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ELEMENTS D'UNE HISTOIRE DE LA LUTTE
POUR L'EGALITE SOCIALE DEVANT L'ECOLE

EN SUISSE ROMANDE ENTRE 1924 ET 19611

A propos du rapport sur «l'ecole unique»presente au congres de 1924
de la Societe pe'dagogique de la Suisse romande et des debats et decisions

du parlement genevois concernant «l'ecole unique» ou «moyenne» et
l'egalite d'acces ä l'instruction, entre 1927 et 1961

Charles Magnin

Le debat sur l'egalite sociale devant l'instruction tel qu'il apparait dans
les sources examinees ci-dessous tourne tres largement autoui des trois
enjeux suivants la nature de l'intelligence, la question de 1 'elite (sa nature,
son role, sa composition), la question des professions liberales et de l'acces ä

celles-ci.
Cet article entend montrer les permanences et les changements obser-

vables sur ces differents points entre 1924 et 1961 II traite tout d'abord du
rapport sur «l'ecole unique»2 (ci-apres l'ecole unique) que Marcel Chantrens. ms-
tituteur ä Terntet, presenta, en juillet 1924, au 21' congres de la Societe pedago-
gique de la Suisse romande (ci-apres SPR), ä Geneve, et du compte-rendu que
Robert Dottrens, qui n'etait alors «que» directeur d'ecoles, donna en aoüt 1924
dans L'Educateur. l'organe de presse des mstituteurs romands, de la presentation

de ce rapport par son auteur L'etude se poursuit ä travers l'examen des

debats et decisions du parlement genevois concernant ce type d'ecole et plus
generalement l'egalite d'acces ä l'instruction, cela entre 1927 et 1961'

1 Sur le fond, je reprends ici l'argumcnt de la communication que j'ai presentee au colloque
sous le titre T'«ecole unique » au tribunal de la Societe pe'dagogique romande (en 1924) et
du Giand Consetl genevois (de 1927 ä 1950). non sans l'etoffer Je tiens ä remercier Charles

Heimberg de sa retranscnption de mon intervention car le texte qu'il m'en a fourni a ete tres

utile ä la redaction de cet article

2 Chercher ä instaurer «l'ecole unique» c'etait, dans l'espnt de ses promoteurs, vouloir faire
en sorte que le 1" degre de l'enseignement secondaire ne commence qu'au terme de l'ecole

primaire et qu'il soit gratuit En effet, ä leurs yeux, tant qu'un dernier degre de l'ecole pn-
maire gratuite existait parallelement ä un premier degre du College payant, la tentation etait

trop grande pour les parents des classes populaires de faire suivre ä leur progemture
l'enseignement gratuit plutöt que le payant, ce qui faisait que trop d'enfants poursuivaient leurs

etudes ä l'ecole pnmaire au lieu d'avoir une chance de se mesurer ä l'enseignement secondaire

Selon les partisans de l'ecole unique, c'etait lä une des explications de la sous-repre-
sentation des classes populaires au sein de Teilte
3 Pour une etude plus detaillee de cette problematique, voir Charles Magnin, Le parlement
genevois et l'egalite d'acces a l'instruction (1885-1950) These de doctorat Universite de

Geneve. Faculte des lettres. 1997 (ä paraitre 2000)
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Le plaidoyer de Chantrens pour l'elite et pour l'egalite sociale devant I'ecole

De la SPR qui, pour l'essentiel, federait les associations profession-
nelles cantonales d'enseignant e s pnmaires de Suisse romande, on dira seu-
lement ici qu'elle est nee en 1864 et moite en 1998 (par fusion), qu'elle
reunissait son congres tous les quatre ans, celui-ci ayant systematiquement
pour ordre du jour deux questions ä debattre Celles-ci, avant d'etre traitees
par les congressistes, faisaient l'objet de discussions au sein des differentes
societes pedagogiques cantonales, des discussions debouchant sur un rapport
et une prise de position transmis au redacteur du rapport de synthese qui
serait presente au congres pour lancer le debat En 1924, ä Geneve, la
premiere question ainsi mise ä l'etude etait 1'« Adaptation de l'Ecole active ä

l'Ecole primaire» et la seconde «L'Ecole unique» C'est sur le rapport general

presente au sujet de cette derniere question que l'on s'arretera tout
d'abord, rapport du ä la plume alerte de Marcel Chantrens

Pour lui, 1'intelligence est un don de la nature Etre intelligent c'est
avoir ete gratifie d'un tel don Mais dans la vision de 1'instituteur vaudois.
1'intelligence est egalement dotee d'autres caiactenstiques Elle ne se trouve
dans la nature qu'en quantites hmitees et Dame Nature n'a assurement pas de

quoi en distnbuer ä profusion Elle en a meme si peu ä disposition que Chantrens

lui trouve en l'occurrence des airs de marätre Seule une minorite peut
en profiter, qui est trop restreinte ä son goüt II n'hesite cependant pas ä 1'enger

en elite
«Sous le tapport des dons de l'esprit, la nature s'est montiee une
marätie envers plus d'enfants qu'il n'eiit ete desuable C'est
dans cette certitude que Renan a pit dire que «/'elevation intellec-
tuelle seta toujours le fait d'un petit nombte». Et c'est dans te
meme sentiment que nous proposons de teserver I'ecole secondai-
re ä cette minorite d'eleves dont les merites sont veritablement
transcendants » (souhgne par hauteur)4
Cette elite, notre rapporteur en fait une anstocratie de l'esprit On le

mesure ä la lecture de ses considerations sur le public d'eleves qu'il juge
seuls veritablement dignes de frequenter l'enseignement secondaire Apres
avoir rappele que «I'ecole secondaire pre'paie uniquement aux etudes
universitäres», ll indique en quoi devrait consister «son epuration»

«Mais pour qu'elle puisse remplir cette täche avec succes, il ne
suffit pas settlement qu'elle soit expurgee de ces deux groupes
parasitaires, les amateurs de culture generale et les aspirants aux
catrieres professwnnelles 11 faut, cette ecole secondaire, qu'elle
n'ouvre ses portes qu'ä ceux-lci settlement des candidats aux car-
rieres liberales qui sont bien re'ellement capables cle profiter de
son enseignement, cat cet enseignement est de ceux qui ne sau-
laient etre vulganses II est d'essence aristocratique, en ce sens

que les speculations philosophiques et metaphysiques ne convien-

4 Marcel Chantrens, L'Ecole unique In XX!' Congres de la Societe pedagogique de la Suisse

romande a Geneve les 11 12 et 13 juillet 1924 Geneve, Imprimene et lithographie
«Sonor», 1924, p 131
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nent qu'aux intelligences superieures que I'on ne rencontre pus
aussi communement qu'on serait tente de le crone »'
Mais cet elitisme n'exclut nullement la contestation par Chantrens de la

composition sociale de feilte, une contestation qui est perceptible en cela du
moms qu'il n'hesite pas ä declarer que le College accueille des eleves qui
n'ont nen ä y faire et qui ne s'y trouvent qu'en raison de l'aisance de lcurs
parents Cette aisance, Chantrens la voit comme la cause des «forceries»
qu'il stigmatise ci-dessous, en faisant peut-etre allusion par la au
«bachotage» organise par des repetiteurs introduisant le savoir comme au
forceps dans la tete d'eleves retifs

«Dans ma deuxieme constatation sin I'iriegalite des enfants devant
I'instruction secondatre, j'ai conclu tout d'abord
Qu 'il fallait recherche> une des causes de cette injustice dans /'existence

de cet tames classes secondanes preparatoues paxantes oü
I'on fonne cutifuiellement, - outie tin certain nombie de buns
eleves, - des candidats ä l'ecole secondatre notoirernent insuffisants
rnais privilegies de la naissance ou de la fortune, et qu'il convenait
par consequent de suppruner ces «forceries» [. ,]»6
Chantrens est d'autant plus resolu ä se montrer selectif dans faeces ä

l'enseignement secondaire que, ä l'instar de nombre de ses contemporains, il

juge plethorique l'effectif des professions liberales dont ces etudes sont la

premiere antichambre C'est amsi qu'apres avoir expnme son desir de voir
s'exercer ä l'entree de l'ecole secondaire une selection plus draconienne,
Chantrens explicite tout le bien qu'il en attend pour les professions liberales
L'elevation encore plus giande du niveau de formation de feilte qu'il en

escompte lui apparait aussi comme un antidote ä la sorte d'apocalypse que
promet, ä ses yeux, la surabondance de gens trop bien formes

«Notre etat-major scientifique et litteraire x gagnera encore en
qualite, si possible, soit dit sans intention de raxciler sa reputation
actuelle Et s 'il \ perd en quantite, ce sera tant rrueux, puisque
les carrieres liberales sont aujourd'hui encombrees, que notre
monde souffre de plethore intellectuelle dont il mourra assurernent
si d'energiques mesures preventives n 'x rnettent bon ordre.»1
Ce qui est interessant ici. c'est que la force avec laquelle Chantrens vit la

crainte que l'ecole produise un nombre excessif de personnes tres qualifiees ne
le detourne pas, comme c'etait si souvent le cas. de voulon modifier la composition

sociale des elites au profit des classes populaires Au contraire

Du Bourdieii avant la lettre
Comme on pourra s'en apercevoir dans la suite de cet article, la plupart

des propos de Chantiens qui precedent se retrouvent dans les debats du parle-
ment genevois de la penode 1927 ä 1950 Une chose cependant, dans les

5 Ibid pp 130-131

6 Robert Dottrens. XXI' Congres de la Societe pedagogique de la Suisse romande a Geneve
les 11. 12 et 13 juillet 1924 Compte rendu L Educateur 1924 I.X" annee rf 18er 19 275

7 Marcel Chantrens. op cit p 131
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considerations sur 1 ecole unique de notre rapporteur, est completement
absente des discussions du legislatif du bout du lac II s'agit du propos
«sociologique», digne de Bourdieu ou presque, contenu dans le tableau
reproduit ci-dessous ainsi que dans le commentaire et la note infrapaginale
qui y sont associes8

4. — Tableau donnant la repartition des ElEves
SECONDAI RES SUIVANT LA PROEESSION DE LEURS PARENTS

N- do

class«
Profession des parents

Nombre total
d'öläves second,
vaud.en 1920

Pro-
port.

Nonibre d'iläve»
du Coll. et de
l'Ecole eec. de
Nouch. ea 1923

Pro-
port.

1 Ouvriers et artisans 659 15% 37 12%
2 Empl. de comm. et bureau 415 10% 85 11%
3 » et fonctionnaires 164 4% 33 10%
4 i> de l'adm. föderale. 384 9% 34 11%
5 Instituteurs, prof., past.. 388 9% 37 11%
6 Autres prof, liberales 489 11% 46 14%
7 N6g., industr., banquiers 1150 27% 69 21%
8 Agriculteurs, viticulteurs 405 10% 17 5%
9 Sans profession 96 2% 7 2%

10 Rentiers 42 1% 4 1%
11 Etrangers 89 2% 8 2%

En guise de commentaire de ce tableau9 Chantiens ecrit
«Certes, il ressort de cet examen que toutes les couches de la population

sont representees a I ecole secondaire, et, ä ce titre elle est
democratique a un degre plus eleve peut-etre qu en aucun autre
pas s Mais on ne saurait pretendre que les enfants des groupes Nos
I 6. 7 et 8, par exemple, y figurent au prorata de nos populations
d'ouvriets-artisans de me'decms-avocats-magistrats de ne'gociants-
industrieh banquiers et d'agriculteurs-viticulteurs »'°

8 Nous n avons pas cherche a confronter la pnse de position statistique de Chantrens avec
1 histonographie traitant de la diffusion de ce type de considerations Ce serait particuliere
ment interessant pour 1 histoire de la notion de «democratisation des etudes» en Suisse
romande et pour celle de la mise en oeuvre de ce pnncipe
9 Ibid p 142

10 Ibid p 142
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Ce dernier couple de mots comporte un renvoi ä line note intrapaginale
1 ou partant de donnees statistiques föderales. le rapporteur quantifie les

desequihbres antidemocratiques qu'tl deplore
«D'apres le recensernent federal de 1920, le canton de Vaud, pat

exemple, compte line population d'environ 150000 oin tiers, artisans et per-
sonnes en dependant, soit le 50% du nombre total des habitants (15% ä
l'ecole secondaire) 8000 äiiies de la cate'gorie «professions liberales», soit
le 2'A% (11%), 50000 negociants, industriels, banquiets, soit le 15%
(21 %), 90000 agriculteurs-viticulteurs, soit le 28% (10%) » "

On ne discutera pas tci, car cela nous entrannerait trop loin, la concep
tion de l'egahte des chances et le calcul de celle-ci que ces chiffres laissent
supposer On souhgnera en revanche les considerations que ces donnees ms-
pirent ä Chantrens notamment quant ä ce que serait, au plan scolaire, une
situation ventablement democratique

«Nous savons bien qu on pounait nous fane tematquet que les

enfants de chaque classe vont a l'ecole qui repond le mieux a leurs
besoms futuis, et qu'il est logique pat consequent qu'il y ait ä
I 'ecole secondaire proportionnellement davantage de fils de ban-

quiers que de fils d'ouvriets Nous n'\ conti edisons pas en principe

Mais nous ferons retnarquer a notre tour qu 'd > a
proportionnellement autant de capacites chez les uns que chez les autres,
que les enfants de toutes conditions ont le droit de %'elever dans la
hierarchie sociale et que logiquement par consequent, on devrait
trouver ä l'ecole secondaire proportionnellement autant de fils
d'ouvriets que de fils de batiqiners »12

Cette citation comporte une autre note infrapaginale de Chantrens qui
est associee aux mots «hierarchie sociale» Cette note consiste tout entiere
en une citation d'un extrait de presse, signe A F, paru dans la Tribune de
Lausanne en date du 17 juillet 1921 A travers eile, on penjoit d'une autre
fa^on la conception que le rapporteur de la SPR se fait de ce qui est democratique

en matiere d'education, socialement et pohtiquement parlant En meme
temps, par son degre de generahte, ce genre de propos est tres eloigne de la
radicahte potentielle des considerations statistiques de Chantrens mises en

exergue ci-dessus Ici ll rentre dans le rang et expnme l'exigence la plus
commune en matiere d'egahte d'acces ä l'mstruction, une exigence qui se

resume ä un principe qui n'imphque rien quant ä une mesure de l'ecart sepa-
rant de la realisation de ce pnncipe

«La diversite des conditions de fortune est unfait inevitable, mats
ce que la democratic presente s'efforce de faire, c'est d'empecher
que la richesse ou la pauvrete reste le sort definitif et inevitable de

tout homme et de sa hgnee Autrement dit, elle vise ä facihter le

passage d'une classe ä une autre, elle doit tendre, non pas a nive-
ler mats ä laisser les hommes se placer aussi aisement que
possible dans la condition ou leurs capacites les situent, oil lis peuvent

11 Ibid pp 142 143

[2 Ibid p 143
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rendre le maximum de serxices ä la commuiutute, tout en servant
lews propres interets » "
Comme ll etait de tradition dans les rapports soumis aux congres de la

SPR, celui de Chantrens se termine par la formulation d'un certain nombre
de theses sur lesquelles les congressistes seraient appeles ä voter apres les

avoir eventuellement amendees Sans entrer dans f analyse des textes qui
seront adoptes en fin de compte par le congres ni dans celle des discussions

qui auront lieu ä ce propos, on indiquera seulement ici ce que Chantrens
propose dans ses Conclusions, qui consistent en six theses dont quatre (les points
II ä VI ci-dessous) montrent bien comment se combment dans son esprit,
comme du reste dans celui des congressistes, 1'image d'une societe et d'une
instruction publique nettement hierarchisees et l'exigence de modifier la
composition de Teilte scolaire pour changer celle de Teilte tout court

I - La prosperite generale d'un pays depend de la valeur de ses
elites pr ojesswnnelle et mtellectuelle
II - L'organisation scolaire comprend
1" l'ecole primatte, destinee ä 1'ensemble des enfants;
2° l'ecole primaire superieure et les ecoles speciales, destinees ä
I 'elite professionnelle,
3° l'ecole secondaire et les etablissements d'mstruction superieure,

destines ä l'elite mtellectuelle
III - L'ecole pnmaire elementaire (degre' uiferieur et intermeduu-
re) est l'ecole fondamentale unique Son organisation, ses

programmes et ses methodes doivent etre assez parfaits pour per-
mettre la suppression des classes secondares faisant double
emploi avec les classes primaires correspondantes Dans toutes les

localites oil la chose est possible, les eleves seront repartis en trois
categories selon le degre de leur developpement intellectuel et de

leurs conncussances •

A Elex es ordinatres ä scolarite normale;
B Eleves retardes",
C. Eleves anormaux
(Conclusion semblable, ä quelques details pres. ä celle adoptee au
Congres de Neuchätel en 1920)
IV. - L'ecole primaire superieure a pour double fonction de

preparer aux etudes professionnelles (etudes pedagogiques exceptees)
et de dormer un complement de culture aux eleves qui tie se desti-
nent tu aux etudes professionnelles ni aux etudes superieures.
Elle aclmet sans examen les eleves axant acheve, avec line moyen-
ne süffisante de fran^ais et d'arithmetique, le programme de

I" annee du degre supe'rieur de l'Ecole primaire populaire

13 Ibid, p 143

14 Cette expression ne doit pas etre confondue avec la notion d'enfant anormal «Retaide»
renvoie ici simplement ä un eleve qui a une ou plusieurs annees de retard par rapport au

degre scolaire dans lequel U devrait theonquement se trouver etant donne son age
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Le certificat de fin d'etude qu 'eile delivre donne seal acces, et sans
examen, aux ecoles professiontielles.
V - L'ecole senmdaue a pour unique fonction de preparer aux
etudes superieures
Elle admet sans examen les eleves axant acheve avec une ires bonne

moyenne de francais et d'arithmetique, le programme complet des
degre's inferieut et intermediairc de l'ecole prunaire populaire
En vue de sa dernocratisation, tl est desirable
1° qu'elle soit gratuite pour tons,
2° qu'elle ciccoide des subsides aux eleves necessiteux,
3° que /'importance des bourses d'etudes atcordees aux etudiants
necessiteux de l'Universite soit sensiblernent augmentee
VI - Dans I'inter et general de I'enseignement. il est desirable
1° que les candidats ä I'enseignement prunaire resolvent une
culture generale secondaire complete, baccalaureat inclus,
2° que les candidats ä I'enseignement prunaire et ä I'enseignement
secondaire regoivent en cotnmun ä l'Universite des cours theo-

nqites et pratiques de pedagogie »15

Notons. pour conclure sur ce rapport, que les theses adoptees en congres
de la SPR n'avaient bien sür aucune valeur contraignante pout les differents
pouvotrs politiques cantonaux mats qu'elles leur fournissaient des indications
precieuses sur la diversite des opinions regnant parmi les enseignants de
Suisse romande concernant telle ou telle question politico-pedagogique
d'actualite

Grand Conseil genevois 1927: des laudateurs socialistes
de l'egalite sociale devant l'ecole rnais aussi de I'elite

On approchera le contenu des debats parlementaires genevois de 1927-
1928 concernant l'ecole unique, d'une part, ä travers le rapport qu'Andre
Oltramare, premier chef socialiste du Departement de l'instruction publique
(ci-apres DIP), communiqua aux deputes, au debut juillet 1927, pour obtenir
la creation de ce type d'institution scolaire et, d'autre part, ä travers la
replique que les parlementaires lui donnerent. toutes interventions consignees
dans une publication officielle, le Memorial des seances du Grand Conseil cle

la Republique et Canton de Geneve (ci-apres MGC)
On peut remarquer une premiere concordance de vue entre le rapport

d'Oltramare et celui de Chantrens Elle porte sur leur conception ou leur
«representation» respective de 1'intelhgence Comme on peut l'entendre ci-
dessous, pour le chef du DIP genevois aussi bien, celle-ci est un don de la
nature que certains regoivent et d'autres pas, ce qui fait qu'il y a des elites
qu'il s'agit cependant de recrutei democratiquement

«La formation de I'elite par une exacte selection des mieux clones

est la base naturelle de toute democratic »16

15 Marcel Chantrens, op cit, pp 164-166

16 MGC. 1927 Annexes, p 357
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Dans l'espnt du chef du DIP. l'exigence d'instaurei l'ecole unique est
tres directement et tres logiquement fille de sa quete d'une exactitude toute
scientifique dans le reperage des enfants doues, de tous les enfants doues,
independamment de toute origine sociale Pour Oltramare, l'ecole unique
c'est avant tout cela un mode de detection scientifique des heurcux recipien-
daires sur lesquels l'intelligence est comme tombee du ciel, au gre de sa
distribution aleatoire, «a-sociologique» en tout cas, par Dame Nature, ce qui
sigmfie aussi que fongine sociale de quelqu'un ne plaide automatiquement
m pour le fait qu'il a re?u le don de l'intelligence m pour le fait qu'il n'en a

pas ete gratifie D'oü l'idee que pour savoir qui a re^u ce don et qui non, qui
sera de 1'elite et qui pas, force est de contronter tous les enfants ä l'enseigne-
ment secondaire Et cela, selon Oltramare, seule l'instauration de l'ecole
unique comme ecole gratuite consecutive ä l'ecole pnmaire (en heu et place
du Systeme existant, dans lequel le premier degre du College, payant. com-
mengait parallelement au deimer degre de l'ecole pnmaire, gratuit) pourra le

permettre
«II Importe avant tout d'eviter que des difficultes d'ordre materiel
eccutent certains enfants des ecoles oü ils pourraient retevoir
l'mstiuction la plus appiopriee ä leurs aptitudes Geneve a fait
plusieurs efforts pour faire tomber les bartieres qui interdisent des
etudes superieuies aux eleves les plus meritants de condition
modeste II s'agit aujourd'hui de parfaire cette ceuvre en cre'ant
chez nous l'ecole unique Pour cela il suffit de faire commencer
uniforme'ment les veritables etudes secondaires au moment ou
cesse I'obhgation scolcure. Ilfaut en outie que le thoix des eleves

qui sont juge's capables de poursuivre avec profit les etudes gene-
rales ou professiotmelles soitfait simultanement.»'1
De fait, ce Systeme revient ä ce que ce ne soient plus d'abord les

families qui decident du parcours scolaire de leurs enfants, mais bien l'ecole
elle-meme. Par la, comme on l'apprend ailleurs dans ces debats. Oltramare
n'entend pas que l'ecole se substitue aux parents qui gerent bien le potentiel
de formation de leurs enfants, mais ä ceux qui le font sans prendre veritable-
ment la mesure des possibilites de leui progemture

Des socialistes revoltes par le type de malthusianisme prone par la droite en
matiere d'acces aux professions liberales

Les pnncipaux arguments avances alors par la droite du Grand Conseil

pour refuser la refoime proposee par le chef socialiste du DIP sont
1° qu'une telle reforme coüteiait tiop eher ä l'Etat et done aux contnbuables,
2° qu'elle aurait pour tout resultat d'augmenter encore le nombre des per-
sonnes qui pourront arguer de leurs etudes pour pretendre que la societe leur
doit en somme de pouvoir exercer une profession liberale, lors meme que
toutes ces professions, martele la droite, ont dejä des effectifs plethonques
C'est bien la le principal argument mvoque par les adversaires du change-
ment Iis ne cessent de redouter, en des termes plus exphcites et plus violents

17 Ibid, pp 356-357
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que Chantrens, l'avenement d'un proletariat intellectuel bientöt revolution-
naire car exclu d'un marche du travail qu'ils bornent aux frontieres canto-
nales Depute du parti independant (cathohque). Jules-Edouard Gottret
l'exprime en ces termes

«L'idee de M Oltramare est evidemment de rendre plus facde
I'insttuction et de la repandre afoison dans toutes les classes de la
societe. Nous approuvons pleinement cela, mats est-d bien neces-
saire de polariser chaque annee quantite de jeunes gens vers des

cameres liberales qui ne nourrissent plus leur homme 9 Nous
avons dejä a l'Unnersite une foulc bcaucoup trop grande cl'etit-
diants en droit et en medecine, qui plus tard seront trop souvent
des avocats sans causes on des medecins sans malades, nous
aurons arnsi un proletariat intellectuel qui n'existeraitpas pour le
bten de la cite II est evident que Geneve ne travaille pas pour
I'exportation ionline de grands pays voisins qui out des colonies
oit lis peuvent envoyer le surcroft de leur population en meine
temps que I'exce'denl de leuis diplömes Chez nous, en Suisse, il ne

s'agit pas de cela. Le Genevois s'expatne difficilement, M Oltramare

le sait comrne moi II est bien rare qu'un medectn ou un avo-
cat genevois aille se fixer dans un canton romand ou en Suisse
allernande »18

Le depute Alphonse Ballansat, de l'Union de defense economique, un
parti situe ä droite de la droite, ne dit pas autie chose

«[. J je crois que nous comrnettons une nouvelle erreur sociale en
voulant pousser tons les eleves, y compris ceux qui ne sont pas
capables. Et alors, le resultat pour notre jeunesse, c'est que nous
allons I'engager de plus en plus äfaire des etudes superieures, nous
allons en faire des jeunes gens qui seront des declasses parce que
vous le savez, les professions liberales sont encombrees
aujourcl'hui, v compris les banques et, par consequent, je ne sais
pas si c'est un immense service que nous rendons ä ces eleves en
leur laissant troire qu'aptes les anne'es d'etudes, lis trouveront une
situation avantageuse Je crois qu'il y a meme lä - et c'est an fond
un point tres important qui doit attirer notre attention - un danger
enorme pour notre cite en particulier. Nous savons tous que ces

professions liberales et en particulier Celles des avocats et des
medecins sont maintenant encombrees, surchargees Est-ce bien le

moment de chercher, par une modification de nos lois scolaires, ä

augmenter encore les difficultes qui attendent forcernent la
jeunesse II faut etre dans la vie pratique de tous les jours pour
s'en rendre compte, et Von pent malheureasement citer de nom-
breux exernples de jeunes gens qui ont fait toutes leurs etudes, qui
ont obtenu leur baccalaureat et qui viennent s'offrir pour 200 fr
par mois dans des maisons de commerce ou clans des banques
Evidemment, lis ne trouvent rien1 Croyez-vous qu'ainsi vous ne faites

18 MGC, 1927, p 665
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pas justement. pour plus laid, des malheureax qui seront les re'volu-
tionnaires de demain parte que la societe ne leur aura pas assure le

pain qu'ils attendaient et qu'on leur a promts stir les bancs univer-
sitaires 7 Pour ma part, je crois qu'il a lä un cöte de la question
que nous devrions examiner avec beaucoup d'attention » "

Ce genre d'arguments scandalisera Oltramare, qui le fera savoir en des
termes qui frappent par le moralisme tout Chretien dont ll sont empreints
Pour contenues qu'elles soient, la violence du depit et la force de 1'indigna-
tion percent neanmoins sous ces propos qui redisent egalement l'objectif
qu'il poursuit ä travers la creation de l'ecole unique

«Remarquez qu'en supprimant l'ecolage de la premiere anne'e [de
I'enseignement secondaire obligatoire], on ne retire aucun avanta-
ge ä ceux qui berieficient actuellement de certains privileges, je
vous avoue que je suit epouvante de voir cette vague d'opposition
qui se souleve simplement parce qu'une categorie de personnes qui
n avaient jusqu'd present tire aucun profit des sacrifices consentis

par l'Etat pout I'enseignement secondaire, pourront en obtenir
quelque avantage par la suite Ce que je vais dire est tres clesci-

greable, j'ai pense, en ecoutant le debut de cette discussion, ä une
anecdote que j'ai lue tout dernierement dans un journal On \ decri-
vait un beau diner d'un club de gourmets, les convives avaient
mange enormement, lis n'eti pouvaient plus, lorsque, apres le diner,
lis virent s'approcher un certain nombre de misereux demandant les
restes dufestin alors, en iiant aux eclats, lis jeterent la desserte de
la table dans une piece d'eau voisine A Geneve, aucun privilege ne
serait supprime, mats un plus grand nombre de jeunes gens pour-
raient beneficier de 1'instruction tum settlement parce qu 'lis le meri-
tent ä cause de leur passe' scolaire, mats aussi parce qu'ils prouvent
que leur intelligence vaut d'etre cultivee leur situation de fortune
ne doit plus entrer en ligne de compte

Au demeurant. le chef du DIP ne prete absolument pas l'oreille ä ceux
qui redoutent et denoncent le chömage et bientöt la revolution qui pourraient
naitre d'une population trop bien formee mais qui ne trouverait pas ä

s'employer La faiblesse ou la naivete du propos d'Oltramare sur ce point est

insigne II croit, sans nulle feinte, ä un possible ajustement de l'offre et de la
demande de travail dans le domame des professions liberales II y croit tout
en mentionnant une mesure possible pour contrecarrer les engorgements que
certains deplorent C'est encore une fois la meme que celle mvoquee par
Chantrens quatre ou cinq ans auparavant une severite draconienne dans
1'admission aux premiers degres du College, doublee, comme le rapporteur
de la SPR y avait lui-meme insiste naguere, du bannissement de toutes
complaisances ä l'endroit des enfants de milieu aise qui frequentent le College
sans en avoir ventablement les moyens intellectuels Pour Oltramare, sans

19Ibid, p 668

20 Ibid p 678
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ces riches incapables. il n'y aurait visiblement pas de trop-plein de candidats
ä l'exercice des professions liberales

«On a dit il ne faut pas augmenter le nombie de jeunes gens qui
arnvent aux etudes superieures parce que cela creera beaucoup
de declasses Mais est-ce que I'encombrement des professions pro-
vient du fait que l'Etat fait entiei dans les ecoles secondaires un
certain nombre de jeunes gens tres capables qui n'auraient pas ete
admis sans effort de la collectivite' a prendre place a la table ou
sont les auties pour pouvon etre instruits comme les autres La
n'est pas la cause uu mal S'il v a surtiombre dans les professions
liberales, c'est que la sever ite dans les enseignements secondaires
et superieurs n'est pas encoie süffisante et que le tri des aptitudes
et des capacites n'est pas assez set re Lorsque les eleves qui sont
favorises de toute maniere par les leqons particuheres qu 'lis reqoi-
vent, par l 'aide qu 'ds peuvent trouvei dans leur famille, ne pour-
ront plus se representer indefimment aux examens qu'ils ont man-
que's, vous aurez moms d'avocats incapables et de medecins qui ne

peuvent pas soigner leurs malades avec succes Mais il ne faut pas
que ceui qui sont denues d'argent mats sont les plus capables de

faire des etudes et d'etre ensuite utiles ä la collectivite ne puissent
pas entrer en concurrence avec les privilegies qui ont toujours eu
tous les atouts dans la main (Bravos et applaudissements a
1'extreme-gauche)
C'est une question sociale de premiere importance »2I

Sur ce meme enjeu, le depute sociahste Charles Burklin argumentera en
operant un retour sur le passe avant de concluie pat 1' invocation tres ferme
d'un principe politique et social assurement inacceptable poui le pretendu
realisme economique de ses adversaires

«Je ne sais pas si j'ai bien compris mon collegue Ballansat, mats
il a eu l'air de dire que si I'on arrivait ä trop instruire nos jeunes
gens, et que peut-etre ä un moment donne la societe ne leur donne

pas, au point de vue economique, des garanties süffisantes, on
creerait ensuite des revolutionnau es Je ne crois pas que M
Ballansat ait voulu due qu'il etcut utile de ne pas continuer ä develop-
per 1'instruction publique, soit de laisser les jeunes gens dans
I'ignorance, de faqon a assurer la tranquillite dans notre canton
Je sais qu'il flit un moment, si I'on relit I'histoire, oil ceux qui
etaient au pouvoir n 'avaient aucun interet a laisser la generalite
des gens s'instruireparce qu'ils craignaientjustement, par la suite
de cette instruction qui irait en se cleveloppant ä profusion, que
peut-etre certains privileges puissent etre attaques
J estirne, malgre les mconvenients d'une instruction tres develop-
pee, que pour le bon renom de notre cite, de notre canton, de notre
pavs et de tous les pays oü I'instruction publique est consideree, il
est preferable de la mettre a disposition de ceux qui ont les capaci-

21 Ibid pp 678 679
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tes voulues, en faiscint cette selection, non pas comme eile se fait
actuellement, pour des motifs d'ordre purement econonuque des

parents, mais simplement en raison des capacites des eleves.»l:
En 1928. dans un parlement domine par la droite. par une droite aux

convictions plus hyper-liberales et anti-etatistes que jamais, le projet d'Oltra-
mare sera tout simplement balaye. II refera surface en 1946, par 1'entremise
d'Albert Dupont-Willemin. depute et avocat socialiste qui ne cache alors nul-
lement qu'en presentant un nouveau projet d'«ecole moyenne» (ci-apres
ecole moyenne), en lieu et place de l'ecole unique de naguere. il ne se veut
que le porte-parole d'Andre Oltramare. Devenu professeur de latin ä l'Uni-
versite de Geneve, ce dernier n'est plus eligible au Grand Conseii en vertu
d'une loi sur les incompatibilites datant de 1902. II reste neanmoins le fer de
lance des socialistes dans le champ educatif et il n'a pas renonce ä l'idee de
faire triompher ses ideaux de naguere. L'annee suivante. pourtant, la mort
l'emportera et ce sera done sans ses precieux conseils que les socialistes. et
plus particulierement Dupont-Willemin, livreront les batailks qa on va voir.

Un nouvel assaut socialiste qui, cette fois, ne restera pas sans effets

En ce lendemain de Deuxieme Guerre mondiale, la difference de termi-
nologie existant entre l'ecole unique chere ä l'ancien chef socialiste du D'P
et l'ecole moyenne pronee maintenant par Dupont-Willemin n'implique pas
de changements majeurs de la vision, ni de la visee, qui am me les socialistes.
On le mesure bien en entendant les arguments mobilises dans ce but. qui res-
tent si proches, dans le fond de leur inspiration, de ceux invoqucs dans les
annees vingt. Quelque deux decennies plus tard, dans la bouche de Dupont-
Willemin, on retrouve et la conception de Fintelligence chere ä Chantrens et
ä Oltramare et leur certitude que le bon fonctionnement de la societe exige la

presence ä sa tete d'une elite. On y retrouve aussi la denonciation virulente
de la composition de cette elite au point de vue social, ou sociologique, la
denonciation autrement dit de la sous-representation en son sein des classes

populaires:
« Parmi les reformes que les peuples attendent, en Europe occiden-
tale, dans cette periode d'apres-guerre, il n'y en a pas de plus
urgente que de clonner enfin ä la democratic les bases sociales qui
lui manquent.
Toute societe est necessairement hierarchisee parce que Paction
des meilleurs, par le caractere et I'intelligence, doit s'y faire le

plus generalement sentir et parce que les hommes ayant des
aptitudes naturellement diverses, tons ne sont pas egalement capables
d'assumer des responsabilites et des täches directrices. Mais il
Importe que ce ne soit pas le hasard de la naissance qui designe
les membres de cette elite.
Actuellement la formation des milieux dirigeants est souvent faussee
parce que le choix de ceux qui sont le mieux prepares intellectuelle-
ment n'est pas uniquement determine par le merite des individus,

22 Ibid.. p. 670.
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mats par les ressources materielles dont disposent certames families,
pour jcnre dormer ä leurs enfants une instruction i omplete.»"
Mais lJ est dans ces discussions une autre permanence Elle est le fait de

la droite et concerne la cramte de voir naitre un proletariat mtellectuel On la
retrouve expnmee par le chef du DIP d'alors, Albert Picot, un elu du parti
national-democratique (conservateur), ä l'mstant ou ll se felicite d'une
concession faite pai la droite ä la gauche et qui concerne les bourses
d'etudes, appelees desormais «bourses d'entretien» poui bien indiquer
qu'elles ont ete substantiellement revalonsees. C'est que, pour la premiere
fois depuis longtemps, on peut alors enfm poser la question de l'amelioiation
de l'acces ä l'enseignement secondaire en etant en mesure d'imaginei de

depenser un peu plus dans ce domaine, grace ä une embellie dans l'etat des

finances cantonales, la premiere depuis des lustres
«M Dupont-Willemin a msiste pour que I'on mtroduise les
bourses d'entretien dans la lot Nous I'avons fait. Je tombe
d'accord avec lui que c'est une innovation importante etj'ajoute
qu'elle imposera des charges nouvelles ä l Etat, nous somrnes
dejä sur le bon chemin en cette mattere, car des bourses largement
calculees existent dejä M Dupont-Willemin peut compter sur la
generosite de l'Universite et du departement pour que les bourses
d'entretien soient donnees ä bon escient, sans creer une sorte de

proletariat mtellectuel forme de jeunes gens qui n'auiaient pas les

capacites requises pour accomplir de bonnes etudes et faire une
carnere liberale.»2'
Ces peimanences par rapport aux decennies precedentes ne doivent

cependant pas faire oubliei les evolutions de taille qui se font egalement jour,
entre 1946 et 1950. dans les debats du Grand Conseil genevois examines ici

Un trouble sociologique nouveau du surtout ä I'audition en commission
parlementaire de Robert Dottrens, alors directeur de I'Institut universitaire
des sciences de I'education.

S'agissant des reformes de l'instruction publique susceptibles d'affecter
l'egalite d'acces ä l'instruction, les evolutions de fond qui se dessinent au sein
du parlement genevois en ce lendemam de Deuxieme Guerre mondiale concer-
nent d'abord la conscience que les deputes peuvent avoir des effets du Systeme
scolaire au point de vue social, nous dirions aujourd'hui sociologique Jusque-
lä. on croyait volontiers, ä droite, que l'ecole etait democratique dans la mesure

oü le Fils hypermentant d'un moms que nen pouvait devenir tres nche ou
president du Conseil d'Etat, dira-t-on pour forcer ie trait

C'est Robert Dottrens, alors directeur de I'Institut universitaire des
sciences de l'education, qui ebranle le plus la commission parlementaire
chargee d'etudier le projet d'ecole moyenne de Dupont-Willemin en faisant
comprendre ä ses membres que, du point de vue social, l'ecole genevoise
n'est pas aussi democratique dans ses resultats qu'ils aiment ä le croire Rap-

23 MGC, 1946, p 348

24 A/GC, 1950, p 1953
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porteur de majorite de cette commission, le depute radical Alfred Borel
expnme ce trouble nouveau lorsqu'il justifie devant le Grand Conseil
['introduction de la gratuite de l'enseignement secondaire obhgatoire, c'est-a-dire
la suppression de tout ecolage dans les differents etablissements de cet ordre
d'enseignement, une suppression dont d commence par souhgner, encoie une
fois tres «malthusiennement», qu'elle ne tend nullement. dans son principe, ä

augmentei l'eftectif des eleves de ces ecoles On notera cependant. ä la fin de
la citation ci-dessous, la mention du fait que cette volonte d'ameliorer faeces
ä 1'instruction des classes pauvres, entendons en particulier leur acces aux
degres mferieurs du College classique, est dans finteret de la collectivite
Que conclure au juste une telle remarque7 On y verra seulement fexpression
d'une reconnaissance tres generate de la rentabilite de 1'instruction, de l'utili-
te que des individus bien formes ont pour le developpement economique
d'une societe quelconque On considerera cependant qu'on est encore loin,
dans cette mamere de dire, de la fagon, si pressante, dont cette correlation
sera congue une quinzame d'annees plus tard dans 1'imtiative non formulee
lancee par les Jeunesses radicates (cf. infra).

«La decision de la commission n'est nullement fondee sur son
desir de voir le nombre des eleves des ecoles secondaires augmenter

encore. Au contraire les etudes superieures sont actuellement
encombrees et il en est de meme des ecoles secondaires qui y
conduisent Le projet de loi sourms ä votre approbation ne devrait
done pas provoquer une augmentation du nombre des eleves, man
une meilleure selection 11 faut, en d'autres termes, que des eleves

particuherement qualifies, appartenant ä des milieux modestes, ne
soient pas empeches de faire des etudes secondaires ä raison des

depenses qu 'ils peuvent occasionner a leurs parents
La commission a, ä cet egard, retenu des exposes qui lui ont etefaits
et en particuliei de celm de M Dottrens, un certain nombre
d'indications fort interessantes qui tendent ä prouver qu'aujourd'hui encore

la selection se fait, dans une beaucoup trop grande mesure, sur la
base des conditions financieres dans lesquelles \ivent les parents des
eleves plutot que d'apres les aptitudes de ces derniers Le projet de
loi qui vous est propose parait constituer un rernede modeste mais
utile ä une situation qui heurte le sens de la justice et de l'equite
aussi bien que I'mteret meme de notre collectivite'
Cette prise de conscience ne restera pas sans effet Elle aura pour

consequence qu'en 1947 la majorite du Grand Conseil attenuera son refus de creer
l'ecole moyenne reclamee par la gauche en prenant un arrete ouvrant un credit
de 20000 fr pour instituer «une experience d'orientation scolaire». Dans

fesprit de ses partisans, ce credit etait aussi destine ä verifier la veracite des
conclusions de Dottrens lorsqu'il affirmait, chiffres ä 1'appui, que les questions
financieres, qui renvoyaient bien sür ä des considerations sociales, jouaient
encore un role massif dans la trajectoire scolaire qui etait Celles des eleves des
ecoles pnmaires genevoises au moment de leur entree dans fun ou l'autre des

25 MGC, 1946, p 1504
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etablissements de l'enseignement secondaire obhgatoire du canton Au reste,
notons-le en passant, c'est cet arrete qui constituera la seule base legale sur
laquelle, au lendemam de son election au Conseil d'Etat. Andre Chavanne, le
second chef socialiste du DIP, creera les premieres classes d'une nouvelle
institution scolaire appelee justement Cycle d'orientation

Une autre conception de ['intelligence
Tout au long des debats sur l'ecole moyenne, le chef du DIP, Albert

Picot, sut fort bien tirer le parti qui lui convenait de l'insistance mise par les
specialistes de l'education sur le fait qu'il ne ser\ait ä nen de modifier
l'orgamgramme scolane en creant une ecole moyenne supposee onenter les
eleves si Ton ne disposait pas pour ce fane d'un corps de professionnels
competents Borel, le rapporteur de majonte de la commission parlementaire,
abonde dans ce sens en enlevant toute charge critique ou presque aux propos
tenus par Jean Piaget devant la commission

«M Piaget, en sa double qualite de professeur de psythologie
experimental ä l'Universite et de directeur du B IE 26, a apporte
ä la commission les vues du psychologue en tneme temps que
celles de Vexpert au courant des problemes analogues traites dans
d'autres pays, notamment en Fiance, au sein de la commission
Langevin2\ chargee d'etudier la reforme de l'enseignement dans
ce pays II a qualifie le piojet de «beau projet, d'application difficile

par consequent», et il a dit notamment que «loisque Von est
en presence d'un perfectionnement possible, si I'ideal nouveau
n'est pas realise d'une manieie seneuse et complete, I'essai peut
aboutir finalement ä un echec» II a critique le terme «ecole
moyenne», releve que la duree des classes d'orientation, fixee ä
deux ans dans le projet, etait trop courte, l'äge interessant s'eche-
lonnant de 12 ä 15 ans, et mis enfin l'accent sur le probleme crucial

de la formation du personnel enseignant
C'est le depute Maurice Ducommun, elu du Parti du travail, qui, au

cours des debats, tentera de faire apparaftre la force de la charge novatnce de
la deposition de Piaget devant la commission parlementaire Le rappel que le

depute commumste effectue du propos piagetien met deliberement en

exergue le discours du savant sur la nature de I'mtelligence Elle cesse ici
d'etre un don de la nature pour devemr un objet dont le developpement peut
s'etudier pour montrer qu'il passe par des Stades presentes comme umversels
On est tres loin en l'espece d'une definition statique de I'mtelligence comme
bien et don rares legitimant l'existence de Teilte Ces affirmations de Piaget

26 Bureau International d Education

27 Creee a la Liberation, cette commission donna le jour, le 19 juin 1947, a un projet de

reforme aussitot avorte, dit «Plan Langevin-Wallon», dans lequel Prost voit «[ J I'abou-
tissement de deux courants de pensee de l'entre deux-guerres l'ecole unique pour les

structures, l'ecole nouvelle pour la pedagogie.» (souhgne par l'auteur) (Antome Prost,
Histoire de l'enseignement en France 1800 1967, Pans, Armand-Colm, 1968 pp 420 421

28 MGC 1947, pp 242-243
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sur l'intelhgence et son developpement ne sont alors certes pas nouvelles
pour les specialistes de la psychologie ou ceux des sciences de l'education.
mais elles resonnent comme un propos qui. ä en juger par la fapon dont ll est

re£u. apparait tres neuf dans 1'enceinte parlementaire genevoise Et Ducom-
mun, qui etait membre de ladite commission parlementaire, de declarer

«M le professeui Plaget (je sais que depuis un certain temps
M Picot n'aime pas les gens qui parlent de the'one mats qu'il me

permette de dire que M Piaget est la personne, ä Geneve, qui est
probablement la plus quahfiee parmi Celles qui s 'occupent des pro-
blemes de l'enseignement), M le professeur Piaget declarait
Je vois trois grands avantages ä I'adoption des reformes proposees
1 Les classes de l'ecole moxenne seraient des classes d'orientation,

principe fondamental au point de vue psychologique, car de
13 a 15 ans, /'enfant se cherche, il \ a done avantage ä I'aider,
pendant cette periode, a prenche conscience de ses veritables
aptitudes, aptitudes qu'en general ni hu tu sa famille ne connaissent
d'une maniete objective
Dans la pratique, le choix des etudes (et par consequent d'une
profession) est avant tout affaire de ttadition de famille, affaue de
finance, affaue de Sympathie pour tel maitie, pour tel camarade,
affaue de classe scolaue aussi Dans tons ces elements il v a line
grande part d'illusions »29

Piaget fait aussi apparaitre 1'orientation comme un moyen de combattre
les echecs qui n'etaient que scolaires et qu'il juge nombreux Relevons-le, car
c'est lä une autre nouveaute Jusqu'alors, du moms dans le cadre du Grand
Conseil genevois, ainsi qu'on pourrait le demontrer, l'echec scolaire n'avait
cesse d'etre vu pour l'essentiel que comme le signe incontestable des limites
intellectuelles d'un individu, comme la marque du lot de «matiere gnse» que
la Nature, cette pourvoyeuse imprevisible d'intelligence, lui avait donne Les

propos de Piaget que cite ci-dessous Ducommun remettent en cause cette pei-
ception de l'echec En somme, l'mstitution scolaue ne devrait pas en etre sys-
tematiquement absoute II en est qui lui sont imputables ou auxquels eile
devrait du moins se sentir responsable de remedier, croit-on pouvoir lire entre
les lignes des considerations du savant genevois qui suivent

«Entre 12 et 15 ans, les aptitudes se transforment, s'affirment
Poui les mathematiques, par exemple, beaitcoup d'eleves eprou-
vent de grandes difficultes, il pent s'agir d'un manque d'aptitudes
(intelligence) mais aussi d'un «accrochage» scolaire Des classes
d'o/ientation pourraient remediei ä un tres grand nombre
d'echecs dus ä des raisons scolaires Le choix du genre de classes
(de sections) devrait done etre aide par le choix des orienteurs au
moyen d'examens pousses du niveau mental des e'leves »30

Ici aussi on se retrouve done en pleme evolution par rapport ä des idees
ou ä des conceptions qui. pendant longtemps, n'avaient guere bouge Mais

29 Ibid p 301

30 Ibid p 301
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c'est encore peu de choses au regard du «changenrent de paradigme», pour-
rait-on dire, qui, ä la fin des annees 50 et au tout debut des annees 60, affec-
tera spectaculairement les fafons de pensei aussi bien les fonctions econo-
mtques que les fonctions sociales de l'instruction publique, ce qui n'exclut
cependant pas quelques contmuites frappantes avec certaines des idees expri-
mees des les annees 20

Un boom economique generateur de chambardements educatifs
non denues de continuite

A maints egards, les annees 60 rendront obsolete la dialectique entre les
dimensions politique, economique et sociale de ['education mise en exergue
dans les pages qui precedent pour ce qui est des annees 1924-1950 Ce n'est
pas, cependant, que cette folle decenme se soit montree tres inventive au plan
de la reforme des structures scolatres. Au contraire En effet, entre l'ecole
unique ou l'ecole moyenne revee par Andre Oltramare et le Cycle d'orienta-
tion cree par Andre Chavanne, le second chef socialiste du DIP genevois, la
continuite est tres forte La rupture est ailleurs. Elle concerne le malthusiams-
me de la droite en matiere d'acces aux professions liberales. Tout ä coup, au
tournant des annees 50'a 60, elle se met ä deplorer une calamiteuse, et en fait
tres coüteuse «penune de cadres», comme on se met alors ä dire", et eile
reve de la combler au plus vite. On rompt ainsi totalement avec les decennies
d'mquietudes que Ton sait concernant l'engendrement par l'ecole d'un proletariat

intellectuel bientot revolutionnaire La fin de ce malthusianisme, ne
resulte cependant absolument pas d'un rapport de force victoneux que la
gauche aurait finalement reussi ä imposer ä la droite. Non C'est la droite
elle-meme, toujours largement majoritaire au Grand Conseil, qui de son
propre chef effectue alors les evolutions auxquelles elle s'etait tres energi-
quement refusee jusque-lä. En cette penode de boom economique sans precedent,

les occasions de s'ennchir qui sont alors ä la portee de nombreuses
mams constituent la plus pressante des invitations au changement Le renou-
veau qui interviendra ä ce moment-lä dans la politique suivie en matiere
d'egalite d'acces ä l'instruction se produira ä Tinstigation des radicaux, plus
precisement des Jeunesses radicales, leur aile gauche.

La nouvelle dialectique politique, economique et sociale concernant
l'egalite d'acces ä l'instruction

Le texte de l'mitiative non formulee32 deposee au Grand Conseil le
20 octobre 1961 par les Jeunesses radicales illustre bien le commencement de

31 «Penune de cadres et democratisation des etudes» est par exemple le titre d'une conference

prononcee par le sociologue Roger Girod devant ses collegues du Senat de l'Universi-
te de Geneve en 1959. conference qui sera publiee l'annee d'apres, sous ce meme titre, dans

une brochure du DIP intitulee La reforme de l'enseignement secondatre, qui plaide ardem-
ment la cause de cette reforme

32 II s'agit d'un type d'initiative qui, sans pretendre proposer directement un texte de loi au

vote du souverain, demande au parlement d'en preparer un sui la base des pnncipes definis

par les mitiants
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la fin du malthusianisme de naguere en matiere d'acces aux professions
liberales ou aux fonctions de «cadres», du moins pour ce qui est du centre de

l'echiquier politique genevois II faudra cependant attendre six ans (ä la fin
de 1967) pour qu'une initiative parlementaire en bonne due forme soit adoptee,

ä une faible majorite, par le coips electoial Fort symptomatiquement, la
loi ainsi approuvee s'intitulait «lot sur I'encoutagement aux etudes» En
1961, le manque de cadres est si pressant dans l'economie genevoise, comme
d'ailleurs dans tant autres, que 1'initiative non formulee des jeunes radicaux
n'entend pas favonser faeces aux etudes des seuls enfants issus de families
«de condition modeste», comme on l'avait fait jadis, mais egalement de
celles disposant de «/eve/ins moyens»

Dans ce chambardement, c'est aussi la notion de «merite» si chere aux
sociahstes pendant tout le deuxieme quart du 20" siecle qui se trouve mise en
cause Cela avait commence en 1946. lorsque les radicaux avaient fait adopter

par le parlement cantonal le pnncipe de la gratuite de fenseignement
secondaire obligatoire pour tons ses eleves et non pas sur la base d'une cer-
taine moyenne, comme 1'avaient initialement precomse les sociahstes, une
remise en cause qui supposait linalement aussi un piofond changement de

perspective quant au Statut de feilte dans la demociatie, ä savoir facceptation

que lc bon fonctionnement de ce type de regime n'exigeait pas necessai-
rement la constitution d'une caste de pnmi inter pares legitimes par une
Ideologie meritocratique

L'usage que f initiative non formulee des jeunes radicaux fait de la
notion d'eleve «capable» indique lui aussi la fin du regne longtemps sans
partage de la prevalence de f ideal meritocratique eher aux sociahstes Au
nombre des enteres ä prendre en compte pour decider si un eleve mente que
fEtat soutienne ses etudes, f initiative des jeunes radicaux ne fait pas figurer
une exigence particuliere d'excellence II lui suffit que cet eleve soit
«capable de suivre des etudes», y compns en etant tout juste promu d'un
degre ä un autre du cursus choisi On est tres loin ci-dessous du 5 sur 6 de

moyenne de travail que, dans leurs projets, Oltramare et Dupont-Willermn
exigeaient des etudiants pout f obtention de la gratuite des etudes umversi-
taires amsi que pour celle de bourses d'entretien

En embrassant d'un seul regard les debats parlementaires des annees
1924-1950 pour les comparer au texte ci-dessus, et en admettant de faire de

celui-ci un document emblematique de son temps - ce qu'ä notre sens ll est

tout ä fait -, on pourrait dire qu'en matiere d'egahte d'acces ä f instruction,
la politique, sans boom economique, ne peut nen ou presque, alors qu'en
periode d'expansion, bon nombre d'entraves legislatives que rencontrent
celles et ceux qui entendent facihter faeces ä f instruction des enfants des
classes populaires s'effacent

Par la soumission etroite qu'elle mfere du taux de democratisation des
etudes au taux de developpement economique, une telle conclusion n'est
guere rejouissante Elle sigmfie en effet qu'en cas de regression economique,
la regression sociale en matiere d'acces aux etudes est programmee C'est
peut-etre vrai, mais c'est peut-etre aussi un peu trop vite dit car les annees 60,
et plus encore les annees 70, n'ont pas seulement vu le boom economique
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«Initiative populaire concernant la democratisation de

Venseignement secondaire superieur, de I'enseignernent
superieur et universitaire ä Geneve (N° 2386)

EXPOSE des MOTIFS
Notre societe se doit, plus que jamais, de selectionner dans
tons les milieux, les elements qui liu peimettront d'assurer et
de completer son developpement

L'acces aux etudes secondaires supetteures et can etudes

superieures et universitaires doit etre accorde ä tons les

jeunes qui en ont les capacites

Or, notre pays, qui jouit actuellement d'une periode de
prosperity sans precedent dans son histoire, soujfre d'une penurie
inquietante de personnel qualfie et de tadies dans tons les
domaines, penurie qui risque de compromettre gravernent son

avenir politique, social et economique Les te'rnoignages ä ce

sujet sont aussi nombreux que pertinents
Les soussignes, electeurs et electrices dans le canton de Geneve

demandent, en application des articles 64, 65 et 67 de la
constitution genevoise, au Grand Conseil, de modifier la loi
sur 1'instruction publique du 6 novembre 1940, selon les prin-
cipes smvants

INITIATIVE
L'instruction secondaire superieure, 1'enseignement superieur
et universitaire sont gratuits pour les eleves genevois et confe-
deres dont les parents sont domicilies depuis plus de 5 ans
dans le canton de Geneve

II est cree, des la premiere annee de 1'enseignement secondaire

superieur, un Systeme de pre-salaire durant tout le cycle
secondaire, superieur et universitaire et dont beneficient les
eleves capables, genevois et confederes, dont les parents,
domicilies depuis plus de 5 ans dans le canton de Geneve, ont
des revenus modestes ou rnoyens ne leur perrnettant pas
d'assumer la charge d'etudes completes »n

33 MGC, 1961, p 2647
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mettre fin ä divers freins politiques ä un acces elargi aux etudes des enfants
des classes pauvres, elles ont aussi vu naTtre une conscience nouvelle et bien
plus piectse que jamais jusque-lä des effets sociaux de l'ecole Elles ont vu se

developper ä grande echelle la denonciation statistique de l'inegalite des
chances de reussite scolaire des eleves en fonction de leur ongme sociale, des
chiffres qui sont des armes redoutables, ä la condition bien sür de ne pas cesser

de construire ce genre de donnees, ä la condition aussi de savoir les bran-
dir opportunement Pour preuve de cette conscience sociale particulierement
aiguisee, on rappellera seulement qu'en 1977, le Grand Conseil a ajoute ä

Particle 4 de la loi sur Pmstruction publique genevoise, qui regit ses buts

generaux, une lettre e) stipulant que celle-ci doit «tendre ä corriger les
megahtes de chance de reussite scolaire des eleves, des les premiers degres
de l'ecole»u

34 Loi sur 1'instruction publique du 6 novembre 1940, Art 4, lettre e) Nouvelle teneur
selon la loi du 23 juin 1977 Recited authentique des lots el actes du gouvernement de la

Repubhque et Canton de Geneve, 1977, t 163, p 293
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