i o n du CERCA. Le Père G u i l l o u x é t a i t 

t r è s préoccupé de c o n n a î t r e l e u r s beso ins et t r è s a t t e n t i f 

à l e u r s c r i t i q u e s . Ces réun ions p e r m e t t a i e n t p é r i o d i q u e 

ment une s o r t e de feed-back su r t o u s l e s é léments e s s e n 

t i e l s de l a méthode : notamment q u e s t i o n n a i r e s et compte-

rendus dont nous r e p a r l e r o n s u l t é r i e u r e m e n t . 

(23) Une des faiblesses de la méthode pouvait être l ' isolement de 
l ' é lève face au t r a v a i l proposé par le CERCA et l e risque de 
découragement faute de pouvoir suimonter les d i f f i c u l t é s de 
canpréhension. Les «Moniteurs pa l l i a ien t à l'absence de contact 
oral entre l ' é lève et ses professeurs ou correcteurs. Le d i s 
p o s i t i f ne cédera définit ivement l a place aux regroupenents de 
tous les élèves d'une même année par une f i l i è r e donnée p a r l e 
CEFCA lui-mène à Angers, à raison de t r o i s ou quatre sessions 
intensives par an qu'à p a r t i r de 1965. Cependant, le CERCA 
n'avai t pas attendu cette date pour organiser des sessions pour 
certaines catégories d'élèves, mais sans que ce soit une né
cessité de l a structure, et aonc pas de façon systématique. 
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Ce mode p a r t i c u l i e r d 'approche du système p é d a g o g i 

que du CERCA, pa r l e b i a i s des B u l l e t i n s Mensue ls , a eu pour 

e f f e t de c e n t r e r no t re a t t e n t i o n , d f a b o r d sur l a s t r u c t u r e 

pédagog ique, un peu comme un v i s i t e u r qu i s ' a r r ê t e r a i t , en 

p r e m i e r l i e u , à l ' a r c h i t e c t u r e d 'un é d i f i c e , pour en a p p r é c i e r 

l a l i g n e g é n é r a l e . Peu à peu s ' e s t p r o f i l é e devant nous une 

v é r i t a b l e " Ecolt d1 AglicultuAt à domicile . O rd ina i remen t 

c o n s i d é r é e comme une p r a t i q u e é d u c a t i v e e x i g e n t e , c e l l e - c i 

a v a i t su t r o u v e r l e moyen d 'un échange c o n t i n u , e n t r e l e s 

" ETI ztt&uAA" et l e s " R é c e p t e u r " , qu i m o d u l a i t en permanence 

l e con tenu e t l a méthode. Ce l i e n assuré par l e s M o n i t e u r s , 

l e f û t d 'une - façon p l us u n i v e r s e l l e , sans doute pa r l e s c o r 

r e c t e u r s (au sens où c e u x - c i ne f a i s a i e n t pas dé fau t aux 

é lèves qu i t r a v a i l l a i e n t en i s o l é s ) . Or, l e monde des c o r r e c 

t e u r s se d é r o b a i t au mode d ' i n v e s t i g a t i o n u t i l i s é . (22) 

De p l u s , l e s p r o f e s s e u r s du CE RCA s ' e f f o r ç a i e n t de t e n i r l e 

p l us g rand compte des p a r t i c u l a r i t é s des s o l s , du m i c r o - c l i 

ma t , de l ' o r g a n i s a t i o n s o c i a l e du t r a v a i l qu i c o n d i t i o n n a i e n t 

l e s p o s s i b i l i t é s des a g r i c u l t u r e s l o c a l e s . Grâce encore à 

l ' I n s t i t u t i o n des M o n i t e u r s , qu i se f a i s a i e n t l e s p o r t e - p a r o 

l e s des é lèves l o r s des réun ions a n n u e l l e s et monayaient l ' e n 

seignement du CERCA pour l ' a d a p t e r aux s p é c i f i c i t é s r é g i o n a l e s , 

l e CERCA a v a i t r é u s s i à é v i t e r l e s échecs de l ' e n s e i g n e m e n t 

a g r i c o l e au s i è c l e p r é c é d e n t , dûs l e p lus souvent à l a mécon

na issance de l ' e x t r ê m e d i v e r s i t é de ces c o n d i t i o n s et c o n t r a i n 

t e s , comme l e s o u l i g n e avec i n s i s t a n c e l e P. de Montbron ( 2 3 ) . 

D'où l a c o n f i a n c e que l u i f i t d 'amblée l a p a y s a n n e r i e , popu

l a t i o n m a j o r i t a i r e et m o t i v é e . 

Par son o u v e r t u r e aux a r t i s a n e s et aux a r t i s a n s 

r u r a u x , l e CERCA esseya d ' ê t r e , p a r f o i s à grands f r a i s , p a r 

f o i s non sans quelques h é s i t a t i o n , une "Ecolo, pouA ltl> Aulaux" . 

(22) A v ra i d i re , nous avons eu la chance inespérée a'avoir a notre 
d ispos i t ion la co l lec t ion canplète des devoirs a1 une ancienne, 
ayant su iv i 4 années de fornat ion au CERCA : de 1947 à 1951 . 
A ins i nous é ta i t donné de v é r i f i e r la qual i té des échanges, qui 
prenaient parfois l ' a l l u r e de vér i tab les l e t t r e s , entre l ' é lève 
et ses correcteurs ou correct r ices. 
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On p e u t a u s s i a j o u t e r que l e CERCA, e n d i s t r i b u a n t un 

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

d ' u n e c e r t a i n e m a n i è r e une " Ecold pouA dZA LCLZCA" . Et 

ce n ' é t a i t p a s une m i n c e n o u v e a u t é à une é p o q u e où 

l ' E g l i s e é t a i t , dans s e s p r é o c c u p a t i o n s d o m i n a n t e s , 

a x é e p r i n c i p a l e m e n t s u r l a f o r m a t i o n des c l e r c s . On ne 

p e u t o u b l i e x en e f f e t que l e s f o r m a t i o n s de n i v e a u s e 

c o n d a i r e é t a i e n t , p o u r l a p l u s g r a n d e p a r t , a c c e s s i b l e s 

s e u l e m e n t aux c l a s s e s a i s é e s . Les s é m i n a i r e s e t j u v é n a t s 

c o n s t i t u a i e n t à peu p r è s l e s e u l l i e u d ' a c c è s à une 

f o r m a t i o n s u p é r i e u r e au p r i m a i r e p o u r l e s c l a s s e s 

m o d e s t e s de l a p a y s a n n e r i e . 

Cec i nous amène à f o r m u l e r l ' h y p o t h è s e que l e 

CERCA f u t une m a n i è r e d ' e x p r i m e r d a n s l e domaine de 

l ' é d u c a t i o n p o p u l a i r e l e pAÛnat ddl laïc* AuA 1<IA 

pAltAZA" e t l a " p / t e ^ è ^ e n c e de £ r E . S . A . pouA la* iru>ti-

tuions nZiitAQ,^ OLYi<lmfcz& pcLA du* baptl^t^' q u i f u t une 

c a r a c t é r i s t i q u e des c a t h o l i q u e s s o c i a u x , dans l e s i n s 

t a n c e s r u r a l e s , s e l o n l e s p r o p o s r e c u e i l l i s a u p r è s du 

P . de M o n t b r o n . 

E n f i n , g r â c e à s o n o r g a n i s a t i o n r i g o u r e u s e e t à 

l a q u a l i t é de l ' e n s e i g n e m e n t d i s t r i b u é , don t l ' E . S . A . 

c o n s t i t u a i t en q u e l q u e s o r t e l a g a r a n t i e , l e CERCA a 

pu , e t à peu p r è s l e s e u l , s u p p o r t e r l e c h o c des d i 

v e r s e s m u t a t i o n s i m p o s é e s p a r l ' é v o l u t i o n de l ' a g r i 

c u l t u r e e t de l a s o c i é t é , l a m o d e r n i s a t i o n e t l ' e x t e n 

s i o n du s y s t è m e d ' e n s e i g n e m e n t g é n é r a l e t a g r i c o l e . 

M u t a t i o n s q u i , p o u r l u i , s e s o l d è r e n t dans l e s e n s 

d ' u n e p l a c e r e c o n q u i s e p a r l e s f o r m a t i o n s h a u t e s , de 

t y p e " P£A&£ctÂ.onn£m&nt" au d é t r i m e n t des f o r m a t i o n s 

é l é m e n t a i r e s où i l c o n n u t , à p a r t i r s u r t o u t d e s a n n é e s 

5 0 , une s é v è r e c o n c u r r e n c e . 


