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LfEDUCATION DES FILLES. 

Rousseau c o n s a c r a i t à l 'Educa t ion de Sophie un 

s e u l c h a p i t r e e t e e t t e éducat ion é t a i t conçue en fonc t ion 

de c e l l e d 'Emi le , dont e l l e é t a i t ^ pour a i n s i ^ d i r e l e com

plément n é c e s s a i r e , d e s t i n é à f a i r e de Sophie l a compagne 

i d é a l e de son mar i . Pour que ce d e r n i e r devienne bon époux 

e t bon c i t oyen , i l deva i t r e n c o n t r e r une épouse formée 

spéc ia lement . On peut d i r e que 1 ! éducat ion de l a femme 

t e l l e que Xeusseau l a p r é s e n t e n ' e s t pas autonome, e l l e e s t 

une annexe de l ' é d u c a t i o n de l'homme. Certes^Rousseau 

é c r i t "Sophie do i t ê t r e femme comme Emile e s t homme ; 

c ' e s t - à - d i r e avo i r t o u t ce qui convient à l a c o n s t i t u t i o n 

de son espèce e t de son sexe pour rempl i r sa p l ace dans 

l ' o r d r e physique e t moral" , ( p . ^4^5) I l semble p a r l à 

s o u h a i t e r que Sophie s o i t é levée pour elle-même, mais i l 

a joute a u s s i t ô t ( p . 14-6)7parlant de l a d i f f é rence des 

sexes " l ' u n d o i t ê t r e a c t i f e t f o r t , l ' a u t r e p a s s i f e t 

f a i b l e : i l faut nécessa i rement que l f u n v e u i l l e e t p u i s s e , 

i l s u f f i t que l ' a u t r e r é s i s t e peu. Ce p r i n c i p e é t a b l i , i l 

s ' e n s u i t que l a femme e s t f a i t e spécialement pour p l a i r e 

à l'homme". 

I l e s t fréquemment f a i t mention dans l ' o e u v r e de 

Goethe de l ' é d u c a t i o n à donner aux f i l l e s e t l e problème 

e s t t r a i t é avec assez de p r é c i s i o n . Tou te fo i s , Goethe n ' a 

pas appor té l e même s o i n , l a même p r é c i s i o n à t r a c e r l f é d u 

ca t ion i d é a l e de l a jeune f i l l e q u ' i l l ' a v a i t f a i t pour l e s 

garçons . La Province Pédagogique ne compte pas de f i l l e s 

parmi ses é l è v e s . 

A Wilhelm i l f a i t n a î t r e un f i l s , non une f i l l e , 

e t l e s Années d 'Appren t i s sage , comme l e s Années de Voyage, 



282 

sont avant tout consacrées à 1Téducation du père et du f i l s , 

C fest également dfun f i l s que Goethe avait doté Gotz von 

Berlichingen e t c ' e s t encore un garçon qui na î t de l funion 

de Faust et d'Hélène. Peut-être Goetheyayant élevé Auguste j 

p o r t a i t - i l plus d ' i n t é r ê t à l 'éducation des garçons qu'à 

ce l le des f i l l e s^ bien qufon a i t pu soutenir q u ' i l avait 

regre t té de n 'avoi r pas eu lui-mime de f i l l e . I l es t^ plus 

vraisemblable de penser qu~* cl .. - comptait plus sur les 

hommes que sur les femmes pour adapter la société aux 

conditions des temps modernes. I l accordait toutefois i 

sur un plan plus général, une influence prépondérante et sal 

va t r ice de l a femme sur l'homme : f lL féternel!» féminin es t 

ce qui nous élève" (Das Ewig Weibliche zieht hinan"). 

I l es t incontestable que les idées de Goethe sur 

l féducation des f i l l e s sont moins préc ises , plus générales 

que ses vues sur l 'Education des garçons. S ' i l f a i t quelques 

allusions à des sortes de pensions pour jeunes f i l l e s i l ne 

décr i t pas ces établissements dans le dé t a i l comme i l le 

fa i t pour l a Province Pédagogique. Mais on ne peut pas dire 

pour autant que Goethe a i t négligé l 'éducation des f i l l e s . 

Dans le "Wilhelm Meister et les Affinités Elect ives , 

nous trouvons à l a fois des r é c i t s d'éducation féminine, 

des modèles de femmes dans l a soc ié té , e t des aperçus assez 

systématiques sur la pédagogie des f i l l e s . 

A - L'Education des f i l l e s dans lé Wilhelm Méister. 

Dans les Années d'Apprentissage (V; 15), Wilhelm 

f é l i c i t e Aurélie, l a soeur du directeur du théâtre Scherlo, 

des nobles sentiments qu ' e l l e manifeste. Aurélie lu i répond 

que ses qual i tés morales ne sont pas le f ru i t de son édu

cation qu ' e l l e décri t "comme la plus déplorable qui eut 

jamais du pe rve r t i r une jeune f i l l e 9 le plus mauvaix exemple 

qui se puisse concevoir pour égarer ses sens et ses pen

chants ." En r é a l i t é i l s e r a i t exact de dire qu'Aurélie n ' a 

reçu aucune éducation, et doit à sa force de caractère et 
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à un sens moral inné d 'avoir pu r é s i s t e r au mauvaix exemple 

de la conduite scandaleuse de sa tante chargée de l ' é l eve r , 

La jeune f i l l e n ' a connu, d i t - e l l e , le sexe masculin qu'à 

t ravers les différents amants de cet te t an t e . Son expérience 

de femme n ' e s t pas meilleure : Placée dans des conditions 

moralement déplorables, e l l e dut faire de t r i s t e s expérien

ces sur la conduite de certaines femmes et la jeune f i l l e 

de 16 ans qu ' e l l e é t a i t é t a i t déjà i n s t r u i t e sur la conduite 

immorale de son entourage. L'influence du milieu étant 

décisive dans les premières années, i l est normal qu'Aurélie 

so i t res tée marquée par ce t te enfance douloureuse ; sa 

s e n s i b i l i t é maladive.aggravée par une déception amoureuse/ 

la rendra incapable de se réadapter à l a vie et l a conduira 

à l a mort. Ce t r i s t e exenple souligne à nouveau l ' importance 

déjà signalée à plusieurs repr ises par Goethe, 

- des premières années et du milieu où e l l e s se décou

lent fxrnr l a formation de l ' a d u l t e . 

Entièrement différente es t l a formation reçue par 
Makarie a été 

Makarie, l a "Belle Ame"; dans son enfance, a t t e in te d'une 

hémorragie à 8 ans, son âme devient toute s ens ib i l i t é et 

souvenir" (ganz Empfindung und Gedachnis). Une chaude 

ambiance familiale entoure la p e t i t e malade. Elle a poupées, 

l iv res d'images, sa mère l u i r éc i t e des contes, l u i commente 

l a Bible, son père se charge de lu i fa i re connaître les 

choses de la nature (Gegenstânde der Natur) . L'enfant reço i t 

un enseignement assez peu systématique sans doute mais pra

t i que , basé sur l 'observat ion . Le père possède un cabinet 

de sciences, e t in téresse l 'enfant aux diverses cur ios i tés 

q u ' i l contient ; apportant dans sa chambre de malade les 

t i r o i r s où sont classées ses collect ions e t l u i fournissant 

toutes les explications nécessai res . Plantes séchées et 

insec tes , préparations anatomiques de toutes so r t e s , peau 

humaine, ossements, momies et autres spécimens défi lèrent 

sur le l i t de la p e t i t e malade ; les oiseaux et le gibier tué: 
à l 'enfant 

par le père à la chasse é ta ient présentés/avant de passer 

à l a cuis ine. Makarie est donc i n i t i é e t r è s t ô t aux Sciences 

Naturel les . Elle connaîtra et admirera l a création que ce 
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so i t dans le r*%nedes minéraux, des plantes ou des animaux. 

Cet enseignement pratique e t sc ient i f ique est équi l ibré par 

le développement de l ' imagination de l a f i l l e t t e à qui une 

tante raconte des h i s to i r e s d'amour et des contes de fée. 

L'enseignement re l ig ieux apparaît - en plus de la lecture 

de l a Bible - sous l a forme d'une heure quotidienne de mé

di ta t ion lu i permettant de s ' en t r e t en i r avec l 'E t r e i nv i 

s i b l e . 

L'enfant guérit peu à peu mais demeure fragi le et 

préfère l a lecture aux jeux. Elle dévore tous les l ivres 

qu ' e l l e t rouve, particulièrement les l iv res de morale 

re l igieuse e t porte un grand in t é rê t aux Saintes Ecr i tu res . 

Nous connaissons mime ses lectures préférées : l 'Hercule 

chrétien allemand" pieuse h i s to i r e d'amour e t l^Octavie 

romaine" sur les persécutions des premiers chrét iens . Le 

même souci d 'équi l ibre dans l a formation se manifeste à 

nouveau et l a f i l l e t t e est portée vers les choses du 

ménage. Elle apprend à fa i re l a cuisine ; là encore e l l e 

observe et s 'efforce de parfa i re ses connaissances de 

sciences na ture l les en découpant les v o l a i l l e s , en étudiant 

les en t r a i l l e s des poule ts , des cochons de l a i t qu ' e l l e 

porte à son père pour en discuter comme e l l e le fe ra i t avec 

un professeur. A l ' âge de 12 ans, l ' enfant aborde l ' é tude 

du Français, de l a danse, e t du dessin et reçoi t l ' i n s t r u c 

t ion re l ig ieuse t r a d i t i o n n e l l e . Elle qu i t t e la pédagogie 

paternel le et maternelle pour ê t re remise entre les mains 

de professeurs spéc ia l i s é s . Elle i n s i s t e particulièrement 

sur l ' i n t é r ê t susc i té chez e l l e par l ' é tude du français , 

le professeur ne se bornant pas à enseigner la langue mais 

également l a c iv i l i s a t ion du pays, aussi es t -ce avec 

beaucoup de zèle qu ' e l l e étudie notre langue, le professeur 

n ' é t an t ni un empirique ni un frivole (Kein le ichts inniger 

Empiriker) ni un grammairien aride (trockner Grammatiker) 

Goethe donne i c i le p ro f i l du bon professeur de langue 

vivante, ce q u ' i l f a i t rarement. Ses al lusions aux ensei

gnants étant généralement négatives . Makarie reçoi t donc 

un enseignement différent de l a conception pédagogique 
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des grammairiens à cheval de la Province Pédagogique. 

Son professeur exerce une méthode plus cu l ture l le que 

pra t ique , s 'efforcent de former l ! espr±t dfune personne de 

qual i té et non de permettre des échanges commerciaux dans 

les foires in te rna t iona les , 

L f ins t ruct ion proprement di te de Makarie s ' a r r ê t e là 

Ma La jeune f i l l e est ensuite présentée à la cour, événe

ment qui termine son enfance et la fa i t entrer dans le monde 

des adul tes . Toutefois ce nouveau genre de vie ne convenait 

pas à ses inc l ina t ions profondes. Celles-ci vont l a conduire 

peu à peu KSR à la vie mystique : Makarie n'éprouve aucun 

in t é r ê t pour l a foule qui l 'entoure dans l e monde des 

salons. Même s i e l l e y puise une dis t ract ion cer ta ine , e l l e 

s a i t combien son existence dans ce milieu est vaine. 

Cette ac t iv i t é mondaine ne saura i t remplir une v ie . 

Là n ' e s t pas pour Goethe l e vrai rôle de l a femme. La jeune 

f i l l e continue à se cu l t iver en l i san t les l ivres profanes 

que son prétendant lu i p rê t e . Mais i l lu i faut cacher cet te 

ac t iv i t é éducative car dans l a société où e l l e évolue i l 

n ' e s t pas de bon ton pour une femme d 'avoir de l ' i n s t ruc t i on 

Nouvelle c r i t ique de cet te société où une femme devait 

s ' i n s t r u i r e en cachette, dissimulant ses lectures comme un 

amour défendu. Les femmes savantes é ta ient certes r i d i c u l i 

sées , mais on ne supportai t même pas la femme i n s t r u i t e , 

Makarie ajoute que peut -ê t re e l l e aurai t f a i t honte à trop 

d'hommes ignorants . En fréquentant son fiancé, et sous sa 

conduite, l a Belle Ame continue son éducation, e l l e accepte 

les leçons q u ' i l lu i donne. Pour e l le^r ien ne vaut un t e l 

pédagogue car "s i l a jeune f i l l e a le bonheur d 'avoir un 

fiancé i n t e l l i gen t et i n s t r u i t , e l l e apprendra plus que 

tout ce que les écoles supérieures et les voyages pourraient 

lu i o f f r i r . Elle accepte volontiers en effet toutes les 

leçons q u ' i l lu i donne, e l l e s 'efforce de poursuivre toujours 

plus avant dans cet te voie11. 
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La jeune f i l l e toutefois devra ve i l l e r à ne pas 

a l l e r trop loin et à év i te r de devenir une femme savante. 

Tout au moins, e l l e ne fera pas montre de sa science. 

Elle la t iendra cachée, compte-tenu de son entourage, 
Hde même que le ca lvinis te sa foi en pays catholique" 

(dass ein Frauenzimmer sein Wissen heimlicher haiten musse 

als der Calvinist seinen Glauben im katholischen Lande, 

p . 374). 

En plus d'une solide connaissance des sciences de 

l a nature , Makarie a une passion profonde pour l 'astronomie. 

Le lecteur apprend beaucoup plus ta rd , à l 'occasion d'une 

v i s i t e de Wilhelm à Makarie, que ce l le -c i s ' é t a i t "dès sa 

première jeunesse passionnée pour l 'astronomie et l a cosmo

graphie qu ' e l l e avait reçu d 'excellentes leçons e t qu ' e l l e 

n ' ava i t l a i s sé échappé aucune occasion de s ' i n i t i e r à l a 

s t ruc ture de l 'Univers par le moyen des l ivres et des 

instruments. (Livre I I I Wanderjahre chap. .15). 

La formation de la Belle Ame peut -e l le ê t r e consi

dérée comme un modèle d'éducation féminine ? I l ne semble 

pas que ce so i t l ' a v i s de Goethe,qui considère Makarie comme 

une femme remarquable, cu l t ivée , f ine, nettement au-dessus 

du niveau habi tuel des femmes de l 'époque. Mais Makarie 

es t religieusement orientée vers un mysticisme qui lu i 

i n t e r d i t toute act ion, du moins toute action directe dans 

ce monde. El le n ' a pas d ' a c t i v i t é c r éa t r i ce , e l l e v i t en 

communion avec Dieu, dans un autre monde que le monde de 

l f ac t i on , e l l e ne semble û$m& pas avoir réellement sa place 

dans l a socié té qui est en cours de formation. Aussi 

refuse-t-on de lu i confier l féducation d fenfants malgré ses 

connaissances et sa haute moralité : elle-même a l ' impressior 

qu'on évi te de lu i l a i s s e r une influence sur ses neveux 

soumis aux préceptes pédagogiques de l'Abbé. El le n ' hés i t e 

pas à c r i t ique r ces éducateurs (sans doute ceux de la 

société de la Tour et par là les précepteurs de l a Province 

Pédagogique) qu ' e l l e accuse de chercher à éloigner des enfait; 

tout ce qui peut les mettre en rapport avec eux-mêmes et 

avec leur inv is ib le et f idèle amie , leur Ame. (mit dem 
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uns i eh tb are ri, einzigen treuen Freunde). Son oncle lui-même ,1 

juge par là «Lême dangereuse pour les enfants. Makarie con

clut que dans l a prat ique, aucun homme n ' e s t to lérant ; car 

celui là même qui prétend l a i s se r vivre chacun à sa guise 

n'en cherche pas moins à écar ter de toute intervention ceux 

qui ne pensent pas comme l u i . Elle regre t te infiniment 

qu'on ne lu i reconnaisse pas le droit à l a formation des 

jeunes, de ses jeunes neveux-en pa r t i cu l i e r car e l l e est 

de plus en plus convaincue d ! êt re dans la vér i té par la 

r é a l i t é de sa foi (von der Real i tât meines Glaubens 

ïïberzeugt). Cette façon d'éloigner, les enfants de moi me 

cause d 'autant plus de chagrin que je vois de jour en jour 

se confirmer l a r é a l i t é de ma foiÎT ( t r . 777). 

La lecture des "Confessions de l a Belle Ame, peut 

conduire le lec teur à penser que Goethe a tenu à rendre 

un hommage au piétisme en souvenir peut ê t r e de l famie de 

sa mère, Mlle de Klettenbèrg, mais q u ' i l a voulu également 

souligner le caractère ft inactuel ,f d'une t e l l e posi t ion 

philosophique dans un monde qui évolue vers un réalisme de 

plus en plus accentué vers la prédominance de l ' u t i l i t é 

pratique sur l a spécia l i sa t ion désintéressée. Or, s i l 'on 

rapproche l a re l ig ion de Makarie de la théorie des t r o i s 

respects enseignés dans la Province Pédagogique, on cons

t a t e une unité de vue cer ta ine , la même conception de l a 

place de l'Homme dans l 'Univers . 

I l y aura l i eu de revenir sur ce point cap i ta l car 

c ' e s t cet te notion de l 'Unité de l a créat ion, capi ta le dans 

les oeuvees scient i f iques de Goethe, qui conduit Steiner à 

créer le système philosophique de l 'anthroposophie et 

sur tout , qui se rv i ra de base à ses idées pédagogiques e t 

aux Ecoles Steiner dont le développement ne cesse de 

c ro î t r e . 

X 

X X 
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En face de Makarie la mystique , Goethe présente un 

autre type féminin avec le personnage de Thérèse. Comme 

Aurélie, la soeur de Scherlo, Thérèse s !est formée par 

opposition à sa mère. Elle n'hésite pas à critiquer sévère

ment celle-ci et l'exemple fâcheux qu'elle lui offrait : "Sa 

nature était tout l'opposé de celle de son mari. Cette femme 

était brusque, inégale, sans goût pour sa maison, sans atta

chement pour son unique enfant ; prodigue mais belle, spi

rituelle, pleine de talent, l'idole dTun cercle d'amis dont 

elle avait su s'entourer. A vrai dire sa société n'était 

jamais nombreuse, ou du moins ne le restait pas longtemps. 

On nfy rencontrait guère que des hommes, car les femmes ne 

se sentaient pas à leur aise auprès d'elle et elle pouvait 

moins encore souffrir les mérites d'aucune femme", ( t r . 803) 

(Lehrjahre L. 7 ch. VI). Thérèse sera l'opposé de sa mère, 

femme mondaine et légère faite pour vivre entourée d'admi-
mn „ v .une v^aie maîtresse de maison, 

rateurs. Thérèse est/apte a se débrouiller sans domestique ; 

sa cuisinière peut la quitter, un de ses laquais s'abîmer 

la main, elle peut seule assurer la bonne marche de la mai

son. Elle a même des qualités d'intendante et sait mettre 

en valeur, sans avoir recours à un intendant rémunéré, les 

champs de son petit domaine. Elle a su remplacer l'intendant 

malade de la propriété voisine, le renseignant sur toute 

chose, rendant compte de chaque détail. Elle fait l'admiratior 

de Wilhelm par ses connaissances, la précision et lfadresse 

qui lui font se jouer de toutes les difficultés (Tr p. 800). 

Cette aptitude à régler les questions matérielles, Thérèse 

l fa héritétde son père et a dès l'enfance, su l 'u t i l i ser en 

s finitiant avec zèle aux travaux domestiques. Tel le caneton 

à peine né se précipite vers la mare, Thérèse, toute jeune, 

courait à la cuisine, à l 'office, dans les granges, grimpait 

dans les greniers non pour jouer mais déjà pour nettoyer, 

ranger, car "l'ordre et la propreté semblaient être son seul 

instinct". Cette passion s'est développée grâce à son père 

qui lui procurait des occupations proportionnées à ses pos

sibi l i tés . Plus âgée, Thérèse aide son père à tenir les 

comptes de fermage. 
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Certaines femmes, comme Makarie, se plaignent de 

1 ' injust ice des hommes qui veulent se réserver toute la 

culture d'un certain niveau, ne permettre aux femmes 1Taccès 

à aucune science, faire d ' e l l e s des poupées ou des ménagères. 

Lothaire défend le point de vue opposé et cet te a t t i tude le 

rend sympathique à Thérèse. Pour l u i , i l es t étrange qu'on 

puisse blâmer l'homme quand i l prétend mettre l a femme à l a 

plus haute place qu ' e l l e so i t capable d'occuper et qu'ici y. 

a t - i l de plus élevé que la direction de la maison ? Tandis 

que l'homme s ' ag i t e au dehors, lu t t e contre l ' adve r s i t é , 

est forcé d 'agi r en poli t ique,"une sage ménagère règne 

effectivement dans son in t é r i eu r et procure par là à sa 

famille toutes les occasions de t r a v a i l l e r et d ' ê t re heureux 

de son so r t " . Mais curieusement s i Goethe célèbre les vertus 

de l a bonne ménagère (déjà vantée par Werther chez Lotte) 

l ' a c t i v i t é de ce t te ménagère n ' a pas sa fin en e l l e nême. 

Elle es t nécessaire à la l ibéra t ion de l'homme qui , dégagé 

de ces obligations^malgré tout subalternes^peut désormais 

se consacrer tout en t i e r à de grandes entreprises e t s i le 

sor t le favorise, ê t re pour l 'E ta t -ce que sa femme s a i t s i 

bien ê t re pour l a maison * (Sie verschafft ihrem Manne die 

wahre Unabhângigkeit, die hâusl iche, die inne re . - so kann 

er sein Gemût nach qrossen Gegenstanden wenden und, wenn 

das Gluck gut i s t , das dem Staate se in , was seiner Gattin 

zu Hause so wohl ansteht . Livre 7, Chapitre 6 ) . Lothaire 

f a i t le tableau de l a femme idéale selon lu i e t Thérèse se 

reconnaît avec joie dans cet te description. Pour lu i y à qui 

on veut fa i re épouser une femme riche : "un homme de bon 

sens n ' e s t jamais mieux servi que par une bonne maîtresse 

de maison" ( . . • da einem wohldenkenden Manne doch nur mit 

e iner haushâltischen gedient se i p . 456). Cet idéal féminin 

e s t - i l réellement celui de Goethe? On peut en douter puisque^ 

finalement^ce n ' e s t pas Thérèse que Wilhelm épousera. Mais 

peut-ê t re Goethe voulut - i l ? en ins i s t an t sur les mérites de 

l a bonne maîtresse de maison e t sur l ' a i de précieuse q u ' e l l e 

apporte à son mari, j u s t i f i e r le choix q u ' i l avait f a i t l u i -

même de son épouse. 
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Cette conception de la femme parfai te maîtresse de 

maison, n ' e s t pas or ig ina le . Elle é t a i t déjà recommandée 

par Fénelon pour qui i l ne f fs fagissai t pas d'engager les 

femmes dans des études qui feraient d ' e l l e s des.savantes 

r id i cu le s" . I l é t a i t seulement question, "à son avis" , de 

leur apprendre ce qui convient à leur rôle domestique, 

Fénelon demandait que l 'on cessât de négliger l 'éducation 

des femmes, ju squ ' i c i réduite à une éducation monastique à à 

deux tendances : dans les couvents mondains, où l a vanité 

é t a i t à l 'honneur, dans les couvents sévères, d'où les 

jeuûes f i l l e s sor ta ient désarmées devant la v ie . Avant tou t , 

l ' importance de leur rôle d'épouse et de mère devait ê t r e 

souligné. Mais Fénelon f ixa i t à l 'é tude des sciences pro

fanes des l imites beaucoup plus é t ro i t e s que Goethe : 

i l considérait comme absurde d'apprendre l a langue maternelle 

dans les règles^encore moins les langues étrangères^sauf l e 

l a t i n , langue d ' ég l i s e ; la musique é t a i t re je tée comme 
Â 

source de divertissements empoisonnés et souhai ta i t que la 

femme a i t pour les sciences une pudeur presque aussi d é l i 

cate que cel le qu ' inspi re l 'hor reur du mal. L'accent é t a i t 

donc mis sur l 'éducation morale et les t a l en t s pratiqués 

et non sur le savoir dés intéressé . 

Goethe t rouvai t chez Rousseau une conception voisine 

de Fénelon^mais plus large „ . La femme doit ê t re 

éduquée différemment de l'homme, le but à a t te indre n ' e s t 

pas le même et cul t iver chezkes femmes les qual i tés de 

l'homme, négliger cel les qui leur sont propres s e r a i t 

visiblement t r a v a i l l e r à leur préjudice* , Rousseau précise 

toutefois les l imites de ce t te différenciation : " S ' e n s u i t - i l 

qu ' e l l e s doivent ê t r e élevées dans l ' ignorance de toute 

chose et bornées aux seules fonctions du ménage ? L'homme 

fera t - i l sa servante de sa compagne ? Se p r i v e r a - t - i l auprès 

d ' e l l e du plias grand charme de la société ? Pour mieux 

l ' a s s e r v i r , l'empêchera t - i l de rien s e n t i r , de rien con

na î t r e ? En fera t - i l un vér i table automate ? Non sans doute; 

a insi ne l ' a pas d i t l a nature qui donne aux femmes un e sp r i t 

s i agréable et s i dél ié ; au contra i re , e l l e veut qu ' e l l e s . 

pensent, qu ' e l l e s jugent, qu ' e l l e s aiment, qu 'e l les con

naissent , qu ' e l l e s cul t ivent leur» espr i t comme leur figure ; 



ce sont lea armes qu f el le leur donne pour suppléer à l a 

force qui leur manque et pour d i r iger la not re . Elles doi

vent apprendre beaucoup de choses, mais seulement cel les 

qui leur convient de savoir" fp. 45UJ.I1 n ' e s t pas question 

d'apprendre les sciences naturel les et l1astronomie, 

sciences qu !avai t étudiées Makarie. Pour Rousseau, l1édu

cation féminine "doit ê tre re la t ive aux hommes : leur 

p l a i r e , leur ê t re u t i l e s , se faire aimer et honorer d'eux, 

les élever jeunes, les soigner grands, les conse i l le r , les 

consoler, leur rendre la vie agréable et douce, voilà les 

devoirs des femmes dans tous les temps et ce qu'on doit leur 

apprendre dès leur enfance" Emile p . 455)* Pour l u i , i l n 'y 

a pas d ' u t i l i t é à ce qu'une jeune f i l l e sache l i r e et éc r i r e 

de bonne heure, l a femme res te ra malgré tout soumise à l'hom-

me^aussi do i t - e l l e s 'exercer tô t à supporter la cont ra in te , 

pour que ce l l e - c i ne lu i coûte plus et Rousseau précise 

sans hés i t e r " I l résu l te de cet te contrainte habi tuel le 

une doc i l i t é dont les femmes ont besoin toute leur v ie , 

puisqu 'e l les ne cessent jamais d 'ê t re assu je t t i es ou à un 

homme ou au jugement d'un homme et q u ' i l ne leur est jamais 

permis de se mettre au-dessus de ces jugements" (p. 463)» 

Cette soumission s 'é tend au domaine re l ig ieux où l a f i l l e 

aura l a re l ig ion de sa mère, l a femme cel le de son mari. 

Comme Fénelon, Rousseau é t a i t hos t i l e à l 'éducat ion 

donnée dans les couvents^ prétendant mime q u ' i l y avait dans 

les pays protes tants plus d'attachement à l a famille, de 

plus dignes épouses e t de plus tendres mères que dans les 

pays catholiques. Pour lu i j l 'éducation des f i l l e s doit ê t r e 

l ' a f f a i r e de l a mère, dans l a maison pa te rne l le , car ce n ' e s t 

que là "qu'on prend du goût pour sa propre maison e t toute 

femme que sa mère n ' a point élevée n'aimera point élever 

ses enfants". 

S ' i l faut chois i r entre l a ménagère et la femme 

l e t t r é e , Rousseau opte délibérément pour la ménagère. Toute

fois * i l doit y avoir des points communs entre l 'éducation 

de l'homme e t cel le de l a femme : " i l ne convient pas à un 

homme qui a de l 'éducation de prendre une femme qui n'en a i t 
social 

point , ni par conséquent dans un rang/ou l 'on ne saura i t en 
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avoir . Mais j ' a imera i s encore cent fois mieux une f i l l e 

simple e t grossièrement élevée, qu'une f i l l e savante et 

bel espr i t qui viendrait é t a b l i r dans ma maison un t r ibunal 

de l i t t é r a t u r e dont e l le se fe ra i t la présidente . Une femme 

bel espr i t es t le fléau de son mari, de ses enfants, de ses 

amis9 de ses va le t s , de tout le monde" (p. 518). 

Thérèse, femme équilibrée et dans une large mesure, 

type de la femme idéa le , sera apte à élever des jeunes f i l l e 

ce qui n ' é t a i t pas le cas de la "Belle Ame". Mais c e l l e - c i , 

non mariée, avait un rôle de "témoignage mataphysique à 

remplir sur la t e r r e et non celui de la femme au foyer". 

Thérèse d i r ige une maison d'éducation, façonnant les 

f i l l e t t e s à son image conformément à l fimage qu ' e l l e s ' e s t 

fa i t e elle-même de l 'épouse idéale . Pour Goethe une femme 

noble, et Thérèse, comme l a quasi t o t a l i t é des principaux 

personnages du roman, appartient à la noblesse, ne déroge 

pas en s'occupant d'éducation féminine, en formant des 

jeunes f i l l e s à leur futur rôle de maîtresse de maison 

(Haushâlterin) et d 'éducatrice (Erziehrin) . Contrairement 

à Rousseau qui opta i t délibérément pour l 'éducation à la 

maison, Goethe es t favorable aux in s t i t u t ions (Weibliche 

Erziehungsantalten) qui remplacent l 'éducation familiale ; 

ces établissements seront d ' a i l l eu r s avant tout de- grandes 

familles féminines (Erweiterte weibliche Familien" -

Oldenberg op. c i t . p . 37). Thérèse et l a soeur de Lothaire 

éduquent ensemble des jeunes f i l l e s , mais en deux groupes 

d i s t i n c t s , selon les qual i tés propres des enfants. 

Thérèse forme les ménagères a le r tes et débrouillardes 

(lebhafte und d iens t fer t ige Haushalterinnen), l ' a u t r e groupe 

rassemble ce l les qui annoncent des disposit ions plus p a i s i 

bles et plus dél icates (ein ruhigeres und feineres Talent ) . 

Avant tout i l faut t r a v a i l l e r par tous les moyens au bon

heur du mari e t à l a prospéri té de l a maison (fur das 

Gluck der Manner und der Haushaltung sorgen) ( t r . p . 81*4- -

Lehrj. Livre 7 - Ch. 6 p . 459). 
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Si le but à a t te indre est le même* i l s ' a g i t en 

r é a l i t é de deux systèmes d'éducation assez différents : 

Thérèse "dresse" dans une certaine mesure des élèves peu 

douées, Nathalie "éduque" des âmes plus f ines . Mais dans 

l fun comme l ' a u t r e système, on débouche sur les travaux 

domestiques, l ' a r t de t en i r une maison, ce qui amène 

Hersi l ie ( la future fiancée de Félix) à appliquer au destin 

de la femme la devise insc r i t e au mur du château "de l ' U t i l e 

en passant par le Vrai pour ar r iver au Beau", après l 'avoèr 

retournée, ce qui donne humoristiquement : La Belle trouve 

des adorateurs, un fiancé, puis un mari, pour f i n i r e l l e 

arr ive alors au Vrai qui n ' e s t pas toujours des plus réjouis

san t s , e t 5 / s i / e s t avisée, e l l e se consacrera à l ' U t i l e , 

s'occupera de l a maison et des enfants et s 'en t iendra là 

(I ; 6 ) . I l faut bien admettre que, malgré quelques conces

sions à une culture sommaire, l 'éducation des f i l l e s res te 

imprégnée de l ' i d é a l de Molière et qu'on ne va guère au-delà 

des fameuses "c lar tés de tou t" . 

Plus t a rd , au cours de ses Années de Voyage, et lo r s 

d'une v i s i t e à Malarie, Wilhelm découvre une p e t i t e i n s t i 

tut ion pour jeunes f i l l e s qui^ dans une certaine mesure ^ 

pourrai t ê t r e le pendant de la Province Pédagogique mais 

qui nous es t décr i te beaucoup plus sommairement. Les pension

na i r e s , sous la conduite d'une nommée Angela, se l iv ren t aux 

travaux des champs, comme les jeunes gens de la Province. 

Elles ne portent pas l'uniforme mais l e costume de leurs 

provinces d 'o r ig ine . A vingt ans, ces jeunes f i l l e s qu i t t en t 

l a pension pour entrer dans la vie active généralement en 

se mariant. I l n ' e s t donc pas question de leur apprendre un 

métier, ni mime de les pourvoir d'un sol ide bagage i n t e l l e c 

t u e l , mais uniquement«,ici encore*d'en fa i re de bonnes maî

t resses de maison7recherchées par les jeunes gens des envi

rons. La maison fa i t mime sa propre propagande puisque^nous 

di t-oncles élèves ne sont pas c lo î t r ées , e l l es se rendent 

aux foires annuelles, on les voi t , on les remarque, et e l l e s 

trouvent des f iancés. Aussi beaucoup de familles n 'a t tendent -

e l les que le moment où une place devien'l l i b re à l ' i n s t i t u 

tion pour lu i confier leurs enfants". On pourrait^un peu 
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cyniquement* comparer cet établissement à une agence matri

moniale, tout au moins à une pépinière d futures épouses 

modèles, ... : : 

Cette conception de l 'éducation des f i l l e s é t a i t 

générale à 1'époque e t Goethe n'innove nul le ment dans ce 

domaine. Mais i l décri t par là l 'éducation des f i l l e s t e l l e 

qu ' e l l e se présente a lo rs . Plus t a rd , en la personne de 

Mme Suzanne, i l montrera l 'évolut ion nécessaire de cet te 

s i tua t ion . Basedow, lui auss i , concevait déjà de la même 

manière l'enseignement à donner aux f i l l e s . Cette éducation 

devait ê t r e , pour l u i , fondamentalement différente de cel le 

des garçons, reposant sur l 'hygiène et l féducation domes

t i que , avec, en p lus , une certaine éducation mondaine. Mais 

l ' i n s t ruc t i on devai t , avant tou t , ê t re l imitée et se borner 

à savoir l i r e , é c r i r e , t e n i r les comptes, s'exprimer en 

langue maternelle mais aussi-curieusement en français . 

Conception assez proche^doncPde celle de Goethe qui veut 

façonner des maîtresses de maison, (Herrin im Hause) et non 

des femmes savantes aux ac t iv i t é s l i t é r a i r e s , p o l i t i q u e s et 

sc ien t i f iques , e t ". . . év i te r de meubler l ' e s p r i t des f i l l e s 

de connaissances, pour lu i i n u t i l e s . 

Toutefois, i l ne faut pas oublier qu'une certaine 
ne ségrégation exis te et que ce genre d'éducation semble convenii 

qu'aux jeunes f i l l e s de rang modeste, tout au moins à cel les 

qui n 'appartiennent pas à l ' a r i s t o c r a t i e . Dans la nouvelle 

i n t i t u l é e "L'Homme de 50 ans" nous assistons aux ac t iv i t é s 

des jeunes f i l l e s de "bonne soc ié té" . Elles se l iv ren t à des 

travaux a r t i s t iques et non plus de simple u t i l i t é pra t ique. 

Elles confectionnent un por te feui l le brodé garni de rubans. 

En se l iv ran t à des travaux d ' a r t , les jeunes f i l l e s s 'accou

tument à occuper leurs doig ts , mais^en mime temps?elles 

l a i s sen t leurs pensées vagabonder de ci de l à ; ces deux 

habitudes leur res ten t , de venues adultes et e l l e s apprennent 
et à 

peu à peu à exécuter les travaux les plus dé l i ca t s / r a t t ache r 

à chaque ouvrage de ce genre des souvenirs de personnes, de 

circonstances, de joies et de peines . 
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Peut-on par ler d'une vér i table formation i n t e l l e c 

tue l l e ? Tout cela demeure fort superf ic ie l e t parfaitement 

inadapté à l révolut ion du s i è c l e . Aussi Goethe ne p e u t - i l 

souscrire à une t e l l e éducation l imitée à de fu t i les passe 

temps, conception rattachée à une forme décadente de c iv i 

l i sa t ion d f o i s i f s . Une éducation pratique* centrée sur 

l f ef f ic ience s1 impose de plus en plus pour les f i l l e s comme 

pour les garçons. Elle produira des femmes capables non ; 

seulement de gérer leur maison mais de d i r i ge r , avec autant 

de maîtrise qu'un homme, une entreprise i ndus t r i e l l e ou 

commerciale. Déjà Thérèse savai t se montrer apte à remplacer 

un intendant à l a t ê t e d'une exploitat ion agr icole , Madame 

Suzanne, qui n ' e s t pas une a r i s t oc r a t e , mais appartient à 

un milieu plus modeste , d i r igera la r épa r t i t i on du coton et 

le ramassage des produits des f i l a tures et t i ssages d'une 

région. Goethe ::- ••: re t race avec précision les étapes de 

l 'éducation de ce nouveau personnage, appelé également 

"Belle et Bonne" (die Gute Schône). Bien qu'ayant eu^^nfance 

sauvage et indisc ip l inée , e l l e reçut une éducation pieuse 

qui développa chez e l l e un certain sentiment du jus te et de 

l fhonnêteté porté par l'omniprésence de l a toute puissance 

de l'amour divin" t r . p . 1333 (Wj.L I I I ; ch. 13) ^Eine 

fromme Erziehung, die ein gewisses Gefuhl das Rechtlichen 

und Schicklichen, als von Allgegenwart go t t l i cher Liebe 

getragen. Suzanne a donc été appelée, par l a r e l ig ion , à 

s ' é lever au-dessus des besognes t e r r e à t e r r e . Elle a reçu 

toutefois une éducation plus masculine que féminine, ou^plus 

exactement^elle a prof i té simultanément des deux formations, 

s ' i n i t i a n t aux travaux de la maison certes-mais aussi à ceux 

de l ' a t e l i e r , apprenant par degré tous les secrets des dif

férents métiers de f i l eu r et t i sserand. Son f iancé, éducateur 

comme celui de Makarie, s ' e s t efforcé de lu i donner une 

culture plus étendue, en mime temps q u ' i l se cu l t i va i t l u i -

même par la l ec tu re . Le r é su l t a t de ce t te éducation est la 

formation d'une femme équil ibrée peut-ii?re un peu " v i r i l e " 

par son aptitude à exercer des fonctions généralement 

- e t en p a r t i c u l i e r à l'époque de Goethe - réservées aux 

hommes. Suzanne est apte à s ' i n t ég re r dans le monde industr ie] 

qui vient de n a î t r e , e l l e s a i t fa i re autre chose que de 

coudre des rubans à des por te feu i l l e s . 
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Au cours des Années d'Apprentissage et des Années 

de Voyage,, Goethe présente une galerie de personnages fémi

n ins , formés différemment au cours de leur enfance et de 

leur éà adolescence : Aurélie, Makarie, Thérèse, Suzanne. 

La vie d fAurélie est un échec, cel le de Makarie, une réussite 

parfa i te mais sur un plan t r è s p a r t i c u l i e r . Thérèse est une 

femme équi l ibrée , comme Suzanne, e l l es sont à l a fois c u l t i 

vées et aptes à sTadapter au rée l et à r éuss i r sur le plan 

matériel . Ces quatre personnes ont été éduquées par leur 

famille, leur fiancé, les événements de l a vie , e l les n 'ont 

pas été formées par des pensionnats, par des maisons dTédu

cation. I l nTest fa i t que rarement mention de t e l s é t a b l i s 

sements dans le Wilhelm Meister e t i l ne s ' a g i t pas de 

r ée l l e s maisons d'éducation mais p lu tô t de p e t i t s groupes 

de f i l l e t t e s rassemblées par des dames de la bonne société 

qui ne déchoient pas en s'occupant d'éducation. L'enseigne

ment que l 'on y donne est fort l imité sur le plan de la 

culture générale et le pr incipal souci est de former de 

bonnes épouses, de bonnes mères aptes à conduire leur foyer, 

et rompues aux travaux domestiques, avec un minimum de con

versation pour d i s t r a i r e leurs maris e t ne pas leur fa i re 

honte en soc ié té . 

Le problème de l 'éducation systématique des f i l l e s 

est examiné d'une façon plus approfondie et plus méthodique 

dans les Affinités Elect ives . 

B - LfEducatiôn des f i l l e s dans lés Affinités Electives- • 

Dans son introduction aux Affinités Elect ives , 

M. Angelloz écr iva i t : "Nous estimons que son tempérament 

d 'auteur dramatique a réa l i sé dans les Affinités Electives 

une tragédie classique doublée d'un roman d'éducation^ ( p . 13 ) 
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Goetiie rut amené à doubler le drame d*un véritable 
wxîildvn^©romann » constitué par les on&e premiers cha

pitres ae la seconde partie. Si Wilhelra Heister est 

le roman df éducation d*un hom^e etf en ce qui conoer* 

no :-'élixs U L "trait£M ; ! éuuoatioûp les- Affinité© Blac

tives peuvent être considérées comme le ^Bildungaromârf 

ae la jeune t'ille.^oua suivo^i en @ffetf lfhéroine 

aa c o ^ ^ de sou eni&noe puis ae son adolescence., et. 

enfin^lors de sa priée ae conscience ctes deux granas 

:.;ru blâmes qui posent l'amour et le mariage. 

Au début du roman à&v.%; types de jeunes fil

les ©ont présentés» en opposition dès leurs années de-

pensionnat* Leurs doue naturel© et leurs caractères 

diffv'i ente conduisent l'une L des échecs* lfautx*e à 

de brillantes réussites oculaires* Il s'agit d'Odile» 

nièce ue la comtesse Jhariotte et de Lucienne* sa fille, 

Kliee donneront, naturellement» deux types de femmes» 

la mondaine et la ménagère. Charlotte eouffre de sa-* 

voir Odile 4 la pension où elle se trouve dans des con

ditions très pénibles pour elle, compten$i©icra émumon 

carasuère» Quel contraste» par contre» avec ©a fille 

Lucienne» qui est "née poux* le raonde et sfy forme pou 

1 G îTiOaue". &lle appreua iee lexiques» l 1 histoire et au

tres disciplines» aéchifïre et goue notée et variations 

Avec sa vivacité naturelle et son heurense mémoire* on 

peut dire qu'elle oublie tout et qu'a chaque instant 

elle se rappelle tuui. Cette jeune fille par l'aisance 

de ses manières» la &r&ce ae sa danse» la vivacité et ÏH 

le bon ton u>e sa conversation» se distingue entre toute© 

et# pnœ suite d'une tewance intiée à la dominât ion » (ein 

eingeborenes herrechencies Wasen) devient la reine du 

groupa*(Affinités Bleotivee If2)« Un talla élève est 

la gloire ue l'institution qui la forme et searb de ré* 

clame 4 1*établissement» aussi est-elle particulière

ment choyée par la, directrice* A l1 opposé se trouve 

Odile qui ne parvient pas à s'épanouir* Bile va dféchecs 

en échecs et ne parvient ni à se développer ni à. montrer 

quelque aptitude i* quelque talent (keine F&hi&keit und 
-keine 
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Fertigkeiten zeigen * J _ La comtesse es t persuadée 

que l'atmosphère de l a pension ne convient pas à sa nièce 

et qu'Odile deviendrait une créature magnifique s i e l l e 

pouvait d i r iger elle-même son éducation. 

Une l e t t r e de l a Directr ice de l ' I n s t i t u t i o n confirme 

les mauvais r é su l t a t s scolai res d'Odile qui v i t dans une 

extrême réserve, n ' a pas d ' appé t i t , et souffre de maux de 

t ê t e . Un b i l l e t du professeur d'Odile permet d 'apprécier 

les qual i tés de psychopédagogue de Goetfee. Le jeune profes

seur, amoureux de son élève, étudie avec soin le caractère 

de c e l l e - c i , voyant en e l l e "une enfant née pour apporter 

aux autres le bien ê t r e et l a jo ie et certainement aussi 

pour ê t re e l l e même heureuse" Tr. p . 51. Pour l u i , cet te 

jeune f i l l e n ' e s t pas encore mure, i l suf f i t d 'a t tendre son 

plein développement. Elle progresse t r è s lentement certes 

mais ne recule jamais. On ne peut dire qu'Odile so i t s o t t e . 

Elle a même un espr i t logique particulièrement sensible 

aux l iens unissant chaque connaissance aux au t res . C'est un 

enfant, i l faut commencer par le commencement. Aussi, toute 

chose qui ne découle pas de l a précédente lu i échappe. Son 

espr i t res te impuissant et r é t i f devant une notion toute 

simple qui lu i semble ne se ra t tacher à r i en . Mais^si l 'on 

peut en découvrir l'enchaînement avec d 'autres et le lu i 

montrer clairement, e l l e comprend les plus d i f f i c i l e s % ( I ;3 ) . 

Le moins que l 'on puisse dire est qu'Odile manque de vivaci té 

d ' e s p r i t . Elle es t à l 'opposé de ses camarades, qui avancent 

rapidement, comprennent facilement t ou t , retiennent avec 

aisance et appliquent ce qu'on leur enseigne . En terme de 

psychologie moderne, Odile es t complexée, inhibée, "elle 

s a i t beaucoup de choses, . x . ' ; • ';/..-; ... e t e l l e 

s a i t fort bien ce qu ' e l l e s a i t mais quand on l ' i n te r roge 

e l l e semble ne r ien savoir e t ne parvient pas à répondre. 

I l faudrait à Odile un enseignement^, adapté, des 

professeurs calmes et pa t i en t s , progressant méthodiquement. 

Elle est r é f rac ta i re à l'enseignement "ex cathedra" adapté 

à des espr i t s v i f s . Quelle que so i t la valeur du professeur 

e l l e n'apprend r ien et r es te impuissante à suivie une confé-
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rence trop rapide, ce qui es t le cas pour certains cours 

fa i t s par des maîtres exce l len ts , mais vifs et i nça t i en t s . 

I l s e r a i t logique de conclure qu!Odile est une élève 

inadaptée qu T i l faut soumettre à une pédagogie spéciale mais 

sur laquelle on ne peut fonder que peu d fespoir . Or, para

doxalement, Goethe^qui sTest pe*u soucié jusqu ' i c i de p réc i 

ser le p ro f i l du futur enseignant, déclare par la bouche du 

professeur qu'Odile possède les qual i tés requises pour deve

n i r i n s t i t u t r i c e ou professeur. Elle apprend ce qu'on lu i 

enseigne comme on devrait apprendre dans une école normale, 

en un mot, i l semble qu ' e l l e apprenne comme l 'on doit appren

dre en vue d'enseigner ensui te ."El le acquiert par des con-
non , . ^ 

naissances/comme le fa i t celui qui doit se former lui-même, 
ce l ,u i 

mais comme/qui veut former les aut res , en un mot non comme 
une élève, mais comme une future maîtresse"(Tr. 52). 

Sans doute Goethe veu t - i l indiquer^par laïque le futur 

pédagogue doit se former lentement, assimiler avec soin 

toute notion car ses connaissances doivent ê t re approfondies 

et non supe r f i c i e l l e s . Ceci complète le p o r t r a i t de pédagogue 

que t r a ç a i t Jarno en exigeant q u ' i l fut passé maître dans 

ses s p é c i a l i t é s , avant de se permettre de l 'enseigner aux 

au t res . 

Le contraste radica l exis tant entre Odile et sa 

cousine est souligné une nouvelle fois par une seconde le t t re 

de l a dire et r i ce ̂ annonçant que la f i l l e de l a baronne vient 

de passer brillamment l'examen où e l l e l f a emporté en tou t , 

recevant un grand nombre de pr ix . Evidemment on apprendra 

en même temps qu'Odile a échoué et l a d i rec t r i ce l a i s se au 

professeur la tache ingrate d'expliquer cet échec. Lfexamen 

publ ic , qui a mis en valeur les qual i tés et les défauts des 

deux élèves, po r t a i t sur les matières enseignées au cours de 

l ' année, i l semble ê t re une application des théories de 

Basedow et conçu selon le modèle des examens prévus au 

Philanthropinum. En 1776, Basedow avait mis sur pied un 

examen public d'une durée de t r o i s j ou r s , et lancé à ce t te 
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occasion de nonibreuses inv i t a t ions , Goethe s f é t a i t excusé 

a ins i que Wieland et Lavater. Dans l a Province Pédagogique, 

Goethe semble avoir supprimé ce mode de classement des élèves 

qui d ' a i l l eu r s chez Besedow é t a i t avant tout un moyen de 

propagande. Ce genre d'examen avantage les sujets b r i l l a n t s , 

mais élimine les élèves timides et l en t s . Aussi, Odile 

ob t ien t -e l l e des notes lamentables^eiU £^t incapable d'exprimer 

rapidement ce qu ' e l l e s a i t et de montrer ce qu ' e l l e peut. 

En éc r i t u re , e l l e manque d 'a isance, en calcul de r ap id i t é , 

alors qu ' e l l e aura i t été capable de résoudre des problèmes 

beaucoup plus d i f f i c i l e s s i on lui avait permis de ré f léch i r -

à son rythme. En Français, e l l e est dépourvue d'éloquence, 

ne retrouve en h i s t o i r e ni da tes , ni noms, en géographie 

e l l e ne porte aucun in té rê t à l ' aspect po l i t ique . Même en 

musique, c ' e s t un échec et-, en dessin, matière où e l l e é t a i t 

en droi t d 'espérer €.e pr ix , e l l e n ' a pu, ayant vu trop grand, 

terminer son t r a v a i l dans le temps impart i . 

En face de t e l s r é s u l t a t s , i l est normal que le jury 

se so i t montré sévère : malgré la défense présentée par le 

professeur, qui , d i t - i l , s ' é t a i t trouvé, enfant, dans le 

mime cas. La réponse du président du jury est conforme à ce 

que l 'on attend d'un t e l personnage, qui parle au nom de l a 

soc ié té , e t ne peut apprécier que des f a i t s , non d'éventuelles 

p o s s i b i l i t é s . Pour l u i , les aptitudes sont admises par hy

pothèse mais e l l e s doivent se développer en t a l e n t s . Tel 

est le but de toute éducat ion. . . Tel es t l ' ob j e t de l'examen 

qui doit permettre de juger en même temps les maîtres et les 

é lèves" . Etant donné d 'autre part que sa cousine se moque 

d ' e l l e , Odile ne peut dans ces conditions demeurer à la 

pension, e t l a d i r e c t r i c e , sur le conseil du Professeur, 

demande à l a Baronne de la prendre auprès d 'e l le* I l semble

r a i t qu'après de t e l s r é s u l t a t s , Odile so i t à c lasser parmi 

les élèves t r è s f a ib les , voire inadaptés et peu récupérables, 

dont l 'é tabl issement scola i re désire se débarrasser en les 

confiant à nouveau à leur famille. Or, la su i te du roman 

conduit à l'épanouissement d'Odile qui affirme progressive

ment des qual i tés de maîtresse de maison exceptionnelles, 

un sens de l f o r d r e , de l a méthode, et même des qual i tés 
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pédagogiques cer ta ines . Son évolution confirme les préc i 

sions du professeur rendu clairvoyant par l'amour. Goethe 

est bien loin de la condamner et i l semble que ce so i t 

l'examen, dans sa conception, et la pédagogie classique de 

l ' I n s t i t u t i o n qui soient mis en cause pour n 'avoir pas su 

développer les qual i tés r ée l l e s d'Odile, et n 'avoir pu 

s 'adapter au sujet qui lu i é t a i t confié. L'enseignement 

donné -et l a forme de l'examen conviennent 

à l a majorité des élèves . •: sans doute, mais non à certains 

cas pa r t i cu l i e r s q u ' i l s b r i s en t , déroutent, les amenant à se 

r ep l i e r sur eux-mêmes. 

X 

X X 

A peine arrivée au château de sa t a n t e , Odile 

change profondément e t devient apte à remplacer rapidement 

l a baronne Charlot te , . , » . à l a surveil lance du per

sonnel domestique du château. Quelques indications données 

par Charlotte suffisent pour l a mettre au courant du t r a v a i l 

de l a maison. Odile s a i s i t rapidement toute l 'organisat ion 

et même, ce qui es t encore p lus , e l l e l ' a "sen t ie" . Ce qu ' e l l e 

avait à fa i re pour tous ou pour chacun en pa r t i cu l i e r é t a i t 

v i te compris. Tout é t a i t f a i t avec ponc tua l i t é . " Odile n ' e s t 

pas seulement apte à d i r ige r , à su rve i l l e r l e personnel dans 

1*accomplissement des taches domestiques, e l l e s a i t également 

couper et coudre elle-même ses vêtements e t prend rapidement 

l ' e n t i è r e direct ion du ménage car ' tout en e l l e la porte 

vers la maison e t les occupations domestiques p lu tô t que 

vers le monde e t l a vie du dehors . Elle trouve l 'occasion 

d ' u t i l i s e r les dons pédagogiques dont le professeur avait 
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soupçonné l a présence chez e l l e , en s ' in té ressan t à une 

sor te de cours d ' a r t ménager i n s t i t u e au prof i t des jeunes 

vi l lageoises ; e l l e leur enseigne à coudre, à t r i c o t e r , à 

f i l e r et exécuter d 'autres travaux féminins. Elle se consacre 

méthodiquement à ce groupe de f i l l e t t e s , se f iant à son 

inspira t ion à défaut de posséder une méthode éprouvée. Elle 

s1en remet à son bon sens, e t , sans posséder un plan tout à 

f a i t p réc i s , e l l e compte sur l a sensibi l i té" de chaque f i l l e t t e 

pour l fattachement à sa maison, à ses parents , à ses frères 

et soeurs". 

La même éducation avait é té donnée à l a pension à 

Odile et à sa cousine, mais comme on ne saura i t modifier les 

dons na tu re l s , ce t te éducation identique a formé deux ê t res 

fort dissemblables. Alors qu'Odile d'un na ture l effacé, gère 

avec habi leté la maison, s a i t mettre chacun à son a i se , agi t 

toujours avec retenue et d i scré t ion , Lucienne aime le luxe, 

s 'efforce de p a r a î t r e , de b r i l l e r , e t n ' e s t heureuse qu'en

tourée d'une cour d'admirateurs. I l va de soi que Goethe ne 

voit pas en e l l e le modèle de l a femme, rejoignant sur ce 

point Rousseau qui avait déjà cr i t iqué ce genre de mondaine 

qui ne cherche qu'à p l a i r e aux hommes. Ce n ' é t a i t pas évi

demment le modèle q u ' i l proposait pour l 'éducation de Sophie : 

"Mais quoique toute femme veui l le p l a i r e aux hommes et doive 

le vouloir , i l y a bien de l a différence entre vouloir p l a i r e 

à l'homme de mérite, à l'homme vraiment aimable et vouloir 

p l a i r e à ces p e t i t s agréables qui déshonnorent leur sexe et 

celui q u ' i l s i m i t e n t . . . Lors des v i s i t e s au château le com

portement des deux jeunes f i l l e s es t s i g n i f i c a t i f : alors 

qu'Odile dir ige le personnel, s'occupe de tou t , ve i l l e à 

ce que rien ne manque malgré l faffluence des i n v i t é s , 

Lucienne apparaît "comme le noyau incandescent d'une comète 

t ra înant après lu i une longue queue. Dans cet te société 

tourbi l lonnante, e l l e excite l ' i v r e s s e de vivre", ve i l lan t 

chaque jour à augmenter sa cour, e l l e force même Odile à 

qu i t t e r les travaux domestiques pour pa r t i c ipe r aux par t ies 

de p l a i s i r et aux promenades en t ra îneau. Or, chose curieuse. 
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bien que ne p o r t a n t que des t o i l e t t e s simples» c ' e s t Odile 

qui a l e p lus de succès» e t qui p a r a î t l a p lus b e l l e aux 

hommest I I e s t v i s i b l e que Goethe veut donner l a palme à 

Odile e t non à Lucienne» e t v o i t en e l l e l a femme Idéa le 

en face de l a mondaine. 

Après le dépar t de l a f o l l e t roupe des i nv i t é s» 

l ' a r r i v é e de l ' a n c i e n p r o f e s s e u r d 'Odi le change l e c l ima t . 

Les d i scuss ions pédagogiques e t ph i losophiques remplacent 

l e s f ê t e s e t l e s t ab leaux v i v a n t s . Les jeunes garçons du 

v i l l a g e sont groupés e t u t i l i s é s comme j a r d i n i e r s , on l e s a 

r e v ê t u s , cont ra i rement aux usages de l a Province Pédagogique, 

d 'uniformes gas e t p ropres e t i l s sont h a b i t u é s à manoeuvrer 

au commandement. Le p ro fe s seu r l e s passe en revue e t l e s 

i n t e r r o g e habi lement pour l e s amener à d é v o i l e r l e u r s c a r a c 

t è r e s e t l e u r s a p t i t u d e s , e t , e x c e l l e n t pédagogue, i l l e s a, 

sans en avo i r l ' a i r e t en moins d 'une h e u r e , i n s t r u i t s e t 

développés d 'une manière r ée l l emen t cons idé rab le" (bedeutend 

u n t e r r i c h t e t und ge fo rda r t ) 1 1 , 7 . _ . .v... Alors que l e D i rec 

t e u r de l a Province Pédagogique a f f i r m a i t que l e p o r t de 

l ' un i forme empêchait d ' a p e r c e v o i r l ' o r i g i n a l i t é des e s p r i t s 

e t l e u r s a s p i r a t i o n s p r o p r e s , l e p ro fe s seu r ne semble n u l l e 

ment gêné pa r ce t uniforme pour sonder l e s e s p r i t s des enfan t s 

i l se montre au c o n t r a i r e s a t i s f a i t de ce t h a b i l l e m e n t , qui 

e s t une p r é - i n i t i a t i o n à l ' e s p r i t m i l i t a i r e . I l aff irme que 

l e s hommes dev ra i en t p o r t e r l ' un i forme dès l e u r j e u n e s s e , 

car i l s doivent s ' h a b i t u e r à a g i r en commun, à se pe rdre 

parmi l e u r s semblab les , à o b é i r en masse e t à t r a v a i l l e r 

pour l ' e n s e m b l e . En o u t r e , t o u t uniforme f avo r i s e l ' e s p r i t 

m i l i t a i r e , développe une d i s c i p l i n e p lus s t r i c t e , p lus 

r i g i d e . Et d ' a i l l e u r s tous l e s garçons ne s o n t - i l s pas des 

s o l d a t s nés? I l s u f f i t de l e s r ega rde r au cours de l e u r s 

j e u x , se combattre e t l u t t e r , se l i v r e r à des a s s a u t s , pour 

ê t r e convaincu que ces a c t i v i t é s répondent à l e u r na tu r e 

profonde. On peu t s ' é t o n n e r de découvr i r i c i une i n t e n t i o n 

pédagogique rad ica lement d i f f é r e n t e de c e l l e de l a Province 

Pédagogique. Es t - ce parce q u f i l s ' a g i t de p e t i t s paysans , 

qui ne va len t pas l a pe ine d ' ê t r e éduqués, o r i e n t é s , p u i s q u ' i l 

n ' a p p a r t i e n d r o n t jamais à l a c l a s s e d i r i g e a n t e n i même à l a 

c l a s s e moyenne à l a q u e l l e l a Province sembla i t p r é p a r e r ses 

é l è v es . 
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A Charlotte qui s'étonne dTentendre les réponses fort 

intéressantes des enfants aux questions qui lu i paraissent 

simples, le Professeur expose l ' i n t é r ê t pédagogique de l ' i n 

terrogat ion. I l s 1 agi t pour lu i d'une r e c e t t e , d'un secret 

de métier, q u ' i l devrait garder comme les maîtres au Moyen 

Âge. Toutefois, i l explique ce qu 'es t l ' i n t e r roga t ion qu'en 

pédagogie moderne on appelle aujourd'hui interrogation d'acqui 

s i t ion ' / Elle est destinée moins à vé r i f i e r les connaissances 
en qu'à amener l ' enfant à acquérir de nouvelles, version nouvelle 

de l a maïeutique socrat ique. Mais^avant toute chose le maître 

devra posséder à fond le sujet q u ' i l veut t r a i t e r , idée déjà 

développée à plusieurs repr ises dans le Wilhelm Meister. i 

Nous retrouvons i c i l a nécessi té d'une étude appro

fondie, lente,1 méthodique, progressait par pa l i e r ,qu i é t a i t 

cel le d'Odile à l a pension e t qui , pour le professeur, é t a i t 

un signe d'aptitudes pédagogiques. Maître de son su je t , le 

pédagogue s 'ef forcera de découvrir les connaissances des 

enfants, d'en connaître les l im i t e s , et par là^de préciser 

les acquisi t ions encore nécessaires : le t r a v a i l se fera 

par une interrogat ion destinée à préciser les points déjà 

acquis : car i l es t faci le de découvrir en conversant avec 

une masse d'enfants ce q u ' i l s savent déjà, ce q u ' i l faut 

leur . suggérer encore, leur -. communiquer. Pas d 'ensei 

gnement ex cathedra mais un échange constant et vivant entre 

le maître et l ' é l è v e . On l a i s se ra aux enfants, dans une cer

taine mesure l a bride sur le cou, tout en contrôlant les 

diversions, en évi tant q u ' i l s s 'é loignent t rop par leurs 

questions et leurs réponses du sujet de l a leçon. I l n f es t 

pas grave q u ' i l s se trompent: 1 Important' es t q u ' i l s ne 

f inissent pas par perdre de vue l f e s s e n t i e l de l a question; 

le maître res te ra le guide et ve i l l e r a au développement de 

la leçon. Les réponses aux questions posées peuvent ê t r e 

erronées e t s 'é lo igner du suje t , si^en questionnant de nouveau 

les é lèves , le maître ramène leur espr i t et leur sens au 

sujet t r a i t é , s i on ne se l a i s se pas éloigner du but envi

sagé, les enfants devront en fin de compte penser, comprendre 

et admettre uniquement ce que le maître veut et comme i l le 

veut. Certes, ce s e r a i t une grande faute de se l a i s s e r 
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entra îner au loin par les élèves. I l faut savoir les r e t en i r 

et revenir sans cesse à la notion que l fon veut faire acqué

r i r . 

Une t e l l e méthode est assez au to r i t a i r e malgré son 

apparence*car e l l e ne l a i s se aux élèves qufune i l lus ion de 

l i b e r t é , au mieux une l i be r t é guidée, su rve i l l ée . Malgré 

tout9ce dialogue in t rodui t entre maître et élèves annonce 

la pédagogie moderne. 

Charlotte f a i t remarquer au professeur que^d'après 

sa conception^la bonne pédagogie s e r a i t l ' i nverse des bonnes ! 

règles sociales (gerade das Umgekehrte von der guten 

Lebeneart) car.dans l a soc ié té , on a tendance à ne s ' a t t a r d e r 

sur r i en , à passer d'un sujet à l f a u t r e , à papillonner 

d ' idées en idées, alors quâ&r* pédagogie, dans l 'enseignement, 

l a " loi suprême s e r a i t de combattre toute dispersion" 

(! tbei dem Un t e r r i cht ware das hochste Gebot, gegen a i l e 

Zerstreuung zu arbeiten1 1). Mais^ici encore^un cer tain équi

l i b re est nécessaire car l 'absence de d is t rac t ion f i n i r a i t 

par créer la monotonie, e t par là l ' ennu i . Or, le vrai ressor t 

de la pédagogie est avant tout l ' i n t é r ê t , on n'apprend bien 

que ce qui nous in té resse ; i l faudra donc renouveler les 

sujets pour maintenir en éve i l l a cu r ios i t é , et r éa l i s e r 

un équi l ibre d i f f i c i l e en maintenant la var ié té sans tomber 

dans la dispersion. "Alternance sans dispersion s e r a i t pour 

l'enseignement et pour la vie la plus be l l e des devises, s i 

seulement l 'on pouvait conserver facilement ce bel équilibre11 . 

("Âbwechselung ohne Zerstreuung ware fur Lehre und Leben der 

schonste Wahlspruch, wenn dièses lobliche Gleich gewicht nur 

so le ich t zu erhalten ware" p . W8/4-09 I I ; 7 ) . 

Si le professeur est par t isan de l'uniforme pour les 

garçons, i l lu i es t opposé^par contrey l o r s q u ' i l s ' a g i t des 

f i l l e s , pour des raisons psychologiques e t i l approuve Odile 

d 'hab i l l e r différemment les jeunes f i l l e s dont e l l e s'occupe. 

Pour l u i , en e f f e t , les femmes doivent por ter des vêtements 

d i f fé ren ts , chacune à sa manière : on leur l a i s se ra l ' i n i -
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t i a t i v e du choix des couleurs e t de la coupe pour leur 

permettre de découvrir elles-mêmes ce qui leur va bien, ce 

qui leur* convient. Nous retrouvons i c i les motifs déjà men-

tionnés>mais pour les garçons., dans la Province Pédagogique. 

Une seconde raison, plus profonde, veut que les f i l l e s soient 

habi l lées chacune selon son goût : "el les sont destinées à 

vivre seules et à agir, seules pendant toute leur existence11 

( t r . p . 199 I I ; 7 ; 409). La femme n f es t pas,en effet , appe— 

l.ée, comme l f homme , à une action co l lec t ive , à un t r a v a i l 

soc ia l . Psychologiquement&un homme a besoin d 'aut res hommes, 

alors que la femme ne recherche pas une autre femme, a ten- ; 

dance même à l f exc lu re . Comme amante, fiancée, épouse, maî~ 4 

t resse de maison, la femme es t i s o l é e , est seule et désire 

demeurer seu le , "chaque femme exclut: l f a u t r e , sa nature 

l r exige" (Jede Frau sch l iess t die andre aus, ih rer Natur 

nachÎT). Charlotte ne partage pas ce point de vue du profes

seur et souhaite au contraire que les femmes s 'un issent , pour 

fa i re valoir leurs droi ts et ne pas accorder aux hommes de 

trop grands avantages. Attitude déjà féministe avant le temps. 

Le professeur f é l i c i t e Odile d f or ien ter ses élèves 

vers ce qui est immédiatement u t i l e , exigeant qu ' e l l e s soient 

propres, ce qui les amène à fa i re cas d'elles-mêmes (auf 

sich se lbs t zu halten p . 410) C fest avec raison qu'on leur 

f a i s a i t exécuter leurs tâches avec "entrain e t conscience" 

(mit Munterkeit und Selbstgefuhl) . Pour l u i ^ i l faudrait peu 

de mots pour exposer tout un système d'éducation. Le but de 

tout enseignement est simple : "Que l 'on élève les garçons 

pour en fa i re des se rv i t eu r s , e t les f i l l e s pour qu ' e l l e s 

soient des mères, e t tout i r a bien" (" Man erziehe die Knaben 

zu Dienern und die Mâdchen zu Mûtterne, so wird es uberal l 

wohlstehn"). Certes^alors que les f i l l e s s ' a t t a rden t volon

t i e r s à ê t r e maîtresses de maison et mères, les jeunes gens 

entrent dans l a vie avec l ' i l l u s i o n de jouer des rôles de 

maîtres, aussi leur dissimulera t-on la r é a l i t é , et la vie 

les contraindra, bon gré, mal gré, à devenir des^serviteurs^ 

dans la soc ié té . Une t e l l e conception, s i e l l e a le mérite de 
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maintenir l f ordre social» nous para î t singulièrement r é t r o 

grade et en opposition avec les idées exposées par Goethe 

dans le Wilhelm Meister l o r s q u ' i l veut adapter l a pédagogie 

au ckangement inévi table de la société contemporaine. 

L'entrée dans la vie active sera moins pénible à la 

jeune f i l l e qu'au garçon car e l l e se sera i n i t i é e à ses., 

tâches futures en jouant à l a poupée, en lu i cousant des ~ 

vêtements, en gardant ses frères et soeurs plus jeunes, en 

par t ic ipant aux travaux domestiques, en aidant la mère de 

famille. Ainsi préparée, " la jeune f i l l e trouvera chez son 

époux ce qu ' e l l e a l a i s sé chez ses parents" t r . p . 200 

("ein solches Madchen findet bei ihrem Gatten, was s i e bei 

ihren Eltern ve r l i e s s" I I ; 7 ; 411 )• On retrouve i c i encore 

ce même souci de continuité sans hertrt d'une génération à 

l ' a u t r e . I l en est du moins a ins i dans les classes populaires 

et moyennes* en ce qu i conce rne l ' é d u c a t i o n des f i l l e s . 

Mais le cas des §eunes f i l l e s des classes cult ivées 

(gebildete Stande) es t d i f férent . On ne saura i t se contenter 

de former la mère de famille uniquement compétente dans les 

travaux ménagers. I l faut i c i prendre en considération, le 

professeur le reconnaît , des rapports plus élevés, plus 

d é l i c a t s , plus sub t i l s et surtout des rapports sociaux. 

I l y aura l i eu de façonner les élèves pour le monde extér ieur , 

^tr. p . 200-20]! Un danger existe a lo r s , ce nouvel aspect de 

l 'éducation risque de devenir prépondérant au détriment de 

l ' a u t r e et l 'on peut se demander s i cela n f a pas été le cas 

de Lucienne, devenue femme du monde beaucoup plus que maî

t resse de maison. I l y a donc un risque certain car. en son

geant à former les enfants pour un cercle plus vaste , on les 

pousse facilement dans l ' i l l i m i t é (ins Grenzenlose) e t l 'on 

perd a ins i de vue ce qu'exige en fa i t leur nature i n t é r i eu re . 

Tel es t le d i f f i c i l e problème qui se pose aux éducateurs 

et dont l a solution es t plus ou moins heureuse. 

Dans les pensions, on enseigne beaucoup de choses 

mais l 'expérience montre que fort peu de ces acquisit ions 

seront u t i l e s ultérieurement aux élèves. Une grande par t i e de 
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l ' acqu i t sera abandonné, oublié dès que la jeune femme sera 

maîtresse de maison et mère de famille. I l faudra donc i n s i s 

t e r sur l'enseignement de base qui sera avant tou t , voire 

exclusivement^ pra t ique, on enseignera aux élèves "uniquement 

les connaissances dont e l l es ont besoin quand e l l e s entrent 

dans l e champ de leur a c t i v i t é et de leur indépendance" 

t r . 201 . . (was s ie bedurfen, wenn s ie in das Feld eigener 

Tâtigkeit und Selstandigkeit hinuberscbreiten") I l n ' e s t 

nullement question de parfaire une culture générale mais de 

se l imi te r aux a r t s ménagers e t à la puériculture* Tel sera 

l ' o b j e c t i f pédagogique de l a pension dès que le professeur 

en aura reçu l a d i rec t ion . A nouveau l f i d é a l proposé est 

voisin de celui des Fammes Savantes de Molière. C'est à l a 

v i e , aux expériences, q u ' i l appartiendra de compléter l a 

formation de la jeune femme car l 'éducation es t permanente 

et chaque année l a complète et 1'étend, au gré des circons

tances • 

Rousseau soutenait déjà un point de vue identique, 

affirmant que l a femme est et r e s t e ra assu je t t i e à l'homme, 

exigeant d ' e l l e douceur, e sp r i t de sacr i f ice "pour supporter 

les t o r t s d'un mari sans se plaindre" (Emile V) Certes^ 

l'homme ne se contente pas d 'avoir une bonne ménagère et 

souhaite qu ' e l l e a i t en plus quelques connaissances mais i l 

est i nu t i l e que ce l l e s -c i soient approfondies. Les femmes ne 

sauraient ê t re élevées dans l ' ignorance de toute chose et 

bornées aux seules fonctions du ménage car e l l e s ne sont pas 

la servante de leur mari et s i l a nature leur a donné un 

espr i t agréable et d é l i é , c ' e s t pour qu ' e l l e s pensent, 

jugent , aiment, cul t ivent leur espr i t comme leur f igure. 

Mais Rousseau conclut sur une phr§se malgré tout ambiguë : 

"Elles doivent apprendre beaucoup de choses mais seulement 

cel les q u ' i l leur convient de savoir (Emile 454-). Goethe 

va plus loin en séparant nettement les f i l l e s du peuple de 

cel les de l ' a r i s t o c r a t i e et en prévoyant deux modes de for

mation différents pour maintenir le s t a tu t de l a soc ié té . 
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La présence du professeur semble avoir stimulé le 

penchant pédagogique d'Odile et nous trouvons des réflexions 

intéressantes sur l 'éducation dans le journal quotidien 

qu ' e l l e t i e n t à cet te époque. En ce qui concerne les sciences 

naturelles» d isc ip l ine à laquelle Goethe a t tachai t une grande 

importance* les réflexions de Jarno sur l a géologie et l ' i n 

t é r ê t de Makarie pour cet te science en témoignent. Odile» 

suivant les préceptes de son maître» souligne q u ' i l y a l ieu 

de se borner à la nature qui nous entoure» "Nous ne devrions 

connaître que ce qui v i t dans notre voisinage immédiat. 

("Wir so l l ten nichts kennen» als was uns unmittelbar lebendig» 

umgibt. I I ; 7 ) . Car nous n'avons des rapports réels qu'avec 

le milieu dans lequel nous vivons : arbres» frui ts» oiseaux. 

Les créatures étrangères » arrachées à leur milieu» repro

duisent sur nous une "certaine impression d'angoisse". Certes^ 

le na tu ra l i s t e devra étudier les animaux et les plantes exo

tiques mais i l les découvre dans leur milieu avec l ' env i 

ronnement qui leur est naturel» comme l ' a f a i t Humboldt. 

Odile» à la différence de Makarie» ne voit pas l ' i n t é r ê t 

des cabinets de sciences naturelles» qui ne présentent que 

des objets morts» coupés de tout milieu. Elle compare un t e l 

cabinet d ' h i s to i r e na ture l le à un tombeau égyptien» où les 

diverses idoles» animaux ou plantes» se. dressent embaumés. 

On peut admettre qu'une caste sacerdotale s'occupe d ' e l l e s dans 

une pénombre mystérieuse» mais aucune de ces choses ne devra. 

passer dans l'enseignement général» d'autant plus qu ' e l l e 

pourrai t bien en fa i re écar ter d'autres^qui sont plus proches 

et plus estimables. Goethe f a i t reprendre par Odile les idées 

de Rousseau : "Vos philosophes de ruelle» é c r i t - i l » dans 

Emile(vl étudient l ' h i s t o i r e na ture l le dans des cabinets» i l s 

ont des colifichets» i l s savent des noms, et n 'ont aucune 

idée de l a nature : mais le cabinet d'Emile es t plus riche 

que ceux des ro is ; ce cabinet est la t e r r e en t iè re" . 

Qu'elles soient enseignées**"en cabinet ou dans l a 

nature*» les sciences na ture l les ne seront jamais qu'une 

d isc ip l ine secondaire. Les longues c lass i f ica t ions de produits 

de la nature avec leurs formes et leurs noms ne vaudront 

jamais une bonne action» un bon poème "car l ' é tude véri table 
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de l'Humanité, c ' e s t l'honnie" "das eigentl iche Studium der 

Menscheit i s t der Mensch" p . *H7. Conception humaniste et 

i d é a l i s t e de l a cul ture qui volt en l'homme la réa l i sa t ion 

suprême, le but de toute aspirat ion car " la forme humaine 

porte en e l l e l'image l a plus achevée, l'image unique de la 

Divinité" t r . p . 206 ( " . . . dass das Menschengebild am 

vorsiglichsten une einzigsten das Gleichnis der Gottheit an 

sich t r ag t " p . **17). 

I l y aura l i eu de revenir sur ce t te conception 

pyramidale des connaissances a l lan t des sciences de l a t e r r e 5 

des minéraux à l'homme en passant par les végétaux et les 

animaux. Elle f a i t de l'homme l 'aboutissement de la créat ion. 

C'est par là que Goethe aura une influence directe sur l a 

phiàosophie e t sur l a pédagogie de Steiner quelques décennies 

plus t a rd . 

X 

X X 

Malgré ces indicat ions pédagogiques e t les nonfereuses 

réflexions sur l 'éducation contenues dans l e roman» i l es t 

d i f f i c i l e de voir dans les Affinités Electives un "Erziehungs-

roman" au mime t i t r e que le Wilhelro Meister . Certes, i c i 

auss i , les héros sont conduits au renoncement mais pour obéir 

à l a l o i morale j i l s renoncent au bonheur pour respecter 

les l iens du mariage. Ce n ' e s t plus une l imitat ion volontaire , 

destinée à év i t e r l^éparpillement de l a personnalité f e t à 

augmenter sa r e n t a b i l i t é sur l e plan économique e t soc i a l . 

On ne peut prétendre q u ' i l y a i t chez les héros des Affinités 

Electives r ée l l e éducation t formation i n t e l l e c t u e l l e , évolu

t ion vers un i d é a l , i l y a seulement résignation douloureuse 

et obéissance à l a l o i morale et social® à l a fo i s . En dehors 

de ce t te soumission qui l u i sera f a t a l e , aucun personnage ne 

cherche à augmenter son u t i l i t é dans l a soc ié té . 
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