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Sécurité Sociale 

confédération 
française 
démocratique 
du travail (cftc] 

L'État doit payer 
Sans les dépenses mises indûment è sa charge, la Sécurité 

sociale ne serait pas ACTUELLEMENT en déficit. La 
plupart de ces charges résulte de régimes 
déficitaires que l'Etat devrait prendre à son compte. 

La C. F. D. T. chiffre ce s « c h a r g e s indues » à 4 milliards 
d e francs par an . C ' e s t ce chiffre q u e retient la C o u  r 
d e s C o m p t e s dans s o n rappor t d e 1964. Pour sa part, la 
Commis sion Bordaz ret ient 2 à 2,5 milliards par an. 

C 'es t donc l 'Etat qui est r e s p o n s a b l e d e s difficultés finan
c i è r e s : 

• Pendant d e  s a n n é e s il a a l légé son budget su r celui 
de la Sécu r i t é sociale en lui imposant d e s c h a r g e s 
injustifiées (déficit d e s r é g i m e s spéciaux, allocation 
temporaire , Fonds national d e Solidarité, frais d e l 'admi
nistration d e tutelle, p res ta t ions d e ca rac t è re natal is te , 
d é p e n s e s qui, dans le c a d r e d e l'action sani ta i re et 
sociale, ne concernen t p a s le régime généra l ) .

• Maintenant, la Sécuri té soc ia le étant mise ainsi en 
difficulté f inancière par l'Etat, c e dernier veu t réduire 
les p res t a t ions pour t ransférer une partie d e  s d é p e n s e s 
aux b u d g e t  s pe r sonne l s d e  s a s s u r é s soc iaux et d e s 
familles ! 

Il ne faut p a s oublier que les c h a r g e s les plus lou rdes de 
l 'Assurance-Maladie son t cons t i t uées pa r l 'hospitalisation. 

Or, les prix d e journée d e  s hôpi taux sont ca lculés en 
t enant c o m p t e de c h a r g e s qui relèvent d e la Solidarité 
nat ionale au m ê m e titre que les éco les , les rou tes , ' es 
ponts , e tc . , tel les q u e l 'équipement d e s hôpitaux, la 
recherche , l ' ense ignement médical . C e s c h a r g e s doivent ê t re 
dédu i t e s du prix d e journée et ê t r e suppo r t ée s par l'Etat. 

La France est le pays de l'Europe des Six qui finance 
la moins la Sécurité soc ia le . 

Qu 'on en juge : 
1960 (1) 196  (2 3 )' 

Belgique 26,4 %  '22,8 %  
Luxembourg 20,7 %20 , %1  
Allemagne 17,9 %17, 6 %  
Italie 7,1 %10,2 %  
Pays-Bas 7,0 %6,4 %  
France 7,1 %6.0 %  
C e s chiffres s o  n t établis en pou rcen tage d e s r e c e t t e s . Les 

r é c e n t e s s ta t i s t iques (1964) de la C. E. E. confirment 
d'ailleurs c e t é ta t de c h o s e s . 

Puisqu'on n o u s parle de compéti t ivité dans le c a d r  e 
international et tout part icul ièrement d a n s le cadre e u r o p é e n , 
nous cons ta tons par les chiffres c i - d e s s u  s que les pays qui 
nous en tourent concil ient t r è s souvent un f inancement 
budgé ta i re pour une t rès l a rge part avec une gest ion t rès 
décen t r a l i s ée . 

Un pays m o d e r n e se doit d ' a s s u r e r par son b u d g e t 
public le financement partiel d 'une polit ique d e prévention 
sani taire e t socia le d e la populat ion et d e compensa t ion 
d e s c h a r g e s familiales. 

Académie de Dijon 
S e s s i o n d e f o r m a t i o n D i j o n - B e s a n ç o n  . 

L a s e s s i o  n d e f o  r m a t i o  n a n n o n c é e d a n s 
S.U. n" 434 p o u r B e s a n ç o n  , d u 7 a u 9 
s e p t e m b r e , e s t c o m m u n e a u x d  e u  x a c a d é m i e s 
d e D i j o n e t d e B e s a n ç o n . 

Àu p r o g r a m m e : >
— L e  s p r o b l è m e s d u s y  n d i c a l i s m e 
d  ' a u j o u r d ' h u i . — L ' o r g a n i s a t i o n d u S . G . E . N . 
— L a r é f o r m e d e l ' e n s e i g n e m e n t . 
S ' i n s c r i r e d i r e c t e m e n  t a v a n t l e 10t j u i l l e t a u p r è s 

d e J . G a v o i l l e , 15 , r u  e B r i a n d , 25 - S a i n t - V i t . 

Il convient par ailleurs que l'Etat prenne toutes s e  s respon-
. sabilités en ce qui concerne les équipements sanitaires e t 

56 milliards d  e F 

22 milliards d e F  

sociaux. 
A c  e sujet, c i tons q u e l q u e  s chiffres : 

Les be so ins ac tue l s ont é t é éva lués à
Les t ravaux t echn iquemen t réa l i sables son t 

chiffrés à
Le Gouvernement a fixé les object i fs ' du 

V* Plan à 12,9 milliards de F 
C'est-à-dire juste au-dessus de ce qui est 

considéré comme absolument indispensable pour que la 
situation ne se dégrade pas durant la période d'exécution 
du Plan. Mais c e s objectifs, auss i m o d e s t e  s qu'ils soient, 
ne se ron t p a s at teints si le Gouvernemen t maintient s e  s subvent ions 

à seulement 3,20 milliards de francs (soit 23 % ) . 
C'est pourquoi la C . F. D. T. considère que l'effort d'inves

tissement de la nation dans le ' domaine sanitaire et social, 
comme dans celui de l'équipement et de la recherche, doit 
revêtir un caractère prioritaire de même que l'enseignement 
et l'habitat, et estime que l'Etat doit prendre ses responsa
bilités en accroissant sa participation. Cela est vrai, égale
ment, pour les collectivités départementales et locales. 

CONTRE TOUTE REDUCTION DES PRESTATIONS ACTUELLES 

Le d  é s a c c o r d d e la C. F. D. T. e s t total avec tout 
projet d e réduction d  e  s p res ta t ions ac tuel les , 
familiales ou s o  c i a l e s . Elle s e p rononce con t re toute 
augmenta t ion du t icket modé ra t eu r pour les d é p e n s e s 
pharmaceu t iques e t les r e m b o u r s e m e n t s d e s honora i res 
médicaux, con t re toute augmentat ion d e s cot isat ions . 

Elle refuse d e faire suppor te r par les sa la r iés d e s solut ions 
d e facilité qui r i squent d e por ter un c o u p à la santé des 
citoyens. 

La Sécur i té soc ia le e s t un instrument privilégié d e solida
rité ; on ne peut la r amener à un rôle d ' a s s i s t ance qui aurai t 
pou r c o n s é q u e n c e s d e const i tuer une médec ine de riches e t 
une médec ine d e pauvres. 

La C. F. D. T. e s t ime que la solution du problème d é p e n d 
d ' u n e volonté t r è  s rtette d e refuser q u e certains puissent 
faire des profits sur la maladie ; d e s m e s j r e s doivent d o n c 
ê t r e p r i s e s pour la pha rmac ie et le s e c t e u r privé 
d 'hospital isat ion. 

Par ailleurs, la , C . F. D. T. cons idè re qu'il e s t inadmissible 
qu 'un problème auss i i m p o s a n t que celui d e la Sécur i té soc ia le 
soi t t rai té à la s a u v e t t e alors qu 'un grand débat , ne la issant 
rien dans l 'ombre, eût é té néce s sa i r e . Robert HIMON, 

Administrateur de la C a i s s e 
Primaire Cen t ra le d e S. S. d e Par is . 

(1) Tiré du rapport Mabit présenté au Conseil Économique 
et Social. 

(2) Tiré du rapport Bordaz.

M i s  a e u p o i n t 

Le bulletin de l'« Enseignement libre >>, organe" des « 
SYNDICATS DE L'ENSEIGNEMENT PRIVE C. F. D. T. », 
signale dans un article paru en mai 1967 qu'il est « favorable à 
la constitution de groupes de travail » comprenant des militants 
ouvriers, des membres du S.G.E.N. et des représentants de 
l'Enseignement privé. Le Secrétariat du S. G. E. N. se déclare 
résolument opposé, comme il l'a toujours été, à la constitution 
de tels groupes. Les problèmes de la laïcité, c'est-à-dire la 
défense d'un service PUBLIC, auquel doivent être réservés les 
fonds PUBLICS, ne peuvent être discutés qu'avec des membres 
de l'Enseignement PUBLIC et les parents des élèves qui 
fréquentent des étabissements PUBLICS. 
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Pour un système d'action 

D scolaire qui s'achève, une partie  du travail syndical
en une suite sur lesquelles il convient 

URANT 
l'année 
a 
consisté 
aujourd'
hui 

de porter 
de réflexions  

un regard d'ensemble qui puisse en rendre 
manifeste l'unité.

Intervention politique 

et action syndicale 
I l n  o  u  s e  s  t a  p  p  a  r  u d  '  a  b  o  r  d q  u  e l  e  s d  i  f  f  i  c  u 

l  t  é  sd  e 
l  '  a  c  t  i  o  n s  y  n  d  i  c  a  l  e é  t  a  i  e  n  t l  i  é  e  s à u  n  e s  i  t  u  a  t  i 
o  n  , p  l  u  s g  é  n  é  r  a  l  e  , d  e c  r  i  s  e d  a  n  s l  a s  o  c  i  é  t  é f  r 
a  n  ç  a  i  s  e : c  e  l  l  e  -  c 

i . n  e n  o  u  s o  f  f  r e p  a  s u  n s  y  s  t  è  m  e d  '  a  c  t  i  o  n 
d  é  m  o  c  r  a  t  i  q  u  e d  a  n  s l  e  q  u  e  l v  i  e  n  d  r  a  i  e  n  t  , s  '  i  n  s  é  r 

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

o  n a  i  n  s  i 
a  s  s  u  r  é  e  s d  e l  e  u  r e  f  f  i  c  a  c  i  t  é  . C e s  y  s  t  è  m  e e  s  t à 

c  o  n  s  t  r  u  i  r  e  , l  '  i  n  t  é  r  ê  t s  y  n  d i  c  a  l m  ê  m  e — c  e  l 
u  i d  e  s 
s  y  n  d  i  q  u  é  s e t c  e  l  u  i d  u s  y  n  d i  c  a  t — d  e  m  a  n  d  e q 
u  e n  o  u  s t  r  u  c  t  i  o  n  , n  o  n speaurltei  cmiepni  ot nes n pà ecnestét ee  , cmoaniss  p 
a  r u  n  e 
a  c  t  i  o  n  -m é  t  h  o  d  i  q  u  e  m  e  n  t m  e  n  é  e  , c  '  e  s  t  -  à  -  d  i  r  e é  c  l 
a  i  r  é  e p  a  r l  '  a  n  a  l y  s  e à l a fo i s d  e l  a s  i  t  u  a  t  i  o  n q  u  '  e  l 
l  e v  i  s  e à 
m  o  d  i  f  i  e  r e t d  e s  o  n p  r  o  p  r  e d  é  v  e  l  o  p  p  e  m  e  n  t  , d  e 
s  e  s s  u  c  c  è  s o  u d  e s  e  s é  c  h  e  c  s  . 

U  n  e d  o  u  b  l  e a  n  a  l  y  s  e : c  e  l  l  e d  e l a c  o  n  d  i  t  i  o 
n p  r  é  s  e  n  t  e d  e l  a d  é  m  o  c  r  a  t  i  e d  a  n  s n  o  t  r  e p  a 
y  s e  t c  e  l  l  e d  e l  '  e  x  p  é  r  i  e  n  c  e i  n  t  e  r  n  a  t  i  o  n  a  l  e d 
u « s  o  c  i  a  l  i  s  m  e d  é  m  o  c  r  a  t  i  q  u  e », n  o  u  s a c  o  n  d  u 
i  t à s  o  u  l  i  g  n  e  r l  e c  a  r  a  c  t  è  r  e n  é  c  e  s  s  a  i  r  e  m  e  n  t d  é 
m  o  c  r  a  t  i  q  u  e d  u s  y  s  t  è  m  e d  '  a  c  t  i  o  n d  a  n  s l  e  q  u  e  l l  e 
s  y  n  d  i  c  a  l  i  s  m  e p  e  u  t s  '  i  n  s  é  r  e  r s  a  n  s p  e  r  d  r  e l  a m  a  î 
t  r  i  s  e d  e s  e  s p  e  n  s  é  e  s e  t d  e s  e  s a  c  t  i  v  i  t  é  s  . 

D  e c  e p  o  i  n  t d  e v  u  e  , le r  a  p  p  o  r  t d  u 30" A  n  n  i  v 
e  r  s  a  i  r  e p  r  é  s  e  n  t  é a  u C  o  m  i  t  é N  a  t  i  o  n  a  l d  e m  a  i a 
r  e  p  r  i  s l  '  e  x  a  m  e  n d  u p  r  o  b  l  è  m  e d  e l  '  u  n  i  t  é d  '  a  c 
t  i  o  n i  n  t  e  r  s  y  n  d  i  c  a  l  e  , o  b  j  e  t a  u S .G.E .N. d  '  a  n  a  l  y 
s  e  s s  u  i  v  i  e  s d  e  s l  e  n  d  e  m  a  i  n  s d  e l a L  i  b  é  r  a  t  i  o  n 
à l  '  é  p  o  q  u  e d  e la g  u  e  r  r  e d  '  A  l  g  é  r  i  e : c  e p  r  o  b  l  è 
m  e c  o  n  n  a  î  t u  n  e n  o  u  v  e  l  l  e a  c  t  u  a  l  i  t  é d  e  p  u  i  s l  ' 
a  c  c  o  r  d i  n  t  e  r  c  o  n  f  é  d  é  r  a  l C  .  F  .  D  .  T  .  -  C  .  G  .  T  . 

D  u m  ê  m  e p  o  i  n  t d  e v  u  e  , o  n a  p  e  r  ç  o  i  t l  '  i  m 
p  o  r  t  a  n  c  e d  e l  '  e  f  f  o  r  t m  é  t  h  o  d  i  q  u  e a  c  c  o  m  p  l  i p  a  r 
n  o  t  r  e o  r  g  a  n  i  s  a  t  i  o  n e  n m  a  t  i  è  r  e d  e r  a  p  p  o  r  t  s p  r 
a  t  i  q  u  e  s « s  y  n  d  i  c  a  l  i  s  m  e  -  p  o  l  i  t  i  q  u  e » : s i l e s  y 
n  d  i  c  a  l  i  s  m  e n  e p  e  u  t t  r  o  u  v  e  r q  u  e d  a  n  s u  n  e d  é 
m  o  c  r  a  t  i  e p  o  l  i  t  i  q  u  e l  '  i  n  d  é  p  e  n  d  a  n  c  e n  é  c  e  s  s  a  i  r 
e à s  a v  i  e  , il l  u  i f  a  u  t  , s  a  n  s c  o  m  p  r  o  m  e  t  t  r  e é  v  i 
d  e  m m  e  n  t c  e  t  t  e i  n  d  é  p  e  n  d  a  n  c  e  , p  a  r  t  i  c  i  p  e  r a  u 
r  é  v  e  i  l d  e l a d  é  m  o  c  r  a  t  i  e p  o  l  i  t  i  q  u  e l à o  ù e  l  l  e 
s  o  m m  e  i  l  l  e  . D  '  o  ù l a p  a  r  t  i  c  i  p  a  t  i  o  n d  u S .G.E .N. à 
« H  . 80 », s  o  n i  n  t  e  r  v  e  n  t  i  o  n à l a v  e  i  l  l  e d  e l  '  é  l  e 
c  t  i  o  n p  r  é  s  i  d  e  n  t  i  e  l  l  e  , s  a « l  e  t  t  r  e a  u  x c  a  n  d  i  d  a  t  s 
» à l  '  A  s  s  e  m b  l  é  e n  a  t  i  o  n  a  l  e  , s  o  n i  n  t  é  r  ê  t p  o  u  r « 
l a r  e  n  a  i  s  s  a  n  c  e d  u P  a  r  l  e  m  e  n  t » e  t l  e  s c  o  n  d  i  t  i 
o  n  s d  '  e  f  f  i  c  a  c  i  t  é d  e l  '  a  c  t  i  o  n p  a  r  l  e  m  e  n  t  a  i  r  e  . 

A c  e p  r  o  p  o  s  , n  o  u  s d  e  v  o  n  s  , u  n  e f  o  i  s d  e p  l  u  s  , 
r  a  p  p  e  l  e  r q  u  '  e  n t  o  u  t  e  s c  e  s q  u  e  s  t  i  o  n  s  , i l n  e 
s ' a g i t p  a  s s  e  u  l  e  m  e  n  t d  e l  a r  e  l  a  t  i  o  n g  é  n  é  r  a  l  e 
e  n  t  r  e s  y  n  d  i  c  a  l  i  s  m  e e t d  é  m  o  c  r  a  t  i  e p  o  l  i  t  i  q  u 
e  , r  e  l  a  t  i  o  n c  o  n  f  i  r  m  é  e p  a  r l a r  é  c  e  n  t  e g  r  è  v  e 
c  o  n  t  r  e l e p  r  o  j  e  t d  e « p  o  u  v  o  i  r  s s  p  é  c  i  a  u  x », m  a  i 
s a  u  s  s  i d  u c  a  r  a  c  t  è  r  e p  o  l  i  t  i  q  u  e d  e  s p  r  o  b  l  è  m  e  s 
s  p  é  c  i  f  i  q  u  e  s d  '  u  n s  y  n  d  i  c  a  t d  e s  e  r  v  i  c  e p  u  b  l  i  c  , 
d  '  e  n  s  e  i  g  n  e  m  e  n  t e t d  e r  e  c  h  e  r  c  h  e  , à c  o  m  m  e  n  c  e 
r p  a  r l  e p  r  o  b  l  è  m  e d  u B  u  d  g  e  t  , é  l  a  b  o  r  é d  a  n  s 
l  '  a  p  p  a  r  e  i  l g  o  u  v  e  r  n  e  m  e  n  t  a  l e t s  o  u  m  i  s a  u v  o  t  e 
d  u P  a  r  l  e  m  e  n  t : d  a  n  s l  e  s d  é  b  a  t  s s  u  r l  '  i  n  t  e  r  v  e 
n  t  i  o  n s  y  n  d  i  c  a  l  e d  a  n  s l a v ie p  o  l  i  t  i  q  u  e  , l a b  a  s  e 
c  o  r  p  o  r  a  t  i  v  e d  e c  e  t  t  e i  n  t  e  r  v  e  n  t  i  o  n  , c  o  m  m  e d  e 
t  o  u  t  e a  c  t  i  o  n s  y  n  d  i  c  a  l  e  , n  '  a j  a  m  a  i  s é  t  é o  u  b  l  i  é 
e  . . 

L  e l  i  e  n e  s  t d  o  n  c m  a  n  i  f  e  s  t  e e  n  t  r  e c  e m  o  d  e p  o  l  i  t  i  q  u  e 

d  '  a  c  t  i  o  n e t l  '  e  n  s  e  m  b  l  e d  e l  '  a  c  t  i  o  n r  e  v  e  n  d  i  c  a  t  i  v  e q  u  '  i  l 
m  e  n  e  r l  i  g  n  e  s 

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

d  e  s 
t  r  a  v  a  u  x d  e  s d  e  u  x d  e  r  n  i  è  r  e  s « s  e  s  s  i  o  n  s d  e c  a 

d  r  e  s » 
•i ldeé s cBoinedr  ivtiilol  en  s , e  t l  e  s m  o  d  a  l  i  t  é  s : l  à a  u  s  s  i  , e  f  f  o  r  t 

d  '  a  n  a  
l  y  s  e d  e  s é  l  é  m  e  n  t  s d  '  u  n s  y  s  t  è  m  e d  '  a  c  t  i  o  n  . 

Action internationale 

C e  t e  f  f  o  r  t s  u  p  p  o  s  e  , c  h  e  z c  e  u  x q  u  i 
l  '  a  c  c  o  m  p  l  i  s  s  e  n  t  , u  n i  n  t  é  r  ê  t p  r  i  m  o  r  d  i  a  l p  o  u  r l  e  s 
p  r  o  b  l  è  m  e  s d  e l  e  u  r p  a  y  s  , c  e  u  x d  '  u  n  e « s  o  c  i  é  t  é 
i  n  d  u  s  t  r  i  e  l  l  e » o  c  c  i  d  e  n  t  a  l  e : c  e q  u  i n  e s  i  g  n  i  f 
i  e p  a  s  '  u  n m  a  n  q  u  e d  '  i  n  t  é  r  ê  t p  o  u  r d  '  a  u  t  r  e  s 
q  u  e  s  t  i  o  n  s  , m  a  i  s l a v  o  l  o  n  t  é d  e l  e  s a  b  o  r  d  e  r  , 
e  l  l  e  s a  u  s  s  i  , m  é  t  h  o  d  i  q  u  e  m  e  n  t  , d  a  n  s l a m  ê  m  e p  e  r  s  p  e  c  t  i  v  e d  '  u  n s  y  s  t è  m  e d  '  a  c  t  i  o  n 

p  u  i  s  s  e s  '  i  n  s  é  r  e  r  , s  a  n  so ù    a  l  t  é  r  e  r s  o  n c  a  r  a  c  t  è  r  e  , 
a  c  t  i  v  i  t  é d  '  u  n  e  c  o  m  m  e o u t  e  l  l  et  e  l  l  e    o  r  g  a  n  i  s  a  t  i  o  n 

l a n  ô  t  r  e  . 

N  o  u  s n  '  a  v  o  n  s j  a  m  a  i  s p  e  r  d  u d  e v  u  e a  u 
S .G.E.N. !a n  é  c  e  s  s  i  t  é d  '  u  n  e a  c  t  i  o n i  n  t  e  r  n  a  t  i  o 
n  a  l  e ; • n  o  u  s a  v  o  n  s r  é  f  l  é  c  h  i à s  e  s c  o  n  d  i  t  i  o  n 
s ; u  n  e p  a  r  t  i  e s  e  u  l  e  m  e  n  t d  e c  e  s r  é  f  l  e  x  i  o  n  s a é 
t  é f  o  r  m  u  l  é  e d  a  n  s l  e  s d  e  u  x é  d  i  t  o  r  i  a  u  x p  r  é c é  d  e 
n  t  s  . A p  r  o  p  o  s d  u V  i  e  t  n  a  m  , n  o  u  s a  v  o 
n  s i  n  s  i  s  t  é s  u  r l  a n  é  c  e  s  s  i  t  é d  e d  é  f  i  n  i  r l  e p  o  i  n  t 
d  '  a  p  p  l  i  c  a  t  i  o 
n d  '  u  n  e a  c  t  i  o  n i  n  t  e  r  n  a  t  i  o  n  a  l  e ; n  o  u  s a  v  o  n  s p  u 

é  g  a  l e  m  e  n  t l  '  i  m  p  o  r  t  a  n  c  e d  e  s r  e  l  a  t  i  o  n  s 
d  é  j  à é  t  a  b  l  i  e  s d  o  n  t u  n  e , o  r  g  a  n  i  s  a  t  i  o  n 

c  o  n  s  t  a  t  e  r 
i  n  t  e  r  n  a  t  i  o  n 
a  l  e  s p  e  u  t 
c  r  é  e  r 

: d  e  p  u  i  s 1945 , l e S .G.E .N. n  '  a c  e  s  s  é 
d  e t  r  a  v  a  i  l  l  e  r à é  l  a  r  g  i  r c  e  l  l  e  s d  e l a C  .  F  .  D  .  T  . 
Q  u  a  n  t a  u p  o  i  n  t d  '  a  p  p  u  i d  e l  '  a  c  t  i  o  n  , i l s  e t  r  o  u  v 
e d  a  n  s la f  o  r  c  e  , l  a c  o  h  é  s  i  o  n e  t l  '  a  u  t  o  r  i  t  é d  e l  ' 
o  r  g  a  n i  s  a  t  i  o  n n  a  t  i  o  n  a  l  e q  u  i l  '  e  n  t  r  e  p  r  e  n  d  , c  o 
m  p  t  e t  e  n  u é  v  i  d e  m  m  e  n  t d  e l a p  l  a  c  e d  a  n  s l  e 
m  o  n  d  e d  e l a n  a  t  i  o  n o  ù e  l  l  e e  s  t s  i  t  u  é  e ; a  p 
r  è  s l  a s  e  c  o  n  d  e g  u  e  r  r  e m  o  n  d  i  a  l  e e  t l  e  s m  u  t 
a  t  i  o  n  s d  e 1  '  a  p  r  è  s  -  g  u  e  .  r  r  e  , p  e  u  t  -  o  n d  i  r  e q  u  e 
l  e s F  r  a  n  ç  a  i  s s  a  v  e  n  t o  ù s  e s  i  t  u  e  r ? L  o  r  s  q  u  '  e  n C 
o  m  i  t  é n  a  t  i  o  n  a  l  , n  o  u  s a  v  o  n  s a  n  a  l  y  s  é le p  r  o  b 
l  è  m  e d  e l  '  a  r  m  e  m  e  n  t a  t  o  m  i  q  u  e o u c  e  l  u  i d  e l  ' 
o  r  g  a  n  i  s  a  t  i  o  n e  u  r  o  p  é  e  n  n  e  , n  o  u  s c  r  o  y  o  n  s a  v  o  i  r 
c  o  n  t  r  i  b  u  é à l  '  é  c  l  a  i  r  c  i  s  s  e  m  e  n  t n  é  c  e  s  s  a  i  r  e 
d  e c  e  t  t  e s  i  t  u  a  t  i  o  n d  e n  o  t  r  e p  a  y  s d  a  n  s le m  o  n 
d  e d  e la d  i  s  s  u  a  s  i  o  n n  u  c  l  é  a  i  r  e e  t d  e l a c  r  o  i  s  s 
a  n  c  e é  c  o  n  o  m  i  q  u  e d  é  l  i  b  é  r  é  e  , s  i  n  o  n p  l  a  n  i  f  i  é  e  . 

L  e d  e  r  n  i  e  r é  d  i  t  o  r  i  a  l a i  n  s  i  s  t  é s  u  r l a d  i  f  f  é  r  e 
n  c  e e  n  t  r e c  o  n  d  u  i  r  e u  n  e a  c  t  i  o  n d  é  f  i  n  i  e et d 
o  n  t o  n g  a  r  d  e l e c  o  n  t r  ô  l  e e t p  a  r  t  i  c  i  p  e  r à u 
n  e p  r  o  p  a  g  a  n  d  e : c  e  t  t  e d  i  f  f  é  r  e  n  c  e d  o  i  t ê  t  r  e 
r  a  p  p  e  l  é  e a  u s  e  u  i  l d  e l  a p  é  r  i  o  d  e 

q  u  i i  n  t  e  r  r  o  m  p  r  a la p  u  b  l  i  c  a  t  i  o  n d  e 
U  n  i  v e  r  s  i  t  a  i  r  e  , v  i  e 

d  e v  a  c  a  n  c  e 
s S  y  n  d  i  c  a  l  i 
s  m  e 
i  n  t  e  r  n  a  t  i  o  n 
a  l  e 

e t l  '  a  c  t  i  v  i  t  é 
m  a  i 
s d 

e 

n  o  n l a 
p  r  o  p  a  g  a 

n  d  e 
q  u  i 

P  o  u  r y l  '  a  c  c  o  m  p  a  g  n  e d  e  p  u  i  s b  i  e  n d  e  s a  n  n  é 
e  s d  é  j  à  . r  é  s  i  s  t  e  r  , d  e  s s  y  n  d  i  c  a  l  i  s  t  e  s 
u  n  i  v  e  r  s  i  t  a  i  r  e  s 

d  o  i  v  e  n  t 
s  i  m  p  l  e  m  e  n  t s  a  v  o  i  r q  u  e d  e  s s  e  n  t  i  m  e  n  t  s se 
l  a  i  s  s e  n  t m  a  n  i  p  u  l  e  r  , q  u  e la l  i  b  e  r  t  é e  s  t d  a  n 
s le j  u  g  e  m  e  n  t  , d  û  m  e  n  t i  n  f  o  r  m  é  . C  o  n  n  a  i  s  s  a  n 
t c  e d  e  v  o  i  r d  '  i  n  f  o  r  m  a  t  i  o  n  , l e s r  e  s  p  o  n  s  a  b  l  e  s 
n  a  t  i  o  n  a  u  x d  u S .G .E .N . s  u  i  v  r  o  n  t l e c  o  u  r  s d  e  s 
é  v  é  n  e  m  e  n  t  s a  f  i  n d  e c  o  n  t  i  n  u  e  r  , d  a  n  s l e m  ê  m  e e 
s  p  r  i  t  , l e t  r  a  v  a  i  l a  c  c  o  m  p  l  i e  n 1.966-67 e t d  e l e 
c  o  m  p  l  é  t  e  r e n 1967-68, a  n  n  é  e d  e C  o  n  g  r  è  s n  a  t  i  o 
n  a  l d  u S  y  n  d  i  c  a  t  , p  r  é  c  é  d  é e n n  o  v  e  m  b  r  e p  r  o  c 
h  aPi  an u  l p  aVr I  Gl  Ne ACUoXn  g. r  è  s c  o  n  f  é  d  é  r  a  l  . SYNDICALISME UNIVERSITAIRE - N" 4  3  6 - 2  2 JUIN ,1967, 3 



A  C  T  I  O  N R  E  V  E  N  D  I  C  A  T  I  V  E 

Conseil supérieur de la Fonction Publique 
L A sec t ion syndica le d  u Consei l S  u  p  é  r  i  e  u  r d  e 

la P  o  n  c  t  i  o  n P  u  b  l  i  q  u  e s 'es t r  é  u  n  i  e le 14 j  u  i  n 
p  o  u  r e  x  a m  i  n  e  r l es différ e  n  t  e  s « f iches » (f ixat ions 

s  t  a  t  u  t  a  ii rnedsi) c iapi rr eé  ps a  reét e  s d  épr ao  gr a  tl i  oa nD is r ec t ion de la P  o  n  c  t  i  o  n 
Pub l ique . 

S  e  r  o  n  t s eu les s  o  u m  i  s  e  s à l a s  é  a  n  c  e p  l én  i è r  e 
(20 j  u  i  n  )  , l es q  u  e  l  q  u  e  s f iches n  '  a  y  a  n  t p  a  s é té a  d  o  p  t 
é  e  s p  a  r la s ec t ion syndica le e t p  a  r la sec t ion a  d m  i  n  i  s  t 
r  a  t  i  v  e  . 

Les m e  s  u  r  e  s p  r  o  p  o  s  é  e  s e t qu i i  n  t  é  r  e  s  s  e  n  t d  i  r  e  c 
t  e m e  n  t les p  e  r  s  o  n  n  e  l  s r e l evan t d  e l  '  E d  u  c  a  t  i  o  n 
Na t iona le son t p  e  u n  o m  b r  e  u  s  e  s : • D  i  r  e  c  t  e  u  r  s sc ient i f iques e t d  i  r  e  c  t  e  u  r  s de r  e  c  h  e  r  c  h 

e
t  i  t  u  l a  i  r  e  s d  u C e  n  t  r  e N a  t  i  o  n  a  l d  e l a R e  c  h  e  r  c  h  e
Sc ien t i f ique . P  r  o  p  o  s  i  t  i  o  n  s a  d  o  p  t  é  e  s :
— I  n  d  i  c  e b  r  u  t  , 1.000 ; i nd ice ne t , 650 ; indice n  o  u  v  e  a  u  , 
760. 

la c  a  r  r  i  è  r  e se p  o  u  r  s  u  i  v  a  n  t h  o  r  s échel le . 

• C a  r  r  i  è  r  e des i  n  s  t  i  t  u  t  e  u  r  s d  e Polynés ie f rança ise .
Un p  r  o  j  e  t de d  é  c  r  e  t e  n Consei l d  '  E  t  a  t r  e  n  d 
app l i cab le s a  u  x i  n  s  t  i  t  u  t  e  u  r  s d  u c  o  r  p  s po lynés ien , les règles 

qu i r ég i s sen t l e s i  n  s  t  i  t  u  t  e  u  r  s d  u c  o  r  p  s m é  t  r 
o  p  o  l  i  t  a  i  n  . Ce r t a ines d  e ce s règ les d  é  r  o  g  e  n  t a  u s  t  a 
t  u  t géné ra l d  e  s F o  n  c  t  i  o  n  n  a  i  r  e  s (avanc e m e  n  t  , c 
o m m  i  s  s  i  o  n  s p  a  r  i  t  a  i  r  e  s r  e  c  r  u  t  e m e  n  t s  a  n  s c  o  n  c  o  u 
r  s d  e  s i  n  s  t  i  t  u  t  e  u  r  s r  e m p  l  a  ç  a  n  t  s  , e  t  c  )  . 

Au n  o  m d  e la dé léga t ion C.F.D.T., P  . C a  s  p  a  r  d s 'es t é  t  o 
n  n  é q  u  e l 'on p  u  i  s  s  e é  t  e  n  d  r  e à la Po lynés ie des , « 
r èg l e s » q  u  i n  '  o  n  t p  a  s enco re d e f  o  n  d  e m e  n  t  s j  u  r  i  d  i  q 
u  e  s  " en Mét ropo le . . . (  d  u fai t d  e l ' inexis tence d  '  u  n s  t  a  t 
u  t p  r  o  p  r  e à l a fonc t ion e  n  s  e  i  g  n  a  n  t  e  )  . Le c  a  r  a  c  t  è  r  e 
log ique d  e ce t te r  e  m  a  r  q  u  e fut re levLé a p« a fr iclhe e d  i» rne'ca t  epuar s 
dé te é l  aa dPoopnt  éc et  i. o  n P u  b  l  i  q  u  e  . . • C  o  r  p  s d  e  s a  t  t  a  c  h  é  s d  '  A d m i  n  i  s  t  r  a  t  i  o  n Univers i t a i re .

Aux t  e  r  m e  s de l ' a r t ic le 29 d  u d  é  c  r  e  t du 20-8-1962, p  e  u 
v  e  n  t ê  t  r  e n  o  m m  é  s au g  r  a  d  e d  '  a  t  t  a  c  h  é p  r  i  n  c  i  p  a  l  , a  p  r  è  s 

avo i r s  u  b  i d  e  s é  p  r  e  u  v  e  s d ' ap t i t ude profess ionne l le , les 
a t t achés c  o m p  t  a  n  t a  u m  i  n  i  m  u  m u  n a  n d  '  a  n  c  i  e  n  n  e  t  é d  a 
n  s le 6" éche lon d  e l a 2= c lasse e t a  u m  i  n  i  m  u  m d  e  u x a 
n  s d ' anc ienne té d  a  n  s le 1  e  r éche lon d  e la 1™ classe . I l es t 
env i sagé d 'ouvr i r l ' accès à ce g  r  a  d  e à t ous les a  t  t  a  c  h  é  s d  e 
l  r  e c lasse e t à ceux p  r  o  v  e  n  a  n  t d  e l a c lasse except ionne l le . 

E  n conséquence , l 'avis d  u Consei l S  u  p  é  r  i  e  u  r es t d  e  m  a  n 
d  é s  u  r les d i spos i t ions s  u ivan t e s d  u nouve l a r t ic le 29 d  u d  é 
c  r  e  t p  r  é  c  i  t  é  . 

A RT  I  C L  E 29- — « Peuven t ê  t  r  e p  r  o  m  u  s a  u g  r  a  d  e 
d 'a t tac  h  é p  r  i  n  c  i  p  a  l les a  t  t  a  c  h  é  s c  o m p  t  a  n  t a  u 1  e  r j anv ie r 
d  e l ' année d  e la sé lec t ion a u m  i  n  i  m  u  m u n a n d ' anc ienne té 
d  a  n  s le 6 éche lon de e

sé lect ion

e l a 2  c lasse e t i  n  s  c  r  i  t  s au t  a  b  l  e  a  u d  '  a  v  a  n  c  e m ent   
des  o  u m  i  s àl 'avis  la C o m m  i  s  s  i  o  n P  a  r  i  t  a  i  r  e ie  t p  a  r é tuanbel   

p rofess ionne l le réa l i sée s  u  r é  p  r  e  u  v  e  s  . 
Les a  t  t  a  c  h  é  s qui on t p  r  é  s  e  n  t  é l  e  u  r c  a  n  d  i  d  a  t  u  r  e au 

g  r  ad  e d  '  a  t  t  a  c  h  é p r inc ipa l font l 'obje t d  '  u  n  e no t a t i on e t d 
'  u  n classem  e  n  t a  u vu des a  p  p  r  é  c  i  a  t  i  o  n s f iguran t s  u 
r l  e  u  r doss ie r , c  o m p  l  é  t  é  e  s p  a  r u  n r  a  p  p  o  r  t spéc ia l 
r éd igé p  a  r le chef de s e rv i ce . Ce c  l  a  s  s  e m e  n  t e s t s  o  u m  i 
s à l a C o m m i  s  s  i  o  n P  a  r  i  t  a  i  r  e  . 

Les ép reuves de sé lec t ion font l 'obje t d ' une n  o  t  a  t  i  o  n p 
a  r u  n j  u  r  y dés igné p  a  r a  r  r  ê  t  é min i s t é r i e l . 

Le t  a  b  l  e  a  u d  '  a  v  a  n  c  e m e  n  t es t é tabl i d  a  n  s l  '  o  r  d  r  e d 
e c las s  e m e  n  t r  e  l  e  v  a  n  t d  e l ' add i t ion d e l a n  o  t  e d  u d  o  s 
s  i  e  r e  t d  e l a n  o  t  e o  b  t  e  n  ue a  u  x é  p  r  e  u  v  e  s d e 
sé lec t ion . 

Ques t i on p  o  s  é  e p  a  r le dé légué d  u S.G.E.N. : 

« La s  u  b  s  t  a  n  c  e d  u 2° a l inéa d  e l ' ancien a r t i c l e 29 
qu i d  i  s  a  i  t c  o m m  e  n  t o  n r ec l a s s  e ra l  '  a  t  t  a  c  h  é devenu a  t  t 
a  c  h  é p r in c ipa l a d  i  s  p  a  r  u  . P  o  u  r  q  u  o  i ? » 

R é  p  o  n  s  e : « B  i  e  n q  u  e n  o  n r  e  p  r  o  d  u  i  t s  u  r la 
f iche, ce d  e  u  x  i  è m  e a l inéa r  e  s  t  e  r  a d  a  n  s le t ex t e . » , 

R a  p  p  e  l  o  n  s • q  u  e les p  r  o  b  l  è m e  s g  é  n  é  r  a  u x 
( m a  s  s  e sa la r i a l e , zones d  e sa la i res , s  u  p  p  l  é m e  n  t fami l ia l , 
ca tégor ies C e t D , e tc . ) s  e  r  o  n  t d i scu té s (?) e  n 
séance p  l  é  n  i  è  r  e  . »

9 Cond i t i ons p  a  r  t  i  c  u  l  i  è  r  e  s d ' accès a  u c  o  r  p  s de 
cer t i f iés . 

La sec t ion syndica le a é té su iv ie d  '  u  n p  r  o  j  e  t 
d  e d  é  c  r  e  t t  e  n  d  a  n  t à p  e  r  m  e  t  t  r  e la t  i  t  u  l  a  r  i  s  a  t  i  o  n d 
a  n  s le c  o  r  p  s d  e  s cer t i f iés e t a s s imi lé s d  e  s Adjoints d  ' 
E n  s  e  i  g  n  e m e  n  t  , d  e  s l icenciés d ' ense ignemen t e t des 
t i t u l a i r e s d  '  u  n d  i  p  l  ô m e d ' i ngén ieu r a  y  a  n  t a  s  s  u  r  é p 
e  n  d  a  n  t c inq a  n  s u  n service d  '  e  n  s  e  i  g  n  e m e  n t d  a  n  s 
u  n lycée c l a s s ique , m o  d  e  r  n  e ou t echn ique o  u d  a  n  s 
u  n  e école n  o  r  m a  l  e p  r  i  m a  i  r  e o  u d  a  n  s u  n  e sect ion c 
l  a  s  s  i  q  u e ou m o  d  e  r  n  e 1 d  '  u  n CXE.S. 

Les i n t é r e s sé s qu i s  e  r  o  n  t cho is i s s  u  r u  n  e l i s te d  '  a  p  t 
i  t  u  d e e f fec tueront u  n  e p  é  r  i  o  d e d e s t age d ' une 
a  n  n  é  e p  e  n  d  a  n  t l aque l le i ls e  n  s  e  i  g  n  e  r  o  n  t en qua l i t é d 
e p  r  o  f  e  s  s  e  u  r  s dé légués . Le refus d  '  a  c  c  e  p  t  e  r le p  o  s  t  e 
offer t e  n  t  r  a  î  n  e  r  a  i  t l a r  a  d  i  a  t  i  o  n d  e la l is te d  '  a  p  t  i  t  u  d 
e  . U n  e nouve l le insc r ip t ion n  e p  o  u  r  r  a  i  t i  n  t  e  r  v  e  n  i  r 
avan t u  n déla i d  e d  e  u  x a  n  s  . 

A l ' i ssue d  e ce s tage , les i  n  t  é  r  e  s  s  é  s dev ron t sa t i s fa i re 
soi t a  u  x é  p  r  e  u  v  e  s p  r  a  t  i  q  u  e  s d  u cer t i f ica t d  '  a  p  t  i  t  u  d  e a 
u p ro fesso r  a  t d e l ' ense ignemen t d  u s  e  c  o  n d deg ré , soi t 
à l ' ép reuve c  o  n  s  t  i  t  u  é  e p  a  r les d  e  u x leçons d e la 
deux ième p  a  r  t  i  e d  u cer t i f ica t d  '  a  p  t  i  t  u  d  e a u p  r  o  f  e  s  s 
o  r  a  t d  e l ' ense ignemen t 

con t ingen t a  n  n  u  e  l d  e  s n  o m  i  n  a  t  i  o  n  s  , techn i  q  u  e  . Le 
suscep t ib l e s d  '  ê  t  r 
e 

p  r  o  n  o  n  c  é  e  s su ivan t ce t t e p  r  o  c  é  d  u  r  e 
s  e  r  a l imi t é a u n  e  u  v  i  è m  e d  u n  o  m  b  r  e d  e  s c  a  n  d  i  d  a  t  s 
a  d m  i  s la m  ê  m  e a  n  n  é e d  a  n  s les c  e  n  t  r  é  s p  é  d  a  g  o  g  i  q  u 
e  s r ég ionaux . 

L ' examen d e ce t t e q  u  e  s  t  i  o n a é t é renvoyé à la s  é  a  n 
c  e p l én i è r e . • F  a  i  r  e p  r  es  s  i  on s  u  r l e pouvo i r .

U n  e fois d  e p  l  u  s  , il a  p  p  a  r  a  î  t q  u  e le Conseil s  u  p  é 
r  i  e  u  r l a d  Fe o  n  c  t  i  o  n p  u  b  l  i  q  u  e se ra « i  n  f  o  r  m  é » des déc i s ions 

p r i se s p  a  r le g  o  u  v  e  r  n  e m e  n  t e  n m  a  t  i  è  r  e d  '  a  u  g m e  n  t  a  t  i  o  n 
d  e l a m a  s  s  e s  a  l  a  r  i  a  l  e 1967 e  t q  u  '  a  u  c  u  n  e n  é  g  o  c  i  a  t  i  o  n n 
e s  e  r  a poss ib le . 

Le  s o  r  g  a  n  i  s  a  t  i  o  n  s synd ica l e s d e f  o  n  c  t  i  o  n  n  a  i  r  e  s 
(C.F.D.T. , F  .  O  .  , C.G.T. e t F.E.N.) à la s  u  i  t  e d  e c  o  n  t  a  c  t 
s b  i  l  a  t  é  r  a  u  x  , p  u  i  s  q  u  e l  '  a  t  t  i  t  u  d  e d  e l a F.E.N. i  n  t  e  r  d  i  t t 
o  u  t  e r  é  u  n  i  o  n comm  u  n  e  , o  n  t déc idé de « fa i re a  p  p  e  l a 
u  x f  o  n  c  t  i  o  n  n  a  i  r  e  s a f in d ' exe rce r s  u r les m  i  n  i  s  t  r  e  s u  n  e 
p  r  e  s  s  i  o n suscep t ib l e d ' imp  o  s  e  r des so lu t ions c  o  n  f  o  r m e s 
a  u x r  e  v  e  n  d  i  c  a  t  i  o  n s essent ie l les e t aux e  n  g  a  g  e m e  n  t  s g  o  u 
v  e  r  n  e m e  n  t  a  u  x  . »

T  o  u  s les s  e  c  r  é  t  a  i  r  e  s des s  e  c  t  i  o  n  s synd ica les d  é  p  a  r  t  e  m  e  n  
t  a  l  e  s o  n  t é t é inv i tés à a  d  r  e  s  s  e  r le 15 j  u  i  n à M  . P 
o m p  i  d  o  u u  n  e l  e  t  t  r  e r éd igée a  u n  o  m des p  e  r  s  o  n  n  e  l  s 
qu ' i l r  e  p  r  é  s  e  n  t  e  n  t  . R  a  p  p  e  l  o  n  s q  u  e les p  r  o  b  l  è m e  s g  é  n  é  r  a  u  x (  m a  s  s  e 
s  a  l  a  r  i  a  l  e  , zones d  e sa la i res , s  u  p  p  l  é m e  n  t f ami l i a l , 
ca t égor i e s C e t D , etc.) s  e  r  o  n  t d i scu té s (? ) e  n s  é  a  n  c  e 
p lén iè re . 

Pau l CASPARD. 

(1) Lire page 16, l'article d'A. Fou'qué : « Vers une solution ? »

Préfon 

La presse et la radio ont fait écho à 
la signature, le 1er juin, des textes fonda
mentaux (convention et règlement) 
concernant la création et le 
fonct ionnement de la Préfon. 

Par lettre en date du 31 mai, le minis
tre d'Etat chargé de la Fonct ion publique 
e t le ministre des Finances 
avaient donné une première série 
d'indications aux différents ministres 
et secrétaires d'Etat au sujet du 
précompte des cotisations. 

Compte tenu de l'approche des vacan

ces et des délais nécessaires pour 
la mise en place du matériel (notices, 
bulletins d'inscription, etc . ) . les 
renseignements détaillés seront 
diffusés et les adhésions seront 
reçues à partir du début du mois 
de septembre. 

Nous nous tenons cependant à la 
disposition de nos collègues pour 
leur fournir tous renseignements uti les . 

Nos camarades secrétaires académiques 
et départementaux ont déjà reçu 
une circulaire qui reprend l'essentiel 
du règlement de la Préfon. 

Commission nationale 
des bourses 

A Commission nationale des bourses 
chargée d'examiner en 
dernier recours, les demandes 
écartées par les commissions 
départementales et régionales s'est réunie le 30 mai et les 

jours suivants. 
Nos camarades Touillez et Poisson y 

siégeaient au titre du S.G.E.N. Près de 
été soumis à 

.La 
5 000 dossiers ont 
l'arbitrage de la 
proportion de 

 commission
. demandes satisfaites 

est en augmentation (+ 5 %)., mais 
cette progression est inférieure à celle 
du nombre de dossiers déposés (+ 10 
%). 
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Action revendicative 

A propos du service 
social de l'Education 

nationale CE QU'ON TROUVE AU STATUT 
DE L'E.D.F. 

Lors de la nationalisation des principales 
entreprises de production et de distribution 
du gaz et de l'électricité en 1946, fut ac
cordé au personnel un statut d'esprit libéral. 
Signalons quelques dispositions de ce statut : 

— Si un stagiaire n'est pas titularisé, il 
a un préavis d'un mois avant le 
licenciement. Pendant ce délai, il dispose, 
chaque jour, de deux heures payées pour 
chercher un nouvel emploi ; 

— L'agent qui assure l'intérim d'un em
ploi supérieur est payé à l'échelle de cet 
emploi ; il bénéficie ensuite de priorité 
pour une nomination ultérieure à un tel 
emploi ; 

— En fin d'année civile, gratification d'un 
mois de traitement ; 

— Paiement avec majoration des heures 
supplémentaires effectuées au-delà de la 
durée légale du travail ; 

— Octroi libéral de congés spéciaux d'or
dre familial (exemple : mariage de l'agent, 
six jours ouvrables) ; 

— Congé de maladie à plein traitement 
de 365 jours sur quinze mois pour maladie 
ou blessure courante, de trois ans à plein 
traitement et deux ans à demi-traitement 
pour longue maladie quel qu'en soit le carac
tère ; 

— Congé de maternité avec traitement 
de dix-huit semaines ; 

— Avantages familiaux : exemple : 
mariage de l'agent, indemnité de deux mois 
de traitement ; 

— Agent partant au service militaire : 
maintien du cinquième du traitement, de la 
moitié si l'agent est marié ou soutien de 
famille, du traitement complet s'il est marié 
et a au moins un enfant vivant. 

Devant de telles dispositions, le fonction
naire peut méditer... Le statut des fonction
naires ne pourrait-il être amélioré ? 

SECURITE SOCIALE 
ET SERVICE SOCIAL A L'E.D.F. 

L'agent et ses ayants droit, en cas de 
maladie, longue maladie, maternité, relèvent 
de l'organisation générale de . la Sécurité 

sociale en ce qui concerne les prestations 
en nature. Ces prestations sont servies par 
des « Caisses mutuelles complémentaires 
», qui jouent le rôle de sections locales de 
Sécurité sociale eu de correspondants 
locaux de Sécurité sociale. 

L'agent reçoit de cette « Caisse mutuelle 
complémentaire » à laquelle il se trouve 
obligatoirement inscrit des prestations com
plémentaires ; prestations de la S. S. et pres
tations complémentaires sont financées par 
une cotisatioi de l'agent et une de l'entre
prise. 

Enfin, la « Caisse mutuelle 
complémentaire » gère un budget 
d'activités sociales, financé par un 
prélèvement sur les recettes (heureux 
service public, il a des recettes !). Un 
contrôleur placé à côté de chaque Caisse 
surveille su gestion. 

Le budget d'activités sociales, dit le sta
tut, est destiné principalement à : — participer au soutien des agents en con

gé de maladie ou blessure dont l 'état 
médical exige des soins ou traitements 
particuliers, et plus spécialement 
des agents arrivant au demi-
traitement ou à l'expiration du congé 
de maladie ; — aider, en cas de sinistre ou de grand 
malheur, les agents particulièrement di

gnes d'intérêt ainsi que leur famille ; — 
soutenir toute institution sociale d'inté
rêt général, créée ou à créer, notam
ment . établissements de repos, de 
cure, de retraite, colonie de vacances, 
coopératives, associations sportives, cul
turelles, etc. ; 

— supporter les dépenses de la médecine 
de soins et de l'action sanitaire et 

sociale ; 
— participer au financement d'immeubles 

à usage d'habitations pour le 
personnel ; 

— couvrir les dépenses de fonctionnement 
des cantines, déduction faite 
de la contribution des 
entreprises. Les activités sociales sont gérées par les 

Caisses mutuelles complémentaires, à l'excep
tion de celhs de caractère général ou 
dont l'importance exige une gestion 
nationale : celles-ci relèvent d'une Caisse 
centrale d'activités sociales, notamment : 

— les colonies de vacances, maisons de 
cure, de repos, de retraite, 
préventoriums, sanatoriums, etc. ; 

— les indemnités à verser pour les en
fants séjournant dans les colonies de 
vacances extérieures ou en placement 
familial ; 

— les vacances d'adultes ; 

— les assurances privées pour le compte 
du personnel ; 

— l'organisation des épreuves sportives, des 
manifestations culturelles. 

Il est créé une Caisse mutuelle complé
mentaire par organisation ou service, ad
ministrée par un Conseil de dix-huit ou 
vingt-quatre membres selon l'effectif de la 
Caisse, élu à ta proportionnelle. La Caisse 
centrale est administrée par un Conseil de 
dix-huit membres désignés sur proposition 
des organisations ayant présenté des can
didats aux élections concernant les Caisses 
mutuelles complémentaires, au prorata du 
nombre de voix obtenu.

Devant de telles dispositions, le fonction
naire de l'Education nationale peut 
méditer. Quelle est la situation, chez 

nous ? 
La M.G.E.N., à laquelle l'adhésion n'est 

pas obligatoire, mais qui regroupe la grande 
majorité du personnel, sert à tout 
fonctionnaire de l'Education nationale, 
membre de la M.G.E.N. ou non, les 
prestations légales de la Sécurité 
sociale ; elle sert en outre à ses membres 
des prestations complémentaires et leur 
assure certains des services qui, à 
l'E.D.F.* sont rangés sous la rubrique « 
activités sociales ». Le service social de 
l'Education nationale doit apporter son 
aide à tout fonctionnaire, membre de la 
M.G.E.N. ou non. 
I On notera : 

— qu'à l'E. D. F. tout agent cotise pour 
la Sécurité sociale et pour la mutua
lité complémentaire; l'affiliation obli
gatoire à une mutualité complémen
taire déterminée, c'est une formule 
qui se discute, elle présente avantages 
et inconvénients ; 

— que les « Caisses mutuelles complé
mentaires » de l'E.D.F. ont 
pouvoir de gestion, pouvoir refusé 
par notre Ministère aux Comités de 
service social — qui, il est vrai, 
n'ont jusqu'ici pas grand-chose à 
gérer ! 

— que les Conseils des Caisses mutuelles 
complémentaires sont élus à la pro
portionnelle... Une telle méthode, ap
pliquée à l'Education nationale, si
gnifierait : dans une Commission ad
ministrative départementale de la 

M.G.E.N. de trente membres, au moins 
trois S.G.E.N. ; au Conseil d'admi
nistration de la M.G.E.N. qui compte 
soixante membres, sept S.G.E.N.; dans 
un Comité départemental de service 
social de quinze membres, au moins 
deux S.G.E.N. Nous en sommes loin ! 
Ne pourrait-on, sans recourir obliga
toirement à des élections, adopter un 
système qui accorderait au S.G.E.N. 
sa place, tant au sein des Comités de 
service social qu'au sein des organis
mes de la M. G. E. N. ? 

GOUNON. 

Retraite 

Validation des services auxiliaires 
N o u  s a t t i r o n s l ' a t t e n t i o n d e n o s c o l l è g u e s s u r l e s 

d i s p o s i t i o n s d e l a c i r c u l a i r e n° V I 67 -244 d u 29 m a i 1967, p u b l i é e 
a u B .O . n° 24 d u 15 j u i n 1967 q u  i p r é c i s e l e  s m o d a l i t é s r e l a t i v e s : 

— à l ' é t a b l i s s e m e n t d e s d e m a n d e  s d e v  a l i d a t i o n d e s e r v i c e s 
a u x i  

l i a i r e s p o u r l a r e t r a i t e e t à l e u r t r a n s m i s s i o n a u b u  r e a u d 
e  s P e n s i o n s ,' 
— a u c a l c u  l e t a  u r e c o u v r e m e n t d e s r e t e n u e s r é t r o a c t i v e s  . 
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Les fonctionnaires 

veulent être des salariés à part entière 

N O U  S p u b l i o n s , c i - d e s s o u s , l a 
r é s o l u t i o n c o n c e r n a n t l e s r é m u n é r a t i o n s 
a d o p t é e p a r l e 20" C o n g r è s d e n o t r  e 
F é d é r a t i o n g é n é r a l  e d e C. F . D . Ts . F o n c t i o n n a i r e s

naires C F. D. T.  :LE Congrès d e la Fédération Géné ra l e d e s Fonction

DECLARE inadmissible que l ' ensemble de la Fonction 
publ ique, et no tamment les ca tégor ies les plus dé favor i sées , 
ne participe p a s p le inement à la répartit ion d e s fruits d e 
l ' expansion compor tan t une p rogress ion réelle du 
pouvoir d ' a cha t est imée, d ' a p r è s les objectifs du Plan, à 
2,8 % par an, mais jamais a t te in te jusqu'à ce jour : 

CONSTATANT q u  e la loi dite d 'harmonisat ion du 3 avril 
1955 a é t é dé tournée d e s o n objectif et que , malgré les 
déc la ra t ions gouvernementa les , el le n 'es t finalement qu'un 
frein pou r les rémunéra t ions d e s s e c t e u ' s public e t 
nationalisé ; 

CONSTATANT, pa r ailleurs, q u e les augmenta t ions d e s 
rémunéra t ions son t toujours « oc t royées » chaque a n n é e s a n s 
qu'il y ait de vé r i t ab les d i scuss ions a v e c les o rgan i sa t ions 
s y n d i c a l e s ; *

CONDAMNE ce t t e politique qui condui t à accro î t re les 
d i spa r i t é s entre les différents s e c t e u r s - d e la> nation et en 
p remie r lieu ent re les agen t s dont la rémunérat ion d é p e n d de 
l'Etat. 

Le Congrès DEMANDE en c o n s é q u e n c e qu 'avan t t ou t e s 
nouvel les manipulat ions de la « m a s s e salariale » qui ac tuel 
lement s e traduit essent ie l lement par d e s majorat ions en 
pourcen tage , il soit p r o c é d é à une remise en ordre complè te 
d e l —a g rillle e t rianidt iecmiaeinre t edn e tbena as ne t acou mppotine t d e10s 0 prdionict ipec os rsrue isvpaonntds r e:

au véri table minimum d e rémunérat ion ; en 
toute hypothèse , c e minimum ne devrai t pas être 
ac tue l lement inférieur à 650 F par mois e t devra ê t re 
au tomat iquement a justé en fonction d e s vaca t ions du 
coût d e la vie et d e s résu l ta t s d e l 'expansion ; 

— la totalité d e s emplois d e la Fonction publ ique doit 
être r é inco rporée dans une nouvelle grille dont l 'ouver
ture cor respondra i t davan tage aux normes d 'un pays 
économiquement déve loppé ; 

—: des r e c l a s s e m e n t s indiciaires, plus par t icul ièrement 
pour les d é b u t  s de carr ière , doivent ê t re 
ef fec tués à tous les n iveaux afin d e 
permet t re à la Fonction publique »de recruter 
dans d e  s conditions compét i t ives et dè c o n s e r v e r 
ou d 'amél iorer la qualité d e s se rv i ces publics. 

Le Congrès RECLAME : 

— la s u p p r e s s i o n d e s a b a t t e m e n t s de z o n e s pour les 
fonctionnaires et agen t s d e s S e r v i ce s publics e t natio
na l i sés c o m m e pour les s a l a i r e s assujett is au S.M.I.G., 
c e s z o n e s c réan t en effet d'injustifiables d i s tors ions 
entre les t ravai l leurs de l'Etat 

— l 'intégration d e l 'indemnité d e rés idence d a n s le trai
tement d e b a s e  , ainsi d 'ai l leurs que la 
p r o m e s s e en avait é té faite par le Minis tère 
d'Etat c h a r g é d e la Réforme administrative ; 

— la révision du Supplément familial de t ra i tement et la 

Le C o n g r è  s : 

DEMANDE l 'é tabl i ssement d'un plan «pluriannuel défini 
a p r è s consultation d e s organisa t ions synd ica les tant pour la 
réal isat ion du plan d e réforme d e s ca t égo r i e s d 'exécut ion q u e 
pour la rénovation d e la grille indiciaire ; 

Mais REFUSE d e participer à d e s s imulacres d e négocia
tion où le pouvoir t en te d e faire e n d o s s e r aux syndica l i s tes 
la responsabi l i té d e s modal i tés de répartit ion d 'une s imple 
pénur ie ; 

MANDATE la Commiss ion execut ive pour prendre t ous 
c o n t a c t s avec les a u t r e s Fédérat ions d e Fonct ionnaires afin 
q u e t o u t e s les o rganisa t ions syndica les représen ta t ives d e la 
Fonction publique ag i s sen t dans le m ê m e s e n s ; 

RECOMMANDE aux organisa t ions affiliées d ' e n g a g e r 
d e  s etadminis t rat ions,a u p r è s d e  s   minis tères  d e s pa r lementa i r e s les 

act ions n é c e s s a i r e s à la réalisat ion d e c e s objectifs . 

Que peut apporter à l'enseignement 

LA G  R  A  V  U  R  E 
A  U  T  O  M  A  T  I  Q  U 

E 
D  E  S S  T  E  N  C  I  L 

S ? 

Il ne s'agit pas d 'un nouveau procédé de reproduction, mais 
d 'un moyen commode de graver sur stencil automatiquement, 
en 4 à 7 minutes, le fac-similé de n' importe quel document, 
extrait de revue ou de journal, avec ou sans illustration. On 
imagine tous les services que ce procédé peut rendre pour la 
multicopie de cours, croquis schémas ou cartes. Pour être bien 
informés sur méthodes modernes de duplication, demandez 
son cahier n" 239 à GESTETNER, 71 rue Camille-Groult. 
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CHRONIQUE PÉDAGOGIQUE 

Joseph MAJADLT. - La révolution de l'enseignement 
[_ '  I  N T  E  R  E  T du récent l ivre d  e J . Ma-™

jaul t : « La Révolution de l'Enseignement
dans» n  e rés ide pas seu lement  

la compétence incontestable d e son au
teur , spécialiste d  e ces p rob l èmes , 
puisqu ' i l est d i rec teur adjoint d  e 
l'Institut Pédagogique. Ce travail , en effet, 
n 'es t pas s implemen t une synthèse 
précise et c laire des é léments actuels d e 
la ques
t ion . Majault s'efforce de comprendre et 
d  e justifier les motivat io  nsprofondes d  ' 
u  n  e ré fo rme radicale de l ' éduca t ion , 
sol idaire d  e l 'ac tuel le t ransformat ion du 
m o  n  d  e et de l  '  h  o m m e  . 

Enreg is t ran t ces t ransformat ions , Ma
jau l t s'efforce de faire la psychologie d  e 
cet h  o m m  e d  '  a  u  j  o  u  r  d  '  h  u  i  , c i toyen d  ' 
u  n  e société indus t r ie l le : compétence , 
spécial isat ion mais avec possibi l i té de 
reconvers ion, 1 espr i t d ' équ ipe , sen t iment d  e 
responsab i l i t é . 'En un sens, la civi l isat ion 
indus t r ie l le le forme, avant tou te 
éduca t ion vo lon ta i re , et Majault s ignale 
avec per t i nence que l 'enfant qui en t re a 
u  j  o  u  r  d  '  h  u  i à l ' école , fût-ce à l 'école 
ma te rne l l e , est différent d  e celui qui y 
ent ra i t h ie r : il est famil ier d  '  u  n univers 
tout a  u  t  r  e  . L ' absurde est de lui parler 
de façon t rop insol i te , a  r  c  h  a  ï  q  u  e  , et 
de vou lo i r faire des enfants 
d ' au jou rd 'hu i des adul tes d ' h i e r : « 
L ' éduca t ion ne peu t p lus se t ra i ter , 
comme jad is , sous une forme fixe et 
s table , à pe ine ébranlée par les ry thmes 
o u  '  l  e  s r emous d  '  u  n  e société. El le se 
présente c  o m m e un fait d  é 
civi l isat ion et débouche sur l 'avenir du 
m o  n  d  e ». 

L ' éduca t ion doi t s 'adapter à l  '  h  o m m 
e r ée l , mais pou r en faire le c i toyen 
de l  '  h  u m a  n  i  t  é de demain . Majaul t 
a raison de n  e pas cons t ru i re dans 
l ' é the r les t rai ts de cet h  o m m  e idéal ; 
les idéologies ont fait assez de mal aux h 
o m m e  s  , il n 'est po in t nécessaire de les p 
l e  u  r  e  r  . Et cependan t , à su ivre son 
propos , il est incontestable q  u  '  u  n souci 
qu 'on d i ra i t h  u m a  n  i  s  t  e •— si ce m o  t 
voulai t d i re q  u  e  l  q  u  e chose après tout 
l 'usage q  u  '  o  n en a fait — q  u  '  u  n  e 
ami t ié de l  '  h  o m m e dira is- je plutôt , 
l ' hab i t e constamment ; n  e r ien laisser p  e 
r  d  r  e des possibil i tés de c  h  a  q  u e hom
m  e ; d 'où l 'égal i té des chances , la 
var ié té des i t inéra i res d ' é tudes , la 
nécessi té d 'ent re ten i r et d ' adap te r sans 
cesse la cu l tu re des adu l tes . 

La ré fo rme de l ' ense ignement se si tue 
d ' abord au plan des s t ruc tures , e t Ma
jaul t expose avec clarté la r  é  f  o  r m e 
actue l le , en l 'éc la i rant sans cesse par 
des références aux systèmes é t r ange r s . 
Peut -être peut-on lui r eprocher un peu 
d  '  o  p  t imi sme ; si l ' on admet t ra 
vo lont ie rs a  u  e  , dans l ' ense ignement 
supér ieur , «il fallait aménager les 
vieilles structures »cor, oden ra acmoins 
aisément q  u  e « c'est  aujourd'hui, pour le 
cadre général, chose faite » ! Il est vrai que 
Majaul t reconna î t q  u  '  a  u cont ra i re 
d 'aut res pays « nous avons superposé et 
ajusté, élément par élément, 

dé les difjérentes pièces qui constituent  
sormais notre construction neuve ». 

I l faut aussi changer les p rogrammes 
et les mé thodes en fonct ion, non seule
ment des nouvel les connaissances à ensei

gner , mais aussi des progrès de la psy
chologie d  e l ' enfant . 11 faut t en i r 
compte de l ' incessante t ransformat ion 
des connaissances : « Il s'agit 
d'apprendre, niais surtout d'apprendre 
à apprendre ». Mais c'est là sans dou te 
que le poids du passé est le p lus l ou rd , 
et une i ron ie , m a  r  q  u  e d  '  u  n  e cer ta ine 
i r r i t a t ion , perce sous l 'austé r i té du 
p ropos ; « certains spécialistes chargés de l'élaboration des programmes 
ont trop souvent jugé comme indispensa
bles des acquisitions qui ne le sont qu'à leurs 
yeux » ; « les manuels achetés à grands 
frais au début de l'année ne sont guère 
utiles : abandonnés dès que le professeur a 
dicté son cours, ils sont délais

 pour des sés, au moment des révisions, 
aide-mémoire admirablement concis ». 
Majaul t est aussi un romanc ie r , et il sait 
observer . 

L ' emplo i des mé thodes audio-visuelles 
ne signfie pas la décadence de l 'enseignem e 
n  t dans une sorte de mécanisat ion ' : 
« C'est dans la mesure où le maître per
sonnalise le message audio-visuel que ce
lui-ci acquiert son plus grand effet ». Après 
tant d ' au t res , Majault dénonce le m a  n  q 
u  e de format ion pédagogique des 
professeurs des Lycées (et des Facultés ?) et 
la fausse object ivi té du système des 
examens ; le baccalauréat , rescapé de tant 
de to r tu res , a b ien sûr sa part . Majault
d  e m a  n  d  e à l 'Univers i té « de ne plus vivre

qui conservait  ditions ses tra et dans l'isolement 
assurait  ses » dprivilègese 
« s'ouvrir au monde et à ses demandes »; 
elle doi t ê t re sans cesse en inqu ié tude , en 
mise en ques t ion d e soi : la recherche 
pédagog ique , p  o  u  r  t  a  n  t  , est encore , 
en F rance , p r e sque à l 'état d  '  é  b  a  u  c  h 
e  . 

Une tel le po l i t ique d  ema  n  d e d ' impor 

tants moyens ; tou t en se félicitant d  e 
l ' augmen ta t ion des dépenses affectées à 
l 'Educa t ion dans le pourcentage du bud
get na t iona l , Majau l t constate l eu r insuf
fisance : la « règle d  '  o  r » de Ju les Fe r ry 
valait pour u  n  e société déjà a  r  c  h  a  ï  q  u 
e  , e l le doi t ê t r e l a rgement dépassée. 
Mais ces sacrifices f inanciers ne seraient 
efficaces que si les sout ient un « effort de  
formation et de perfectionnement  des maî
tres ». 

Ainsi , l  '  h  o m m  e de la société m o  d  e  r  n  e 
sera fo rmé, ma i s non point p  o  u  r 

c lore une évolut ion : « l'école qui s'adapte au 
mouvement du temps, prépare aussi les 
temps futurs ». L 'éducat ion devient u  n 
e aven tu re , so l ida i re de l ' aven ture 
huma i n  e  , engagée c  o m m e elle vers un 
aveni r que les p lans peuvent 
conjecturer , non p  r  é  d  é  t  e  r m i  n  e  r  . 
-

zA l i re ce l ivre si intel l igent et 
sér ieux, et sur tant d  e po in t s si p roche 
d  e vues qui on t é té , et sont toujours , 
celles du S. G. E . N  .  , j  e regret ta is de 
ne pouvo i r , c  o m m  e il y a près de 
t r en te années , m  '  e  n  t  r  e  t  e  n  i  r avec 
Majault comme nous l e faisions, au b  o  rd 
de nos vies d ' adu l t e s . . . Si ce p la is i r m  ' 
é  t  a  i  t de nouveau d  o  n  n  é  , j e crois 
b ien que je l ' in ter rogera is sur cet te r 
u  p  t  u  r  e que lu i -même, après t an t 
d ' au t r e s , voit d  a  n  s les temps mode rnes p  a 
r r  a  p  p  o  r  t à ce qui fut. Dussé-je passer p 
o  u  r r éac t ionna i re , j  '  a  v  o  u  e qu 'e l le ne 
me frappe pas c  o m m e il% y a quelques 
années . Je suis p lus sensible à la 
cont inu i té , à la pe rmanence d e l  '  h 
o m m e  . R e  p  r  e  n  a  n t la  fameuse m é  t  a 
p  h  o  r  e pascal ienne, i e m  e de m a  n  d  e si 
l  '  h  u m a  n  i  t  é d  '  a  u  j  o  u  r  d  '  h  u  i  , qu i n 'es t 
plus à l 'é tat d 'enfance, est b ien à  
l 'é tat adul te ; les rup tures 
désordonnées  ne sont-elles pas faites 
d 'adolescence ? E t  f r anchement . P l a ton 
me semble p lu s « ac .  tuel » que 
Te i lha rd de Chard in . 

J  e vais t  e  r m  i  n  e  r ; on va croire que j  e 
pose ma cand ida tu re à l 'Association Gui l 

l  a  u m  e B u  d  é  . Il est agréable de 
r  e  c  o m m a  n  d  a  n  t un l ivre 

et in formé, où la 
conc lure 
en inte l l igent 
compétence est sou tenue par u  n  e 
réf lexion vigoureuse . Louis G  I  R A R D  .

Communiqué 

Une nouvelle réalisation du syndicalisme familial 

Les difficultés scolaires des enfants ont 
provoqué depuis plusieurs années la naissance 
ou le développement de nombreux COURS 
DE VACANCES o caractère commercial. 

La confédération syndicale des familles a 
voulu que les parents aux ressources modestes 
puissent eux aussi faire bénéficier leurs en
fants de cours de « rattrapage » et d'entre
tien. 

C'est pour cette raison que des 
parents et des enseignants ont, en 1965, 
créé le « COURS GARIBALDI », 
COOPERATIVE FAMILIALE 
D'ENSEIGNEMENT PAR CORRES
PONDANCE, qui a reçu un chaleureux 
accueil et s'est largement développé grâce 
à l'appui des organismes familiaux, des 
Associations de parents d'élèves, et à 
l'action directe de nombreux enseignants. 

Aussi pour la saison 1967, 
l'Association Ecole et Familles propose : — AUX PARENTS : Un cours de vacances 

permettant une révision fructueuse de la 
classe de huitième au baccalauréat ainsi que 
des préparations spécialisées peur les élèves 
sortant de la classe de fin d'études, pour 
les classes commerciales et techniques, et:. 

— AUX AUTRES ORGANISMES FAMI
L IAUX, la' mise o la disposition de ce service 
pour leurs adhérents. Le -s  tarifs modiques 
seront encore rendus plus accessibles grâce 
à l'application de trois réductions : 5, 10 
et 15 % selon le quotient familial, ce qui 
constitue l'une des originalités de ce service 
familial. 

Par exemple : En 7" (cours moyen 2) 
le TARIF NORMAL est, par matière de 22 
F et le TAR  I  F  .  -  L  E PLUS REDUIT de : 19 
F. E  l classe de 5', le tarif normal est de 
42 F. Le plus réduit : 36 F. Pour le 
BAC : Tarif normal : 70 F. Tarif le plus 
réduit : 59 F. 

Pour tous renseignements, s'adresser 
au : COURS GARIBALDI , 54, bd Garibaldi, 
PARIS (15'), tél. 306-82-81. 
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RECHERCHE SCIENTIFIQUE 
«•î 

ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

Qui sont les étudiants en sciences 
- ES conclusions de cette série d'articles sur les étudiants 

peut-être. j eti sciences surprendront, choqueront 
*" faut les connaître 
problèmes cruciaux

si l'on veut prendre position  
de l'orientation, du choix

Mais il 
 sur 

les  
des dès Grandes Ecoles et si l'on veut effectivementsections  

œuvre  rénovationcette profonde 
en Faculté, 
mettre en 
pédagogiques que préconise le S.G.E.N. 

des méthodes 
Ces quelques ré

flexions s'inspirent d'une enquête effectuée sous la direction 
e  r cycle du sociologue P. Bourdieu  auprès des étudiants du 1

et de Ve année du second cycle des Facultés des Sciences 
 publiée 

Tournon, 
(et C.S.U.) de province  et de Paris, qui vient d'être
au Centre de Sociologie  Européenne (6, rue de 
Paris-6e). 

Le choix des études de sciences 
moins prestigieux, d'une restriction croissante des 
choix possibles. 

Et au handicap social des é tud ian t s issus des classes popu 
laires, il faut ajouter un désavan tage culturel au moins aussi 
lourd ; en fait les fils d 'ouvriers qui accèden t à la Faculté 
proviennent de la par t ie la moins défavorisée de leur classe : ce 
sont ceux dont la « famille é t e n d u e » (père , mère , frères, 
sœurs , oncles, t an tes , cousins germains) compor te le plus de 
nombres ayant fait des é tudes supér ieures . 

2  . LA CARRIERE SCOLAIRE ET LE CHOIX DES ETUDES

La plupart des é tud ian t s en Sciences, issus des classes 
défavorisées, ne pouvaient , à cause de leur ' carrière scolaire, 
envisager d ' au t res é tudes : en 4 e , 90 % des enfan ts 
des classes populaires sont en M ou T con t re 80 % des 
fils d 'employés e t ar t isans et 46 % des enfants des 
classes supér ieures . Pour les é tud ian t s en Sciences 
du 

I e r

cycle, 80 % des fils d 'ouvriers avaient fait M en 6 e , 68,5 
% des fils d e cadres supérieurs e t 83,5 % des fils de 
professeurs r ' a i e n t ent rés dans une sect ion classique en 6 e. 

De m ê m e , la proportion d 'enfants ayan t fait du classique 
croit à mesure que s 'élève le niveau d ' é tudes du père 

(Suite page 9) 

1. L'ORIGINE SOCIALE ET LE CHOIX DES ETUDES

Les fils d 'agr icul teurs e t d 'ouvriers sont plus représentés 
en Faculté des Sciences q u ' e n Faculté des Lettres e t bien plus 
dans ces deux facultés réunies q u e dans les aut res , les fils 
de cadres supérieurs é t a n t plus nombreux en Droit, Pharmacie , 
Médecine . Ce sont les Facultés des Sciences qui on t le plus 
bénéficié de la relative démocra t i sa t ion de l ' ense ignement , les 
fils d 'ouvriers e t d 'agr icul teurs passant de 16,5 à 2 2 % 
du total des Facultés de Sciences e t de 13,5 à 18 % du 
total généra l . Encore que ce r ec ru t emen t plus démocra t ique 
varie avec les universités : à Paris , et Orsay 4 2 % des é t u  
diants sont issus des cadres supér ieurs ou des 
professions libérales con t re 17,5 % en province : à Paris la 
sélection se fait de façon beaucoup plus rigoureuse qu'en 
province. 

Pour expliquer ce fait , il faut s ' interroger sur les 
chances qu 'on t les é tud ian t s des différentes catégories sociales 
d ' en t re r dans telle discipline p lu tô t q u e dans telle au t re . Un 
fils d 'ouvrier qui a 1,4 chance sur 100 d ' en t r e r en 
faculté a plus d ' une chance sur 2 , une fois en t ré , d'y 
faire des Sciences. Il n 'a p r a t i quemen t pas de chances de 
faire des é tudes de Droit, Médec ine ou Pharmacie . La 
relative démocratisation de l'enseignement s'accompagne, 
pour les étudiants des classes populaires qui, tout au long de 
leur carrière scolaire, se sont trouvés relégués dans les 
établissements et les sections les 

Comité d 'entente de la R e c h e r c h  e LES syndicats du Comité d ' en ten te ont déjà été reçus , à la 
sui te des demandes d ' aud ience qu ' i l s 
on t adressées, par : 

MM. Jacqu ino t et Lasry le 23 ma i .
M. Maréchal , délégué généra l à la Recherche scient if ique

et t echn ique , le 5 j u i n . 
M. Tr ibou le t , dépu té U . N . R  . le 9 j u i n .
M. Vér i l lon , sénateur socialiste le 13 j u i n .
E ta ien t présents à ces diverses en t revues , dans l ' o r d r e ,

pou r le S .G.E.N. chercheurs et technic iens , Mlle Bayle, Mme 
de Mamantoff et Mlle George , M. Guez . 

Les représentants des Syndicats du Comité d ' en ten te ont 
exposé les difficultés présentes dues au re tard dans l 'exécu
tion du p l an , tout pa r t i cu l i è rement en ce qu i concerne les 
crédi ts de fonc t ionnement e t le pe r sonne l . Divers 
documents ont été r emis , en t r e aut res le texte « crédi ts de 
la r eche rche dans le budge t 1968 » qui a été inséré dans 
le précédent « S. u. ».

A la suite de l ' en t r e t i en avec M. Tr ibou le t , le Comi té 

d ' en ten te a reçu une le t t re de M. B e r n a r d , député de Tours , ' 
chargé des quest ions de Reche rche scient if ique, avec qu i l e 
Comité devra désormais p r e n d r e contact . 

Une ent revue au ra l ieu le vend red i 16 avec M. Boi teux 
du Comi té consultatif de la Reche rche scientifique et tech
n i q u e . 

Nous pensons pouvo i r contacter au cours des p rocha ins 
jours des personnal i tés de divers groupes pol i t iques . 

Nous avons insisté sur la nécessi té d ' ins taure r cette 
art-née un débat par t icu l ie r à l 'Assemblée na t iona le sur les 
bud gets de Recherche scient i f ique et su r la pol i t ique d e la 
Recherche .^ ient i f ique en généra l . 

Les contacts que nous au rons p r i s devraient pe rmet 
t re aux différents par t i s po l i t iques contactés de p r e n d r  e 
posi t ion pou r u n e amél iora t ion i m p o r t a n t e des crédi ts de la 
recherche dans le budge t de 1968. 

Ce jou rna l é tant le de rn ie r de l ' année scolaire, nous 
vous donne rons les informat ions nouvel les par l e canal 
des responsables de section (réunion le 6 j u i l l e t ) . 

Bonnes vacances et rendez-vous en sep tembre . 

N. de MAMANTOFF et C. GUEZ. 
Directeurs de Recherche du C.N.R.S. : vo i r page 4 
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( 2 6 ,  5 % pour C.A.P. ou C E . P . ; 8 3  , 6 % pour un niveau 
supérieur à la l i cence) . 

Mais , dans le choix de la sect ion, le choix de l 'é tabl is
s e m e n t joue un rôle p répondéran t . Or, ce choix dépend t rès 
é t r o i t emen t du lieu de rés idence : 77 % des lycéens son t 
domiciliés dans des communes ayan t au moins un lycée, les 
enfan ts des mil ieux ruraux, s'ils veulent en t r e r au lycée, 
son t condamnés à l ' in ternat ; ils en t r en t donc souvent dans 
le C E . G . le plus proche : d 'ai l leurs le lycée n e fait pas par t ie 
d e l 'univers . concre t des familles populaires ( 3 6 % des 
familles des élèves p réparan t le C E . P . ignorent m ê m e 
le nom du lycée le plus p r o c h e ) . Les enfants des milieux 
défavorisés paient donc, la plupart du temps, de leur 
relégation dans un C  E  .  G  .  , leur entrée en 6 e  , alors que les 
enfants des classes aisées, s'ils ne réussissent pas au 
lycée, peuvent toujours se réfugier dans l'enseignement 
privé. 5 9 % des fils d 'ouvriers , 5 9 % des fils 
d 'agr icul teurs c o n t r e 14 % des fils dë cadres supérieurs 
sont inscrits en 6  S dans un C.E.S. cont re respec t ivement 
3 5 , 8 % , 2 8 , 5 % e t 6 2 % dans un lycée. Dans 
l ' ense ignement privé on t rouve 2  8 , 5 % de fils de cadres 
scientif iques, 2 4 % des fils d e cadres, supérieurs con t re 5 
% des fils d 'ouvriers . -

Or, les C.E.G. n 'on t géné ra l emen t pas de sect ions clas
s iques . La relative démocratisation de l'enseignement des 
Sciences vient donc de l'accroissement des effectifs des C.E.G. 
qui ont un recrutement plus démocratique, plutôt que de la 
démocratisation des effectifs des lycées. 

Et m ê m e s'ils en t r en t au lycée, les en fan t s des classes 
populaires font plus faci lement une section moderne : 5 4 % 
des fils d 'agr icul teurs , 4 8 % des fils d 'ouvriers cont re 2 3 % 
des fils d ' ins t i tu teurs . 21 % des fils de cadres supérieurs e t 
5 % des fils de professeurs qui e n t r e n t en Faculté 
des Sciences o n t fait une sect ion moderne . Les élèves issus 
des C.E.G., s'ils envisagent d e faire des é tudes 
supér ieures , sê dir igent p resque sû remen t vers les Facul tés 
des Sciences.

C'est soit leur formation scolaire, soit la longueur e t le 
coût des é tudes qui les d é t o u r n e n t des au t r e s branches . 
Tou t se passe comme si, essent ie l lement dans les classes popu
laires, on confondai t la difficulté des é tudes avec les 
difficul tés matér ie l les que l'on pourrai t rencont rer en les 
e n t r e prenan t : 6 % des élèves originaires des mil ieux 
ouvriers e t paysans t i ennen t les é tudes de médecine pour 
plus difficiles q u e celles d e Sciences, Let t res ou Droit. 

Les membres des c lar tés populaires n ' on t pas seu lement 
d e difficultés pour ent rer en Faculté d e Médec ine , mais 
aussi en Faculté de Let tres où la proportion de ceux qui on t 
fait des é t u d e s classiques est t rès forte e t où la réussi te 
dans les é tudes est é t ro i t emen t liée à l ' ap t i tude à 
manier la langue scolaire qui n ' es t une langue mate rne l l e 
que pour les enfants originaires de. la classe cult ivée. 

Ces analyses valent éga lement pour les en fan t s qui , ayant 
choisi une section classique en 6  e  , passent e n - m o d e r n e 
au cours de leurs é tudes . C'est le cas pour 3 5 % des fils 
d ' ou vriers, 3 0 % des fils d 'agr icu l teurs , cont re 16 % 
seu lement des fils de professeurs. 

Et le choix du moderne a un sens différent pour les 
diverses classes sociales : dans les classes supér ieures , les 
sect ions modernes sont un refuge pour ne pas abandonner 
les é tudes ; dans les classes populaires , on choisi t le moderne 
eu on renonce rap idement au latin pour mieux se consacrer 
aux au t res mat ières . 

La plupar t des gens issus des C.E.G. on t suivi le schéma 
suivant : C.E.G. -V- M ' ->- Sciences ex. (ce qui expl ique 
l 'accroissement plus rapide du nombre des candidats au bac 
dans ce t t e s e c t i o n )  . 

Les C.E.G. é t a n t plus f réquents en province qu ' à Paris, 
le r ec ru t emen t des Facultés de province est re la t ivement plus 
démocra t ique . 

Mais il ne faut pas trop se réjouir de ce t t e 
d é m o c r a t i sat ion : la p lupar t des gens qui font des 
Sciences n e l 'ont pas choisi. La baisse de niveau q u e 
cons ta ten t e t déplorent les professeurs n ' e s t -e l l e pas la 
rançon de ce t te fausse d é m o crat isat ion ? 

3. LES PRESSIONS SOCIALES ET LE CHOIX DES ETUDES

Il faut bien reconnaî t re q u e l ' influence des organismes 
spécia lement aménagés pour or ienter ra t ionnel lement les élèves 
est t rès faible. Les ins t i tu teurs , puis les professeurs 
jouent le plus grand rôle dans l 'or ientat ion des élèves, 
su r tou t ceux des classes populaires ( 4  5 % des fils 
d 'agr icul teurs , 4 4 % des fils d 'ouvriers , 5 0 % des fils 
d 'empîoyés , 2 5 % des fils de cadres supér ieurs , 19 % des 
fils de cadres scient if iques e t 5,5 % des fils de 
professeurs reconnaissent avoir é té conseillés par un 
professeur ) . 

Or, en fait, lés ins t i tuteurs agissent inconsc iemment dans 
le m ê m e sens que les mécanismes d 'é l iminat ion différent iel le : 
ils conseil lent consc iemment ou non plus fac i lement 
aux enfants issus des milieux sociaux plus élevés de 
con t inuer leurs é tudes , sachant que les insuffisances 
scolaires pourront , pour les enfan ts des classes cul t ivées , 
ê t re compensées par le milieu familial. De même ils se 
r enden t compte des difficul tés en français des enfants issus 
des classes populaires e t ils leurs conseil lent de réussir en 
calcul, leur exp l iquan t que c 'es t beaucoup plus sûr pour 
eux. 

Les é tud i an t s issus des classes populaires déc la ren t 
plus faci lement que les aut res ne réussir qu ' en Sciences e t 
n ' a imen t que les Sciences, même si le nombre des prix qu'ils 
on t ob tenus dans les mat ières littéraires est aussi grend. 

Dans ces condi t ions , quel sens faut- i l donner au m o u 
v e m e n t actuel de démocrat isa t ion d e l ' ense ignement secon
daire e t supér ieur ? Tout se passe comme s'il se faisait au 
prix d ' une baisse du niveau des é tudes e t de celui des é tud i an t s . 
Plutôt que par l 'accès d 'un plus grand nombre d ' é t u d i a n t s aux 
mêmes types . d ' é tudes , la démocra t i sa t ion ac tue l le paraî t 
avoir é t é marquée par l 'accès de nouvelles catégories sociales 
à des é tudes de second ordre. Si l 'on sait p r e m i è r e m e n t que 
les choix fondamentaux se font très tô t e t que les élèves 
qui on t commencé leurs é tudes secondaires dans un 
C.E.G. res ten t handicapés tout au long d e leur carrière 
scolaire par rapport aux élèves des lycées, e t d e u x i è m e m e n  t 
que les enfants originaires des classes populaires , ou 
même moyennes se dir igent le plus souvent vers les C.E.G. 
e t ceux qui son t or i ginaires des classes supérieures vers les 
lycées, c o m m e n t ne pas craindre de voir la masse des 
é tud ian ts se sc inder en deux catégories d is t inctes , séparées 
aussi bien par la position dans la hiérarchie universitaire 
q u e par le passé scolaire ou. l 'origine sociale d e leurs n 
o m b r e s ? La création des I.U.T. prévus par la réforme — 
qui r i squent fort d 'ê t re aux facultés ce que les C.E.C. son t 
a u  x lycées — ne pourra qu 'amplif ier ce t t e séparat ion de 
fait, e t la consacrer en l 'officialisant. Facultés et classes préparatoires 
employés, 1,9 % ouvriers, 2  , 9 % a g r i c u l t e u r s ; on a à 
peu près lés mêmes proportions pour Po ly t echn ique ) . 

Dans les Facultés, la proport ion des gens issus des 
classes populaires est donc grossie, s u  r t o u t pour les 
garçons : les filles sont t rès peu en classes préparatoires 
( 3 9 ,  4 % au S.P.C.N., 3 4 , 6 % en M.P.C., 17 ,5 % en 
M.C.P. con t r e 8,5 % en première a n n é e des classes 
p répa ra to i re s ) . Beaucoup de filles ( 7  0  , 5 %) n ' o n t jamais 
songé à ent rer en classes préparatoires (cont re 41 % des 
g a r ç o n s ) . 

Les é tudes en Faculté n ' on t donc pas le m ê m e sens pour 
une fille, qui n 'a pas songé à faire au t re chose, q u e pour 
un garçon qui aurai t voulu préparer une grande école e t qui 
t rouve un refuge en faculté. 

On a donc vu que les é t u d i a n t  s issus des classes 
populaires, ainsi q u  e les filles son t souven t éloignés 
des classes préparatoires . Pourquoi ? (Suite page 10) 

De m ê m e qu 'on ne pouvai t é tudier les raisons du choix 
des é tudes de sciences sans resituer ce choix parmi les au t res 
choix possibles, on ne p  e u  t é tudier les raisons du choix 
des é tudes d e sciences en facul té sans les comparer aux 
raisons q u e l'on peu t avoir à faire des é tudes ' en classes 
préparatoires. 

1. ORIGINE SOCIALE DES ELEVES DES CLASSES

PREPARATOIRES 

On peut tou t d 'abord remarquer que la proportion des 
é tud i an t s issus des classes supérieures y est n e t t e m e n  t plus 
forte q u ' e n faculté e t c 'es t encore plus ne t dans les grandes 
écoles (à l 'E.N.S. de la rue d 'Ulm 6 7 , 3 % cadres supérieurs, 
18 %- cadres moyens, 8 ,9 % ar t isans commerçan t s , 2 , 9 % 
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un lycée, 51 % en 1 " C, 19 % en l  r e A, e t 6 0 % v iennen t 
des lycées parisiens. 

2 . LE CONTENU ET LES METHODES DE L'ENSEIGNEMENT EN 
FACULTE ET DANS LES CLASSES PREPARATOIRES

Dans ces dern iè res l ' ense ignement est plus scolaire, la 
par t accordée à l 'apprent issage des mé thodes de travail plus 
g rande qu 'en faculté : non seu lement les mé thodes , mais 
l ' ense ignement m ê m e , plus t radi t ionnel , y est en con t inu i té 
avec lé secondaire. Au contraire l ' ense ignement des facul tés , 
aussi bien par le c o n t e n  u du savoir t ransmis (place plus impor
t a n t e des m a t h é m a t i q u e  s modernes) que par les mé thodes 
uti l isées (qui supposen t souvent connu ce que l ' é tud ian t a 
encore à apprendre ) rompt avec le secondai re . Il conviendrai t 
m ê m e de se demande r si l ' ense ignement dispensé en M.C.P., 
par exemple, ne suppose pas des é tud ian t s un niveau au moins 
égal , si ce n ' es t supér ieur , à celui des élèves des classes 
préparatoires . 

De même il y a une différence sys témat ique e n t r  e les 
professeurs de facul té qui font de la recherche et on t t e n  
dance à s 'adresser à de futurs chercheurs e t n 'essa ient pas 
de savoir si leur cours a é t é assimilé, e t les professeurs 
des classes préparatoires qui s 'adressent à un public rela
t ivemen t homogène et qui se s en t en t concernés par la réus 
s i te ou l 'échec dé leurs élèves. 

Les é tud ian ts issus des classes populaires qui se ra ien t 
mieux disposés à la discipline scolaire des classes préparatoires , 
se re t rouvent pa radoxa lement en Faculté où tout l 'Enseigne
m e n t tend à accroî t re leur désarroi : le nombre des é tud i an t s , 
leur solitude géné ra lement , le type de savoir t ransmis e t les 
mé thodes de travail . 

Choix de la section dans le premier cycle 

I . - HIERARCHIE DES SECTIONS

Les diverses sect ions ne correspondent pas s eu lemen t à 
des con tenus différents de l ' ense ignement , elles sont h iérar
chisées dans l 'ordre décroissant : M.G.P. , M.P.C. , S.P.C.N. 
(Ce sera la m ê m e chose pour les différentes sect ions de la 
r é f o r m e ) . En M.G.P. on trouve ceux qui on t eu la meil leure 
réussi te , ceux qui o  n t le plus souvent essayé ou envisagé d ' e n  
t rer dans une classe préparatoire ( 6  6 % cont re 4 9 % en 
M.P.C. e t 2 4 , 5 en S .P .C .N. ) .

En fait, la hiérarchie de prest ige des sections correspond 
aussi à la hiérarchie de l 'origine des é tud i an t s : 

Fils d 'agr icul teurs M.G.P. 5 6 %  , M.P.C. 4 5 % , S.P.C.N. 31 
%  . 

Fils de professeurs, M.G.P. 5 6 %  , M.P.C. 2 3 % , S.P.C.N. 2  1 
%  . 

Le handicap des é tud ian t s issus des classes populaires n ' a 
donc pas pour un ique conséquence d e les éloigner des classes 
préparatoires . Son' act ion paraît se main ten i r à l ' intérieur des 
facultés e t condi t ionner pour une bonne part le choix de la 
sect ion. ,

On cons ta te la m ê m e différence d 'or ienta t ion en t r e les 
filles ê t les garçons q u ' e n t r e les é t ud i an t s des classes p o p u  
laires e t ceux aes classes aisées : 

Filles, S.P.C.N. 4 0 %  , M.P.C. 3 4 % , M.G.P. 2 6 %  . 
Garçons, S.P.C.N. 16 % , M.P .C. 4 8 %  , M.G.P. 3 6 

Pour tan% . t les filles n e v iennent pas d ' u n milieu plus défa vorisé 
que les garçons , e t elles on t eu dans leur ensemble , la m ê m e 
orientat ion q u ' e u  x en s ixième. La forte proportion des filles 
en S.P.C.N. ne peut pas non plus ê t re a t t r i buée à u n e moins 
bonne réussi te scolaire (les filles qui vont moins en classes 
préparatoires ont t endance à avoir en facul té une meil leure 
réussite scolaire que les g a r ç o n s ) , mais il semble q  u  e  , dans 
lés classes aisées du moins (puisque c 'est là q u e la différence 
filles - garçons est la plus sensible) elles a ien t i n t é riorisé la 
définit ion sociale des é tudes féminines qui les pousse 
à en t reprendre des é tudes qui leur d e m a n d e n t plus de soin que 
d 'abst ract ion. Elles son t aussi moins sûres d ' e l l es -mêmes e t se 
t rouvent plus en sécur i té dans les mat ières qui d e m a n d e n t de la 
mémoire e t du travail . , 

.Ainsi le choix de M.G.P. peut ê t r e différent pour un ga r çon 
qui trouve un refuge parce qu ' i l n ' a pu en t re r dans u n  e classe 
préparatoire e t pour une fille pour qui c 'est un choix rat ionnel . 

— Il ne semble pas que ce soit parce qu'ils ont eu 
une plus mauvaise réussite scolaire : en faculté ce sont les 
é t u d ian ts issus des classes populaires qui ont eu la 
meil leure réussi te (52 % n  ' o n t jamais redoublé de classe 
con t re 3 6 , 5 % des fils des cadres supérieurs e t 4 0 % 
des fils d e cadres scientifiques) e t c ' es t parmi les fils de 
cadres supér ieurs e t scientif iques q  u e l'on trouve le plus 
fort pourcen tage de gens ayant redoublé deux classes e t 
plus. 

En faculté, on trouve les enfants des classes modestes 
ayant eu une bonne réussite scolaire, et les enfants 
des classes supérieures ayant eu une réussite moyenne ou 
mauvaise : ceux qui n'ont pu entrer dans les classes 
préparatoires. 

— Par contre l'implantation géographique des classes 
préparatoires est sans doute un handicap pour les é tud ian t s 
issus des classes populaires qui son t beaucoup plus nombreux 
en province qu ' à P a r s , alors que les lycées parisiens c o m p t e n t 
2 9 % des classes préparatoires aux , écoles Sa in t -
Cloud , Fontenay, E.N.S.E.T., E.N.I.A.M., 4 2 %' des classes 
préparatoires aux I .N.A. e t aux E.N.S.A. e t 4 4 % des 
classes de M a t h Sup. e t M a t h . Spé. De plus, il existe des 
différences qual i ta t ives t rès for tes en t re les classes 
prépara toi res de Paris et celles de Province : à l 'E.N.S. 
de la rue d 'Ulm, 6 0 % des élèves v iennent de Paris, 37 
% de villes univers s i taires (dont 1 /3 de Lyon) e t 3 % 
des aut res villes. Les élèves de province on t moins de 
chances d'« in tégrer ». Ils son t moins informés sur les 
exigences des concours qu' i ls p réparen t , ,ne connaissent 
que peu d 'élèves ayant « in tégré » dans les écoles les plus 
prest igieuses e t ne croient pas à la possibilité pour e u x d'y 
accéder. 

— Si les di f férentes classes sociales envoient en classes 
préparatoires des par ts inégales d e leurs membres , c 'est sans 
dou t e parce q u e les é tudiants e t leurs familles on t des 
aspirations strictement mesurées aux chances de leur caté
gorie. 

Les é tud ian ts issus des classes populaires savent que les 
é tudes sont ob jec t ivement plus difficiles e t a léatoires en 
classe préparatoire q u ' e n faculté. Or, ils sont les plus sensibles 
à la recherche de la sécurité, ils c ra ignent souvent de « 
ne par pouvoir aller au bout de leurs é tudes ». Alors que 
les é tud ian t s issus d e s classes cult ivées on t la cer t i tude de 
faire, t ô t ou tard, ce qu ' i l s désirent , les é tudiants issus d e 
classes populaires déc iden t après chaque succès de 
con t inuer leurs é tudes e t passent le plus d ' e x a m e n s 
possible pour « avoir que lque chose » en cas d ' in te r rupt ion 
des é tudes (ce qu'ils envisagent con t inue l l emen t ) : 3 8 % 
des fils d 'agr icu l teurs , 4 2 % des fils d 'ouvriers ont le C E . P . 
contre 2 6  , 5 % des fils d e cadres moyens, 12 % des fils de 
cadres supérieurs e t 3 %. des fils de professeurs . De m ê m e 
moins le niveau culturel du père est é levé, moins 
l 'assurance des enfants es t g rande : 3 9 % des é tud i an t s 
dont le père n 'a que le C.E.P. o  n t passé le C.E.P. contre 8 
% de ceux don t le père a la l icence. 

Le niveau d 'aspirat ion d 'un individu se mesure , pour 
une paj t essentielle, par référence aux probabilités 
qu'il a d ' a t t e indre le b u t visé : les é tud ian t s issus des 
classes populaires ont le n iveau d'aspirations le plus bas. 
Cela cons t i tue év idemment pour eux un handicap 
supplémenta i re . La plupart d e s é tudiants issus des classes 
cultivées ont essayé, ou au moins envisagé d 'entrer 
dans une classe prépara to i re , m ê m e si leurs possibilités 
individuelles é ta ient inférieures aux possibilités object ives de. 
leur ca tégor ie . Au cont ra i re , nombre d ' i t u d i a n t s issus des 
classes populaires qui avaient des possibili tés individuelles 
supérieures à celles de leur ca tégor ie , n ' on t même pas 
songé à ent rer en classes préparatoires . On peu t faire les 
m ê m e s remarques suivant le niveau culturel du père, la 
format ion scolaire an té r i eu re (lycée, C.E.S. ) , la s i tuat ion 
géograph ique ( Paris - province ) . 

Les a t t i t udes devan t l'Ecole cons t i tuen t donc un des pr in
cipes - fondamentaux de l 'él imination différentielle des 
é t u diants des d i f férentes classes sociales. Bien q u e la 
réussite scolaire, d i r ec t emen t liée au cap i t a l culturel 
légué par le milieu familial, joue un rôle dans les choix 
d 'o r ien ta t ion , il semble que le d é t e r m i n a n t premier d e la 
poursui te des é tudes supérieures en facul té ou en classes 
préparatoires soi t l 'a t t i t u d e des familles e t des é tud ian t s , 
e l l e -même fonct ion des espérances objec t ives de réussi te 
scolaire qui définissent chaque catégorie sociale : il faut 
aux é tudiants des classes populaires une réussi te 
except ionnel le pour qu ' i ls puissent en t re r en classé 
préparatoire . 

Les élèves des classes populaires n 'accèdent donc q u ' e x c e p 
t ionnel lement dans les écoles les plus prestigieuses : à la rue 
d 'Ulm, en Sciences , 7 6 % des élèves é ta ien t en & dans 
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2. - LA RECHERCHE DE LA SECURITE

On conçoit a i sément que les é t ud i an t s issus des classes 
populaires, qui cra ignent à tout m o m e n t d e devoir i n t e r rom
pre leurs é t u d e s , choisissent les sec t ions où ils se s e n t e n t 
le plus en sécur i té . De même , les é t u d i a n t  s qui en 
sixième sont en t rés dans un C E . G . font p resque tous M ' , 
sciences expé r i menta les , puis S.P.C.N. Au cont ra i re , en 
M.G.P. , 37 % des é tud ian t s é t a i en t en première 
classique cont re 2 6 % en 

Les mécanismes d'élimination 

1. - LES MECANISMES D'ELIMINATION

D'abord, les é tud ian ts issus des classes populaires 
sont moins représentés en première a n n é e du deux ième 
cycle q u e dans le premier cycle. Ils passent d e 3 0 % en 
premier cycle ( 15 % agr icul teurs , 1.5 % ouvriers) à 2 5 % en 
première année de second cycle ( 1 0 , 5 % agr icu l teurs , 14,5 
% ouvriers) : p ropédeut ique cons t i tue donc un bar rage 
impor tant dans le processus d e sélection (il faut aussi tenir 
compte du fait q u e des é tud ian t s des classes modes tes son t 
obligés d ' in te r rompre leurs é tudes e t d ' en t r e r dans la vie 
professionnelle dès qu ' i l s on t ob t enu p r o p é d e u t i q u e )  . 

L'action de l'école ne parvient donc pas à él iminer les 
inégali tés sociales. Mais c 'es t le niveau culturel d e la famille 
dans son ensemble qu'il faut considérer pour expl iquer les 
différences : si l 'on considère non plus seu lement la 
profession (ou le diplôme) du père, mais celle du père e t du 
g  r a n d -père , des différences énormes appara issent en t re les deux 
e x t r é mités de la liste : 2 6 , 5 % des é t u d i a n t s don t le père 
e t le g  r a n d - p è r e appa r t i ennen t aux classes populaires on t 
fait u n e sixième classique contre 8 5 % de ceux dont le 
père e t le g  r a n d - p è r e appa r t i ennen t aux classes favorisées 
(de m ê m e père et mère avan t fait des é t u d e  s supérieures 
8 8 % sixième classique, un C E . P . plus un sans diplôme : 
2 6 % on t fait une sixième c lass ique) . Or, la proport ion 
des gens ayan t fait u  n  e  ' s ixième classique croit du premier 
-cycle à la première année du second cycle en m ê m e t e m p s 
que décroît celle des gens qui sont passés par un C.E.G., e t 
celle des gens qui on t fait sciences expér imentales p lu tô t 
que ma th . é lém. La part des é tud ian t s modes tes d iminue un 
peu plus fo r tement en p ro vince qu ' à Paris, où la sélection 
avai t é t é plus forte à l ' en t rée dans le premier cycle. La 
sélect ion est plus forte en M.G.P. qu ' en M.P .C. ou en 
S.P.C.N. (mais si l'on considérait les é t u d ian ts qui t e r m i n e n t 
le second cycle, la part des é tud i an t s ayant fait M.G.P. 
serait sans d o u t e la plus f o r t e ) . 

Ainsi, l 'année de p ropédeu t ique const i tue un barrage 
impor tan t pour les é tudiants e t d ' a u t a n t plus efficace qu ' i ls 
on t é t é moins préparés par leur milieu familial ou leur ca r 
rière scolaire, à faire des é tudes supér ieures . 

2. - LE CHOIX DE LA LICENCE

De m ê m e qu'il existai t une hiérarchie des sect ions de 
propédeut iques , il existe une hiérarchie des licences, qui 
place les -mathémat iques pures ou la physique pure avant les 
au t res mat iè res , qui servent de refuge : on peut remarquer 
q u e dans les sect ions dé chimie e t d e physiologie on 
c o m p t e le plus grand nombre d ' é tud ian t s n ' a y a n  t eu de 
ment ion ni au bac ni à p ropédeut ique . Par con t re , c ' es t en 
m a t h é m a t i q u e s pures Ce qu'on attend en matière 

M.P.C. et 2 0 , 5 % en S.P.C.N. Faire M.G.P. d e m a n d e un effort 
beaucoup plus grand pour celui qui est allé au C E . G . puis à 
l 'école normale que pour celui qui sort du lycée.

Les é tud ian t s qui son t issus des classes populaires, d e 
m ê m e que ceux qui on t fait leurs é tudes dans un C.E.G., sous -
e s h m e n t , géné ra l emen t leurs chances de réussi te et choisissent 
lès voies moins « nobles » . 

Or, le choix de la sect ion marque t o u t l 'avenir univers i 
ta i re , du moins pour ceux qui on t les sect ions les moins pres 
t igieuses. 

ef le choix de la licence 
ou appl iquées que l'on t rouve ' le plus d ' é tud i an t s ayant redoublé 
propédeut ique ( 6 5 % et 7 0 % respec t ivement ) : les 
é tud ian t s issus des classes favorisées qui se dirigent en grand 
nombre vers M.G.P. préfèrent redoubler M.G.P. plutôt que d e 
s ' inscrire dans une sect ion moins prest igieuse ( 6 6 % des 
é tud i an t s des classes favorisées e t 5  6 , 5 % des étudiants- des 

% classes moyennes ont doublé p ropédeu t ique cont re 4 
7 , 5 des é tud ian t s des classes popu la i r e s ) . 

En fait , dans le choix de là l icence, t o u t e la carrière s c o  
laire an té r ieure intervient : c 'es t en sciences naturel les puis en 
chimie q u e l'on t rouve le plus d ' é t u d i a n t  s ayan t doublé une 
ou plusieurs classes dans le secondai re (51 % en 
géologie , 4 8 % en physiologie, 4  5 , 3 % en sciences 
naturel les , 4 4 -% en chimie cont re 3  4 % en m a t h pures °
et 2 8 % en m a t h appl iquées . 

De m ê m e , la p lupar t des é t u d i a n t  s faisant l es -
l i cences les plus prestigieuses o  n t fait des é t u d e  s classiques 
en s ixième, alors que les licences d e chimie e  t d e 
sciences naturel les accuei l lent le plus grand nombre de gens 
ayant fait une s e c  tion moderne . 

Très forte au m o m e n t de l ' en t rée en sixième, l ' influence 
du milieu familial con t inue de s 'exercer très fo r tement au 
m o m e n t de la licence par le sys tème des relais : le choix d e 
l 'é tabl issement e t de la s ixième influe sur le choix d e la 
sect ion en qua t r i ème , puis en seconde , puis en terminales , e t 
enfin en propédeut ique , c o m m e on l'a vu déjà. 

On remarque que les é tud ian t s i s s u s ' d e  s classes 
s u p é rieures se dir igent p ropor t ionne l lement plus souvent 
vers les licences de m a t h é m a t i q u e s ou de physique, que les 
é tud ian t s issus des classes populaires se d i r igent plus 
facilement vers la chimie ou les sciences nature l les . Lés 
fils de professeurs qui f igurent parmi les plus favorisés de 
la classe favorisée se d i r igent généra lement vers les 
m a t h é m a t i q u e s pures ou la physique pure qui les p répa ren t 
spéc i f iquement à l ' ense ignement ou à la recherché. 

D'après ce que nous avons vu sur la composition sociale 
des facultés de Paris e t d 'Orsay, on ne s 'é tonnera pas de 
cons t a t e r que les proport ions d ' é tud i an t s en 
m a t h é m a t i q u e s e t en chimie sont inverses à Paris e t en 
province : Paris 3 0 % ma théma t iques , 14,5 % chimie ; 
province 16 % m a t h é m a t iques , 2  6 , 5 % chimie. 

La m ê m e discipline peut avoir des fonctions t rès diffé
ren tes pour les é tud ian t s d 'origines sociales différentes : les 
m a t h é m a t i q u e s qui servent de refuge aux é tudiants des c lasses 
favorisées qui n ' o n t pu en t re r dans une classe p répara toi re , 
cons t i tuent^ un choix pour les meilleurs é tud ian t s des classes 
défavorisées. Q u a n t aux licences les moins p res t i gieuses, 
elles accuei l lent une part impor t an t e d ' é tud ian t s des classes 

on t é t é relégués progressive qu i tdéfavorisées     par la restr ict ion 
des choix possibles. 

d'enseignement et d'encadrement 
t raux : 19,5 %  . Et quel le que soit la section choisie en 
p ropédeu t ique , les fils d 'ouvriers e t de paysans c i tent , les 
T.P, dans une plus forte proport ion que les é tud ian t s issus 
des classes favorisées. 

Dans la m ê m e op t ique , les é t u d i a n t  s en sciences d e m a n 
d e n t que les polys reproduisent e x a c t e m e n t le cours 

d e m a n d e n t un con tenu différent%(moins de 6     du 
cours) . En mat iè re d ' ense ignement , les é t ud i an t s désirent 
un manuel e t des répét i teurs pour le leur c o m m e n t e r -
p l u t ô t qu 'un cours magistral . 

(Suite page 12) 

En généra l , les é tud ian t s en. sciences a imera ient q u e 
l ' ense ignement én faculté soit d e type plus « secondaire » : 
5 5 % d e m a n d a n t l ' augmenta t ion des horaires d ' e n 
s e i g n e m e n t par rapport aux horaires de travail personnel : c e t t 
e proport ion varie é n o r m é m e n t avec la l icence : en 
sciences nature l les 5 5 % des é tud ian t s a imeraient un 
accroissement des horaires de travail personnel contre 34 % 
en m a t h pures e t 3 3 % en 'physique pure . 

Pour ce qui est de la forme d ' ense ignemen t la plus u t i l e , 
les é tud ian t s c i ten t d 'abord les T .D. (pour 6 7 % en m a t h 
appl iquées , 5 9 % en ma th p u r e s ) , les T.P. ( 5 7 % en sciences 
naturel les , 6 0 % en géologie) bien avant les cours m a g i s -
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Les é tud ian t s dont le père a un diplôme supérieur ou égal 
à la l icence déclarent avoir suivi faci lement les cours dans une 
beaucoup plus grande proport ion que les au t res : on voit , 
u n e fois de plus, que les é tud ian t s issus des milieux les plus 
favorisés cu l ture l lement , jouissent , à l ' intérieur de la faculté 
d 'un 

plus gi*and s en t imen t d e sécur i té : ils se p résen ten t un peu 
moins que les au t res aux part iels e t aux colles ( 7 6 , 5 % des 
tils. d ' ingénieurs e t cadres scientif iques cont re 8 5  , 5 % des 
fils d'ouvriers_ ou ag r i cu l t eu r s ) . 

Culture générale ou apprentissage d'un métier ? Représentation de l'avenir 

1. - CULTURE GENERALE
OU APPRENTISSAGE D'UN 
METIER 

• Les é tud ian ts en sciences déc la ren t dans 7 4 , 5 % . 
des cas qu ' i l est plus impor tan t de posséder une cu l tu re g é n é  T 

raie approfondie que de se spécialiser dans la seule discipline 
choisie. Cet avis prime su r tou t c h e z les é tud ian t s issus des 
classes supérieures ( 8 0 ,  5 % cont re 7 2 % dans les classes 
populaires) e t les filles ( 7  8 . 5 % cont re 7 2 , 5 % c h e z lés 
g a r ç o n s ) . 

• 7 8 % des é tud i an t s reprochent à la formation qu ' i ls 
t rain d 'acquérir desont en    ne pas satisfaire aux 

exigences . d ' u n e cu l tu re complè te ( su r tou t chez les 
é tudiants issus des classes supé r i eu res ) . Mais ils définissent 
presque toujours la cul ture c o m m e une cu l tu re « l i t téraire 
» : 4 0 , 7 % seu lemen t a imera ien t avoir des cours d 'his toire 
ou d e philosophie • des sciences, la proportion décroissant des 
classes supér ieures aux classes populaires.

• 5 8 % des é tud i an t s souhai te ra ient que leurs é t u d e s , 
les préparent mieux, à leur profession, sur tou t chez les é t u  
diants issus des classes populaires , plus soucieux de leur avenir 
professionnel. (Classes populaires 6 4 %  , classes 
moyennes 5 9 % , classes supér ieures 5  0 , 5 % )  . 

Si l ' a t t i tude des é tud i an t s vis-à-vis de l ' ense ignement e t 
d e la cu l tu re varie peu avec leur or igine sociale, c 'est q u e c 'est le 
domaine où l ' influence de l ' inst i tut ion universitaire et de la 
discipline choisie est la plus forte . Mais dans le domaine 
des loisirs, une différence se fait sent ir aussi bien pour le 
t emps consacré aux loisirs ( 1 2 à 13 h pour lés é tud ian t s 
issus des classes favorisées, 9 à 1 0 h pour ceux issus des 
classes popu laires), que pour l 'emploi de ces heures de loisirs : 
les é t ud i an t s des classes supérieures consacrent la majeure 
par t ie de leur t emps libre à la lecture d 'ouvrages , à l 'écoute 
de la mus ique , alors que les é tud ian t s des dlasses populaires 
consacrent plus de temps au cinéma ou à la lecture des 
quot idiens . 

DE LA PROFESSION 2. - CHOIX 
REPRESENTATION DE L'AVENIR

• On remarquera d' -abord que la faculté garde sa fonction 
de préparer à l ' ense ignement (dans le second cycle on 
t rouve une proportion plus g rande d ' é tud ian t s se des t inant à 
l ' industrie car les é tud ian ts des grandes écoles sont 
géné ra l emen t inscrits en f acu l t é ) . 

Le fait que les facul tés des sciences s 'ouvrent plus -
largeme n t à des é tud ian ts d 'or igine sociale diversifiée ne 
signifie donc pas que l 'ensemble des carrières scientif iques 
soit mis à la por tée de tous les é t ud i an t s : la faculté prépare 
essent ie l leme n t aux professions qui , dans l ' ensemble .des 
carrières scient if iques, on t le s t a tu t le plus bas. Si les 
facultés des sciences se « démocra t i sen t » , c 'est pour une 
bonne part parce qu 'e l les on t un type d e ' d  é b o u c h é s qui , t o u t 
en exigeant un min imum de cu l tu re « supér ieure » perd de 
son prest ige dans la mesure où il devient accessible au grand 
nombre . Sous la rubr ique « ense ignemen t » il fau t , en 
effet , faire une large par t au r e c r u t e m e n t du personnel de 
C.E.G. dont le niveau n ' a t t e in t g  é n é r a l e m e n t pas celui de la 
l icence. 

• Le choix de la profession dépend :
— D'abord d e la carr ière scolaire : 2 4  , 5 % des 
é tud ian t s d e S.P.C.N. cont re 8 % des é tud ian t s d e M.G.P. se rés ignent 

à espérer des emplois d ' ins t i tu teurs ou de techniciens 
moyens, 8 2 % des élèves de p remiè re M ' se des t inen t à 
l ' en se ignemen t contre 57 % de ceux qui é ta ien t en première 
classique ; 

— De la catégor ie sociale du père : les é tud ian t s 
issus des mil ieux modes tes choisissent plus faci lement 
l ' ense ignem e n t que ceux qui sont issus des mil ieux cultivés 
(except ion faite des professeurs ) . 

Fils d 'agr icul teurs e t de salariés agricoles : 8 0 % ense i 
g n e m e n t , 17,5 % product ion, 2  , 5 % recherche. Fils dë 
cadres supérieurs : 5 5 , 5 % ense ignemen t , 3 2 , 5 % product ion, 
12 % recherche . De plus, les é tud ian t s issus des classes 
populaires se rés ignent à des emplois plus modes tes : 3 5 % 
des fils d ' o u vriers songent à des postes d ' ins t i tu teurs ou de 
cadres moyens con t re 6 ,5 % des fils d e cadres supér ieurs . 

Mais les dispari tés sont plus g randes encore si on c o m p t e 
le diplôme du père : si le père a un diplôme supérieur ou égal 
au bac les proport ions sont : 3  5 % ense ignement , 5 2 , 5 % 
industr ie , 13 % recherche , pour 7 1 ' %- ense ignement , 2 5 % 
industr ie , 4 % recherche si le père n 'a pas de d ip lôme. 

• Le niveau d 'aspirat ion des é tud i an t s varie é n o r m é m e n  
suivant lt a catégorie socio-professionnelle des paren ts . On 
s 'en aperçoi t bien mieux encore si l'on considère la 
profession du père e  t celle du g r a n d - p è r e : si le père e t le 
g r a n d - p è r e appa r t i ennen t aux classes populaires , ' 3 5 , 5 % 
des é tud i an t s p e n sen t s 'a r rê ter à la l icence, 2 5 , 5 % au 
CAPES, si le g r a n d - p è r e appa r t ena i t à la classe moyenne on 
a respec t ivement 19 % et 3 9 , 5 % . Dans les classes 
supér ieures c 'es t l 'agrégat ion qui joue le rôle que joue le 
CAPES dans les classes populaires : 7 3 % des é tud ian t s 
issus des classes supérieures qui se des t i n e n t à 
l ' ense ignement c o m p t e n t passer l 'agrégat ion con t re 3 9 % 
des é tud ian t s issus des classes populaires. 

De même les filles e t les é tud i an t e s du S.P.C.N. 
o n t un niveau d 'aspirat ion plus bas que ceux de M.G.P . 
par exemple . • D 'aut re par t , les é tud ian t s issus des classes favorisées 
ne se fixent géné ra l emen t pas de limite pour t e rmine r 
leurs é tudes e t pensen t doubler leur a n n é  e en cas d ' échec 
(pour 6 2 % des fils de professeurs con t re 3 5 % des fils 
d ' ag r i cu l t e u r s ) . Au cont ra i re , les é tud ian t s issus de classes 
populaires c ra ignent souvent de devoir travailler tou t de 
su i t e en cas d ' échec ( 4 8 ,  5 % dés fils d ' agr icu l teurs 
cont re 2 0 % des fils de professeurs ) . 

• Pour la plupart ( 8  0 % ) les é tud ian ts du 
premier cycle de faculté se des t inent à l ' ense ignement . Pour tan t 5 0 % 

seu lement souha i ten t en faire : cela s 'explique parce q u e 
les débouchés dans l ' industr ie res ten t aléatoires à partir des 
facul tés des sciences e t pour les t rouver il faut des relat ions 
q u e les é tud ian t s issus de milieux modes tes n 'on t pas. 

Et le choix d e l ' ense ignement n 'a pas la m ê m e 
significat ion pour tous : pour les uns c 'es t l 'agrégat ion, 
puis , par l ' intermédiaire de la recherche , l ' ense ignement 
supér ieur , pour les au t res , plus nombreux , c 'es t 
l ' intériorisation résignée d 'un dest in social : c 'est la manière 
la plus économique d ' e n t r e prendre des é tudes supér ieures 
(voie des IPES) en é t a n t assuré d 'un débouché 
professionnel. M a r i e - J e a n n e GLORIAN. 

TEXTES PARUS AU « B.O. » 
«9 Modification de l'organisation de la direction des enseignements 

supérieurs (arrêté du 6 juin. B. O. du 15). 

9 Publication des postes créés et vacants dans les Facultés et I.U.T. 
(B . O des 11 et 18 mai, du 15 juin ; circulaire non publiée du 

21 avril) (nous reviendrons à la rentrée sur ce problème). 

0 Etablissement des propositions en vue de la nomination, du renou
vellement de fonctions ou de la titularisation des personnels 
des établissements d'enseignement supérieur (circulaire du 18 
mai. B. O. 1" juin). 

O Durée de l'année universitaire et régime des congés dans les I.U.T. 
(arrêté du 27 janvier. B. O. du 2 mars). 

# Création à l'E.P.H.E. VI* section d'un enseignement préparatoire 
à la recherche approfondie en sciences sociales (arrêté du 
17 mars. B. O. 20 avril) (nous y reviendrons). 

# Liste d'aptitude et avancement dans les observatoires astronomiques, 
les instituts et observatoires de physique du globe (décrets 67 

-247, 248, 249 du 17 mars. B. O 1. 3 avril). 
0 Montant des émoluments à compter du 1-7-1966 des cadres hospi

taliers temporaires des centres hospitaliers temporaires 
faisant partie d'un C.H.U. (arrêté du 31 mars. B. O. 25 
mai). O Modalités de remboursement des sommes dues par les élèves et 
anciens élèves des E.N.S. en cas de rupture de leur 
engagement décennal (arrêté du 3 mars. B. O. 20 
avril). 
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Recyclage 

dans le Haut-Rhin 
Premier degré 

Le temps de I immobilisme 

prend-il fin ? 
expériences

pédagogiques qui débuteront l'an prochain, sous l'impulsion de l'Ins
titut Pédagogique National sont peut-être le levier,
C 'EST sur une

 
 
 note d'espoir

 

 que
 
 nous

 

 clôturons
 

 

 l'année. Les

bien faible encore, qui 
l'enseignement  laissé à l'abandon et soumis  à l'immoébranler

a 
bilisme 

depuis des 
primaire, 

années. 

Espoir fragile et lointain, certes. Les expériences engagées ne débou
cheront que dans quelques années. Et l'I.P.N. n'est pas le Ministère. Les 
Pouvoirs n'ont apporté, jusqu'à aucune • satisfaction substantielle
aux maîtres du premier degré. 

présent, 
Aucun pas n'a été fait vers la solution des 

grands, problèmes. C'est le point mort sur la redéfinition du rôle de l'ensei
gnement primaire, première étape  de  la scolarité obligatoire ; sur  la 
formation des maîtres, tragiquement insuffisante. Les créations d'emplois
ne sont pas conformes aux évaluations du V e Plan et c'est par le jeu des 
fermetures de classes, souvent abusives, que seront satisfaits, mais dans 
quelles conditions, les besoins de l'enseignement maternel et des zones 
urbaines en expansion. Aucune politique de modernisation et de progrès 
n'a été définie, tant pour le fonctionnement du service que pour le  statut 
professionnel et social des rnaîtres. 

L'interdépendance de tous ces problèmes est manifeste.  Nous n'avons 
cessé de dire que le renouvellement pédagogique de l'enseignement élémen

 laquelle ne peut se faire sans moyenstaire est lié à une réforme 
administratifs, techniques

 globale,  
et surtout financiers.

On nous assure que le nouveau Ministre est profondément convaincu
de l'urgence de cette réforme et de la nécessité de revaloriser la fonction 
d'instituteur. budgétaires que nous jugerons les
intentions 

C'est à l'heure 
gouvernementales.

 des 
choix 
Il ne manque

 ni d'hommes ni d'organisations
— et le S.G.E.N. est de celles-là -— pour mettre au point un projet de 
réforme. Quant  — l'expérience de Wattwiller relatée ci-après
l'indique assez 

aux maîtres
— ils attendent  qu'on leur donne les moyens

d'adapter l'école aux exigences 
seulement 
de leur époque. 

G U Y D U Q U E S N E . 

DEUX EXPERIENCES PEDAGOGIQUES 

LA journée d ' information organisée le 
1 9 ' m a i par M. Legrand, chef du 

d é p a r t e m e n t de la recherche péda 
gogique à l ' Ins t i tu t Pédagogique National 
est un événemen t impor tan t par sa 
nouveau té e t par sa por tée . C 'é ta i t le 
coup d'envoi d e deux expér iences péda 
gogiques qui débu te ron t à la ren t rée p ro 
chaine dans une vingtaine d 'écoles nor
males. La réunion avait pour objet d 'en 
exposer les bu t s , les condi t ions e t les 
mé thodes aux personnes appelées à y 
part iciper : directeurs e t professeurs 
d 'E.N., maî t res d'écoles annexes ou d ' a p 
plication, inspecteurs primaires. 

UNE EXPERIENCE D'ENSEIGNEMENT 
DU FRANÇAIS 

La première expér ience, qui concerne 
l ' ense ignement du français, a pour bu t 
d 'é tudier l 'application de nouveaux pro
g rammes et instruct ions mis au point par 

la commission ministériel le dir igée par 
l ' Inspecteur général Rouche t t e — c o m 
mission aux t ravaux de laquelle le S.G. 
E.N., représenté par Fromaget e t M a n e n t  , a 
régul iè rement par t ic ipé. Considérant la 
fonction nouvelle assignée à l ' ense igne
m e n t é lémenta i re par la réforme de l 'en
se ignemen t , l ' impor tance des re tards s co 
laires, les progrès de la psychologie e t de 
la l inguist ique, ces directives d o n n e n  t la 
priorité à l'expression orale : « C'est dans 
la parole que la langue s 'élabore e t s ' en ra 
c ine . A l'école primaire, le m a n i e m e n t d e 
la langue écri te doi t t rouver son point 
de dépa r t dans l 'usage de la langue 
orale . »

En présen tan t ce projet, M. Legrand 
a fo r tement souligné les d imensions e t le 
sens de la réforme envisagée. M e t t r e , 
dans la pédagogie du français, la c o m m u 
nicat ion au premier plan, ce né sera pas 
s eu lemen t adopter de nouvelles t echn iques 
d ' ense ignemen t (celles par exemple qui 
sont employées dans l ' ense ignement n o u -

(Suite page 14.) 

L E s tage d e recyclage 
pédagogique organisé à 
Wattwil ler , d a n s la Hau t -
Rh in , du mercredi 12 au d imanche 16 avri l , à l ' init iative ' du 

groupe d é p a r t e m e n t a l de l'Ecole moderne, est 
sans d o u t e un événement unique en 
France. : 

— Il s 'es t déroulé en période sco 
laire, avec l 'accord e t l 'appui d e l 'Admi

nistration locale ( I .A.-I .E.P.) ; 

— Il a bénéficié du concours des 
C.M.E.A., de l 'Association pour la m o d e r nisation 
de l ' ense ignement , du Cen t r e régional de 
documen ta t ion pédagogique e t de personnal i tés 
universitaires connues pour leurs t r avaux 
pédagogiques ;

— Il a réuni trente volontaires d ' une  
même circonscript ion ; 

— Il a permis , à l 'occasion d ' une 
table ronde, la confrontation entre enseignants 
et non-enseignants : médec in , an imateur de 
g roupes , syndical is te , chef de service du 
recyclage dans u n e grande entrepr ise 
industr ie l le . . . 

Le but du s t age é t a i  t de « susc i ter  
une réflexion pédagogique et de donne r l'envoi 

d 'un renouvel lement de la péda gogie » . 
Le nombre de pa r t i c ipan t s prouve, s'il 
é t a i t nécessaire, q u e le  besoin de 
recyclage est vivement ressenti  par les 
instituteurs. Besoin q u e les s t a  giaires é t a i en t 
préc isément invi tés à  exprimer e t à 
expliquer, à la p remiè re  séance , en 
travail lant par g roupes sur le t hème : « 
Vot re présence à ce stage semble signifier que 
vous avez éprouvé un besoin de recyclage, 
donc une certaine insatisfaction sur le plan 
professionnel. Essayez de préciser le sens de 
c e t t e insat isfact ion. » 

Deux remarques pour te rminer : 

• C'est durant l'année scolaire que 
doivent ê t r e organisés, a u t a n t q u e pos
sible, les s t ages de recyclage. Aussi 
bien, la pe r tu rba t ion provoquée par l ' ab 
sence des maî t res p e n d a n t que lques 
jours est de peu de poids au regard 
du bénéfice q u e peuvent en t i rer les 
maîtres e t , par voie de conséquence , les 
enfants . 

© Les s tagiaires é ta ien t réunis au 
niveau d'une circonscription : ils é t a i en t , 
de ce fait, dans d 'excel lentes condi t ions 
pour réfléchir en commun sur leur t r a 
vail. C 'est aussi le moyen d e rendre 
à l ' inspecteur primaire un rôle qu ' i l ne 
joue g é n é r a l e m e n t pas : celui d ' a n i m a 
teur et conseiller pédagogique. 

SYNDICALISME UNIVERSITAIRE - N" 4 3 6 - 2 2 JUIN 1967 

G. D. 

13



C. E. G.
C. E, S.

Rumeurs contradictoires 
ou que ferez-vous à la rentrée 67 ? 

E N T R E les - audiences auprès des di 
verses d i rec t ions du Minis tère , les 

c i rculai res n o n publ iées au « B . 0 . », 
l e s in format ions recuei l l ies auprès des 
Rec teurs ou des Inspecteurs d 'Académie , 
il est b ien difficile de se faire une idée 
précise de ce que sera la p rocha ine ren-
t rée scolaire. / 

D ' u n côté, il appara î t qu ' i l y a t r o  p 
d e maî t res de C E . G . Si l ' on examine 
la s i tuat ion dans un établissement 
d o n n é , c 'est parfois v r a i , pu i sque des 
sect ions d ' ense ignemen t cour t sont 
remplacées par des sections d ' ense ignement l o n g ' (et 
n o n « ajoutées ' à . . . » comme le S .G.E .N. 
l e réc lame depuis plusieurs a n n é e s ) . 
B ien que la c l ientè le scolaire des C .E .G. , 
n ' a i t pas d i spa ru à la suite d ' u n cata
clysme que l conque , on ferme les clas
ses . . . En conséquence , on essaie d e re
caser les professeurs . En b o n n e logi
q u e , les t ransformat ions s imul tanées d e 
C.E .G. et de p remiers cycles de lycée e n 
C.E.S . devra ien t about i r à des p e r m u 
ta t ions ; les professeurs du lycée v ien
d ra ien t accompl i r tout ou par t ie de 
l eu r service dans les nouvel les sec
t ions longues des uns , les professeurs d e 
C.E.G. i ra ient exercer dans les nou
vel les sections courtes des aut res . La lo 
g ique n ' é t an t pas (comme le bon s e n s )  , la 
chose du m o n d e la mieux pa r t agée , on 
ferme des classes C.E.G. ici sans en ouvr i r 
là . D ' o ù la « p lé thore ».

Q U E L L E S S O L U T I O N S P R O P O S E 
L E M I N I S T E R E (dans une c i rcula i re r é 
c e n t e ) . 

 dans  un poste 1. — réaffectation
C. E. G. du département! de préférence 
dans le secteur scolaire ou la localité. 

Ceci n ' es t généra lement pas poss ib le , 
p o u r les ra i sons exposées au p a r a g r a p h e 
p récéden t . . . 

2 . — délégation rectorale sur un poste 
de P.E.G. dans un C.E.T. 

Au mois d ' av r i l , M. Sidet, d i rec teur 
des pe rsonne l s , nous avait pa r lé d ' u n e 
délégat ion minis té r ie l le pour c inq ans , 
avec promesse d ' in tégra t ion , ce q u i as
sura i t (malgré les difficultés de r é a d a p  
ta t ion de l ' ense ignement ) une ce r ta ine 
s tabi l i té . Or r i e n n 'es t plus ins tab le 
q u ' u n délégat ion rectorale qui peut ê t r e 
re t i rée à tout m o m e n t de l ' année sco
l a i r e , et qu i ne ccnt ient aucune p ro 
messe d ' in tégra t ion . 

3. — utilisation dans les sections d'édu
cation professionnelle du secteur sco
laire. 

J ' i gno re si les « volontaires » . p o u r 
cet te t ro is ième solut ion seront n o m b r e u x . 

Cela s ' apparen te à une mission-suicide. 
P r o g r a m m e s m a l déf inis , hora i res n o n 
précisés, s i tuat ion adminis t ra t ive incon
n u e . Aucune format ion ni même infor
mat ion n 'es t p r é v u e . C o m m e n t se fera 
l ' ense ignement , c o m m e n t s ' é tab l i ron t les 
contacts avec les pa t rons qui recevront 
ces élèves n o n apprent i s ? Comment se
ront r émuné ré s les maî t res , pa r qui se
ront- i ls n o m m é s , q u i versera l ' i ndemni t é 
d e logement , au tan t d e ques t ions sans 
réponses . A vrai d i r e , il y a u n e réponse 
qu 'af fec t ionnent nos admin i s t r a t eu r s . Ils 
vous d i ron t que vous êtes des p ionn ie r s . 
Autrefois on refusait d ' augmen te r le t ra i 
t ement des ins t i tu teurs , sous le pré texte 
qu ' ense igne r n ' es t pas u n mé t i e r , 
mais u n e vocat ion. A u j o u r d ' h u i , les maî
tres de C .E .G. pe rden t u n e par t ie de 
leur r é m u n é r a t i o n , mais ils sont des 
p ionn ie r s . en classe d e t rans i t ion o u 
en cycle t e rmina l , en section d 'éduca
t ion profess ionnel le , inventez , t rouvez 
de la p lace , du maté r i e l , innovez, en un 
mot , rappelez-vous que vous êtes dé
voués et r e m p l i  s d ' abnéga t ion . 

La c i rcu la i re s 'achève en expr imant le 
souci d e l ' admin i s t ra t ion D E N E P A S 
P E R D R E LE B E N E F I C E DES QUALI 

F I C A T I O N S ACQUISES . Il faut croire 
que la qual if icat ion acquise dans un 

C .A.P .C.E .G. Let t res-Langues est valable 
pour enseigner la technologie , ou q u ' u  n

C.E.S. :
PRINCIPAUX ET SOUS-DIRECTEURS 

Le projet d e décre t relatif aux condi 
tions d e nominat ion e t d ' avancement est 
à la s igna ture des minis t res intéressés . 

Les di recteurs de C.E.G., licenciés d ' e n 
se ignement e  t just i f iant de 5 années dé 
service dans leurs fonctions, pourra ient 
accéder à l 'emploi de principal de C.E.S. 
dans les m ê m e s condi t ions q u e les au t res 
catégories d e personnel suscept ibles de 
p ré tendre à cet emploi . 

• Les d i rec teurs non licenciés pourront 
être n o m m é s dans la proport ion du 1 /1 0 e 

des nominat ions . 

(Réponse du minis t re de l 'E.N. à une 

C .A .P .C .E .G . Math-Sciences phys iques 
est tout i nd iqué p o u r faire de la légis
la t ion profess ionnel le et u n e informa
t ion sur le m o n d e é c o n o m i q u e  .

D e r n i è r e ressource p roposée , affecta-
l ion en classe de t r ans i t ion ou e  n classe 
p r ima i re (au n o m d e la qualif icat ion ac
quise ? ) . Peu t -ê t re pour ra i t -on ob jec te r 
que le n o m b r  e insuffisant de postes p r i 
mai res obl ige à r e t a r d e  r la t i tu lar isa t ion 
des remplaçan ts e t à embauche r , sans ga-. 
rant ie d ' aven i r , des supp léan t s . Sur que ls 
postes va-t-on p lacer ces maî t res de C.E .G. 
en s u r n o m b r e ? Va-t-on l eur offrir u n 
poste de supp léan t éventue l ? Après t ou t , 
cela i ra i t dans la log ique du système. 

P a r a i l leurs , on en tend d i re ici e t l à 
q u ' o n va m a n q u e r d e maî t res de C.E.G. 
et qu ' i l faut en r ec ru te r davantage . Déjà 
il est quest ion d ' a u g m e n t e r le n o m b r  e 
des stagiaires des Cent res à la r en t r ée 
p rocha ine sans que le cont ingent soi t 
encore fixé (on peu t d 'a i l leurs se de
m a n d e r q u a n d — et dans quelles con
di t ions — va se faire le r ec ru t emen t . 
L ' en t re t i en avec un ju ry pourra-t- i l avo i r 
l ieu pu isque les vacances sont toutes 
p roches ,? ) . 

Une seule chose est certaine : le soi r 
de la r en t r ée , on l i ra dans les j o u r n a u  x 

• LA R E N T R E E S ' E S T B I E N P A S S E E . 

S. M A L A Q U I N .

question écrite. « Journal des Débats 
» du 1 6 juin). 

I I . — ACCES DES ELEVES AUX C.E.T. 
(formation en trois ans) 

Lire l'article de Bénéton, page 2 0 
(rubrique C . E . T . ) qui résume la circulaire 
du 7 juin 1967 et la commente. 

I I I . — B.E.P.C. 

Académies du groupe B. 

Résultats du tirage au sort (note d u 
10 juin 1967).. 

Histoire : A i x , Limoges, 
Montpellier, Nice, Poitiers. 

Géographie : Bordeaux, Clermonr-Fer-
rand, Nantes, Rennes, Toulouse. 

Informations 
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C. E. G.
C. E, S.

Rumeurs contradictoires 
ou que ferez-vous à la rentrée 67 ? 

E N T R E les - audiences auprès des di 
verses d i rec t ions du Minis tère , les 

c i rculai res n o n publ iées au « B . 0 . », 
l e s in format ions recuei l l ies auprès des 
Rec teurs ou des Inspecteurs d 'Académie , 
il est b ien difficile de se faire une idée 
précise de ce que sera la p rocha ine ren-
t rée scolaire. / 

D ' u n côté, il appara î t qu ' i l y a t r o  p 
d e maî t res de C E . G . Si l ' on examine 
la s i tuat ion dans un établissement 
d o n n é , c 'est parfois v r a i , pu i sque des 
sect ions d ' ense ignemen t cour t sont 
remplacées par des sections d ' ense ignement l o n g ' (et 
n o n « ajoutées ' à . . . » comme le S .G.E .N. 
l e réc lame depuis plusieurs a n n é e s ) . 
B ien que la c l ientè le scolaire des C .E .G. , 
n ' a i t pas d i spa ru à la suite d ' u  n cata
clysme que l conque , on ferme les clas
ses . . . En conséquence , on essaie d e re
caser les professeurs . En b o n n e logiq u e , 
les t ransformat ions s imul tanées d e C E . G . 
et de p remiers cycles de lycée e n C.E.S . 
devra ien t about i r à des p e r m u ta t ions ; 
les professeurs du lycée v iend ra ien t 
accompl i r tout ou par t ie de l eu r 
service dans les nouvel les sect ions 
longues des uns , les professeurs d e C E . G . 
i ra ient exercer dans les nouvel les 
sections courtes des aut res . La lo g ique 
n ' é t an t pas (comme le bon s e n s ) , la chose 
du m o n d e la mieux pa r t agée , on ferme 
des classes C.E.G. ici sans en ouvr i r là . 
D ' o ù la « p lé thore ».

Q U E L L E S S O L U T I O N S P R O P O S E 
L E M I N I S T E R E (dans une c i rcula i re r é 
c e n t e ) . 

dans1. — réaffectation  un poste 
deC. E. G. du département!  préférence 

dans le secteur scolaire ou la localité. 
Ceci n ' es t généra lement pas poss ib le , 

p o u r les ra i sons exposées au p a r a g r a p h e 
p récéden t . . . 

2 . — délégation rectorale sur un poste 
de P.E.G. dans un C.E.T. 

Au mois d ' av r i l , M. Sidet, d i rec teur 
des pe rsonne l s , nous avait pa r lé d ' u n 
e délégat ion minis té r ie l le pour c inq 
ans , avec promesse d ' in tégra t ion , ce 
q u i assura i t (malgré les difficultés de 
r é a d a p ta t ion de l ' ense ignement ) une 
ce r ta ine s tabi l i té . Or r i e  n n 'es t plus 
ins tab le q u ' u n délégat ion rectorale qui 
peut ê t r e re t i rée à tout m o m e n t de 
l ' année scol a i r e , et qu i ne ccnt ient 
aucune p ro messe d ' in tégra t ion . 

3. — utilisation dans les sections d'édu
cation professionnelle du secteur sco
laire. 

J ' i gno re si les « volontaires » . p o u r 
cet te t ro is ième solut ion seront 

n o m b r e u x  . 

Cela s ' apparen te à une mission-suicide. 
P r o g r a m m e s m a l déf inis , hora i res n o n 
précisés, s i tuat ion adminis t ra t ive incon
n u e . Aucune format ion ni même infor
mat ion n 'es t p r é v u e . C o m m e n t se fera 
l ' ense ignement , c o m m e n t s ' é tab l i ron t les 
contacts avec les pa t rons qui recevront 
ces élèves n o n apprent i s ? Comment se
ront r émuné ré s les maî t res , pa r qui se
ront- i ls n o m m é s , q u i versera l ' i ndemni t é 
d e logement , au tan t d e ques t ions sans 
réponses . A vrai d i r e  , il y a u n e réponse 
qu 'af fec t ionnent nos admin i s t r a t eu r s . Ils 
vous d i ron t que vous êtes des p ionn ie r s . 
Autrefois on refusait d ' augmen te r le t ra i 
t ement des ins t i tu teurs , sous le pré texte 
qu ' ense igne r n ' es t pas u n mé t i e r , 
mais u n e vocat ion. A u j o u r d ' h u i , les maî
tres de C .E .G. pe rden t u n e par t ie de 
leur r é m u n é r a t i o n , mais ils sont des 
p ionn ie r s . en classe d e t rans i t ion o u 
en cycle t e rmina l , en section d 'éduca
t ion profess ionnel le , inventez , t rouvez 
de la p lace , du maté r i e l , innovez, en un 
mot , rappelez-vous que vous êtes dé
voués et r e m p l i s d ' abnéga t ion . 

La c i rcu la i re s 'achève en expr imant le 
souci d e l ' admin i s t ra t ion D E N E P A S 
P E R D R E LE B E N E F I C E DES QUALI 

F I C A T I O N S ACQUISES . Il faut croire 
que la qual if icat ion acquise dans un 

C .A.P .C.E .G. Let t res-Langues est valable 
pour enseigner la technologie , ou q u ' u n

C.E.S. :
PRINCIPAUX ET SOUS-DIRECTEURS 

Le projet d e décre t relatif aux condi 
tions d e nominat ion e t d ' avancement est 
à la s igna ture des minis t res intéressés . 

Les di recteurs de C.E.G., licenciés d ' e n 
se ignement e t just i f iant de 5 années dé 
service dans leurs fonctions, pourra ient 
accéder à l 'emploi de principal de C.E.S. 
dans les m ê m e s condi t ions q u e les au t res 
catégories d e personnel suscept ibles de 
p ré tendre à cet emploi . 

• Les d i rec teurs non licenciés pourront 
être n o m m é s dans la proport ion du 1 /1 0 e 

des nominat ions . 

(Réponse du minis t re de l 'E.N. à une 

C .A .P .C .E .G . Math-Sciences phys iques 
est tout i nd iqué p o u r faire de la légis
la t ion profess ionnel le et u n e informa
t ion sur le m o n d e é c o n o m i q u e .

D e r n i è r e ressource p roposée , affecta-
l ion en classe de t r ans i t ion ou e n classe 
p r ima i re (au n o m d e la qualif icat ion ac
quise ? )  . Peu t -ê t re pour ra i t -on objecter, 
que le n o m b r e insuffisant de postes p r i 
mai res obl ige à r e t a r d e r la t i tu lar isa t ion 
des remplaçan ts e t à embauche r , sans ga-, 
rant ie d ' aven i r , des supp léan t s . Sur que ls 
postes va-t-on p lacer ces maî t res de C.E .G. 
en s u r n o m b r  e ? Va-t-on l eur offrir u n 
poste de supp léan t éventue l ? Après t ou t , 
cela i ra i t dans la log ique du système. 

P a r a i l leurs , on en tend dû-e ici e t l à 
q u ' o n va m a n q u e r d e maî t res de C.E.G. 
et qu ' i l faut en r ec ru te r davantage . Déjà 
il est quest ion d ' a u g m e n t e r le n o m b r e 
des stagiaires des Cent res à la r en t r ée 
p rocha ine sans que le cont ingent soi t 
encore fixé (on peu t d 'a i l leurs se de
m a n d e r q u a n d — et dans quelles con
di t ions — va se faire le r ec ru t emen t . 
L ' en t re t i en avec un ju ry pourra-t- i l avo i r 
l ieu pu isque les vacances sont toutes 
p roches ,? ) . 

Une seule chose est certaine : le soi r 
de la r en t r ée , on l i ra dans les j o u r n a u x • 

LA R E N T R E E S ' E S T B I E N P A S S E E . 

S. M A L A Q U I N .

quest ion écr i te . « Journal des Débats » 
du 1 6 juin). 

II. — ACCES DES ELEVES AUX C.E.T.
(formation en trois ans) 

Lire l 'article de Bénéton, page 2 0 
(rubrique C.E.T.) qui résume la circulaire 
du 7 juin 1967 e t la commente . 

III. — B.E.P.C.

Académies du groupe B. 

Résul tats du t i rage au sort (note d u 
10 juin 1967.).-

Histoire : Aix, Limoges, Montpel l ier , 
Nice, Poitiers. 

Géographie : Bordeaux, C le rmont -Fer -
rand, N a n t e s  , Rennes , Toulouse . 
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Lycées 

Ecoles normales C.E.S.

Vers une solution ? 
Une nouve l l e q u e nous ne savons 

encore t r o  p comment accuei l l i r v ient 
d e nous pa rven i r : le min i s tè re de 
l 'Education na t iona le a déc idé de 
soumet t re pou r avis au Conseil 
supé r i eu r de la Fonc t ion p u b l i q u e u n 
p ro je t d e décre t concernan t les « 
condi t ions par t icu l iè res d 'accès au 
corps des professeurs cert ifiés et 
assimilés ». Le r é g i m e nouveau 
envisagé se subst i tuerai t , A T I T R  E 
P E R M A N E N T , aux condi t ions 
except ionnel les inst i tuées pa r le décret 
du 1  e  r mars 1963, 

prorogé par celui du 29 sep tembre 1965, 
lesquelles cesseraient d ' ê t r e appl icables 
à la fin d e l ' année scolaire 1966-1967. 

Afin que chacun soit à m ê m e de se 
faire une op in ion sur ce pro je t de décret 
qui d o n n e suite à la le t t re que M. Lau
rent , secré ta i re général du Minis tère , 
avait b ien voulu nous adresser (cf. S. U. 
n° 422 d u 23 février 1967), nous ne sau
r ions mieux faire que de pub l i e r le texte 
lu i -même : 

Article premier. — Par dérogation 
conditions générales de recrutement 
nies par les textes en vigueur,

aux 
défi

 les 
titulaires d'une licence d'enseignement ou

d'un diplôme d'ingénieur peuvent accé
certifiés

 aux articles 
der au corps des professeurs 
dans les conditions définies 
ci-dessous. 

Art. 2. — Le ministre de l'Education 
nationale arrête, chaque année, une liste 
d'aptitude établie par discipline sur II 
proposition des recteurs... 

Peuvent être inscrits sur la liste d'apti
tude les titulaires d'une licence d'ensei
gnement ou d'un diplôme d'ingénieur,
qui ont assuré pendant cinq années un 
service d'enseignement  lycée 
classique, moderne 

dans un 
ou technique, ou 

primaires, ou 
ou modernes 

dans les écoles normales 
dans les sections classiques 
d'un collège d'enseignement secondaire*,

 du titre dont deux années en possession 
requis-

Art. 3 . — Le ministre de l'Education 
nationale prononce les nominations en 

déléguéqualité de professeur  pour une 
année scolaire parmi les fonctionnaires 

 d'aptitude. ou agents inscrits sur la liste 
Le total des nominations prononcées

cliaque année, dans les limites fixées pour 
chaque discipline, par arrêté ministériel, 

 au neuvième ne peut être supérieur  
total des candidats  admis la même 

du 
année 

dans les centres pédagogiques  
en qualité de professeurs 

régionaux 
stagiaires. 

Le refus d'accepter le poste offert 
entraîne la radiation de la liste d'apti

 ne  peut tude. Une 
nouvelle intervenir 
avant 

inscription 
un délai de deux

 délégués ont 
 stagiaire. S'ils

années. 
Art. 4 . — Les professeurs 

la qualité de fonctionnaire 
possèdent déjà la qualité de fonctionnaire
titulaire,  de 

 détachement
 ils sont placés en 

position
 durant la durée du 

stage... 
Art. 

peuvent
 5. — Les professeurs 

délégués
 être titularisés dans le corps 

des 
professeurs certifiés et assimilés à l'issue 
d'une année d'enseignement, 
subi avec succès les épreuves

 après 
avoir  

pratiques du certificat  d'aptitude au professorat
des enseignements du second degré ou 
l'épreuve constituée par les deux leçons 
de la deuxième partie du certificat d'apti
tude au professorat de l'enseignement
technique. 

La délégation ne peut être reconduite 
qu'une seule fois par décision ministé

Si j e disais p lus hau t que nous n e 
• avons pas encore t rop comment accuei l l i r 
ce texte , c 'est que nous n e pouvons pas 
nous d i r e p le inement satisfaits : l e pou r 
centage ' d ' u n neuv ième nous para î t tout 
à fait insuffisant p o u r « l i qu ide r » la 
d iza ine d e mi l l ie rs d 'A .E . et de M.A. 
qui pou r r a i en t p r é t end re au bénéfice des 
futures d isposi t ions . Des mesures t rans i 
to i res , à no t r e avis, devra ien t ê t re envi-
sagées pou r du moins « éponge r » les 
l icenciés d 'anc ien r é g i m e . 

Nous devons aussi nous p réoccuper de 
savoir d e quel le façon seront é tabl ies les 
listes d ' ap t i tude : i l va de soi , p o u r 
n o u s , q u e des Commiss ions adminis t ra 
t ives par i ta i res doivent ê t re consul tées , 
comme cela se p r a t i que , par exemple , 
p o u r é tab l i r les l istes d ' ap t i t ude aux fonc
t ions adminis t ra t ives . 

 rielle. 

Cependan t , i l < nous para î t ra i t profon
démen t démagog ique , i r réal is te e t , pou r 
tout d i r e , cont ra i re aux in té rê ts , cent fois 
réaffirmés pa r nous , des l icenciés d 'ensei
gnement de faire la f ine bouche et de 
d i re , c o m m e cer ta ins , que nous n e vou
lons pas d e tel les mesures . 

Nous avons été v ivement choqués p a r 
l a . l ec ture du compte r e n d  u du de rn i e r 
congrès na t iona l du S .N.E.S . dont le 
secréta i re général a pu affirmer : « C'est 
le Congrès de 1966... qu i a fixé lui m ê m e 
un taux de 5 à 10 %  . La di rec t ion d u 
S .N.E.S . a r evend iqué et ob tenu (1) le 
taux m a x i m u m autor isé par le Congrès , 
soit 10 % . Nous aur ions t r ah i notr"e 
m a n d a t en r evend iquan t davantage. . . 
» (2) . D ' a i l l eu r s , u n e mo t ion par 
l aque l le Pa ra i t r e , secrétaire na t iona l 
A.E.-M.A. d u S .N.E.S . « est ime qu ' i l 
faut con-

Commission 
des Certifiés 

Compte rendu de la réunion 
du 4 juin 1967 

7. Les problèmes posés par les C.E.S. —
Après un rappel des résultats obtenus par 
l'action syndicale auprès du ministère (services 
mixtes premier-second cycle), résultats qui devront 
être consolidés par l'action locale (certains chefs 
d'établissements, voire rectorats, ont déjà tenté 
de décourager nos collègues de demander ce genre 
de services en les menaçant de mauvais emplois du 
temps), un échange de vues a lieu sur la 
situation dans les différentes académies. Nous 
n'en retiendrons ici que deux types d'actions lo
cales : à Nîmes, deux grèves (parents 
d'abord, enseignants ensuite) et une nouvelle action 
prévue à la rentrée, pour protester contre des 
regroupements d'établissements entraînant une 
multiplication des effectifs pléthoriques ; à 
Rouen, le délégué S.G.E.N. à la commission de la 
carte scolaire est intervenu pour que. les 
transformations d'établissements concernent toute la 

ville et soient  faites en une seule fois êt non 
de manière parcellaire comme prévu initialement, 
ce qui rend plus facile la solution des 
problèmes individuels. 

Il reste cependant des anomalies dues à  

la lourdeur de la machinerie administrative 
incapable d'être prête à temps pour l'époque des 
mutations ; on a ainsi des collègues mu tés 
hors C.A.P. ; on signale également des  

premières affectations en C.E.S. dans la banlieue 
parisienne, alors que ces postes, créés trop tard, 
n'avaient pu être proposés au mou vement 
normal. 

2. La commission de premier cycle. — Un 
compte rendu de ses travaux est présenté.  
Deux points sont plus particulièrement évo 

qués : 

— l'urgence d'une définition du recyclage 

d a m n e r l e p ro je t L a u r e n t  » (3) est 
adop tée et le secréta i re général d u 
S.N.E.S. en t i re les conclus ions en- 
af f i rmant q u ' à son avis ce texte « 
impl ique que le S.N. E.S . d e m a n d e r a 
officiellement le r e t r a i t du proje t :» (4 ) . 

Une fois d e p lus , comme en 1958 lors 
de la g rande vic toire qui a p e r m i s d ' in 
tégre r d e n o m b r e u x l icenciés , comme 
en 1963 lors d u renouve l l ement d e ces 
mesures , on constate que cer ta ins n ' o n t 
j amais vou lu défendre sér ieusement les 
catégories défavorisées des ad jo in ts d 'en
se ignement et des maîtres auxi l ia i res e t 
q u e l e S .G.E.N. doi t se ba t t re seul p o u r 
a r racher une solut ion conforme à la jus 
t ice . Les l icenciés d ' ense ignement ju
geront ; en ou t r e , ils d e m e u r e r o n t vi
gilants. 

Alain FOUQUE. 

(1) « Obtenu », compte tenu du texte du 
Ministère, semble de trop 

(2) Cf « L'Université Syndicaliste » n° 23 
du 2 juin 1967. *

(3) Z&t'd.
(4) Ibid. 
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M U T A T I O N S Commission des certifiés 

(Suite) 

pour les professeurs de C.E.G. versés dans 
des classes « longues » ; 

. — l'intégration des A.E. dans le cadre des 
certifiés : déterminer dans quels cas l'inté
gration sur place peut être demandée. Il 
faut envisager un barème où entreraient en 
compte le temps passé au service de l'édu
cation nationale, les notes, les efforts pour 
passer le C.A.P.E.S., la situation de famille, 
etc. 

3. Action revendicative. — Les collègues 
semblent donner la priorité à une action sur 
les effectifs, la revendication sur l'abaisse
ment des maxima de service n'étant pas, 
pour autant, abandonnée. Restent à définir 
des modalités d 'action. . Le cas des certifiés 
de lettres modernes est évoqué, ainsi que 
celui des professeurs de français dans le 
technique : peu d'heures de cours dans cha
que classe, donc grand nombre de classes... 
et de copies. Il faudrait aboutir à une nou
velle définition des maxima de service du 
type : un professeur ne saurait avoir un ser
vice supérieur à X heures hebdomadaires et à 
Y élèves par semaine. 

4. Promotion interne. — Examen de réponses 
reçues au questionnaire sur la promotion 
interne ; l'une d'entre elles met l'accent sur 
la formation psychologique et pédagogique 
à donner aux enseignants. L'Académie de 
Besançon rappelle ses propositions telles 
qu'elles ont été résumées dans le question
naire envoyé aux établissements qui ont 
choisi ce thème d'étude et demande qu'on 
distingue nettement promotion interne et re
cyclage. Le ministère, pour sa part, semble 
s'acheminer vers une agrégation interne pa
rallèlement à une agrégation qui serait dé
cernée, en petites quantités, par un système 
de « super-choix ». 

5. Informations sur ce que pourrait être
le futur C.A.P.E.S. — Oral seulement pour 
les licenciés classés parmi les premiers (1). 

J. ANDRE

(1) La question est loin d'être tranchée,
comme l 'ont mont ré les récents débats à 
l 'Assemblée. V Mr la réponse' du Ministre 
dans « S. U. » n" 435, page 14. 

Prémouvement 

La Commission préparatoire dit le « pré
mouvement » s'est réunie le 10 avril 1967 
en vue d'examiner les demandes de réintégra
tion et les possibilités d'affectation en France 
des professeurs devant être réintégrés après 
détachement à l'issue de l'année scolaire en 
cours. 

Cette Commission n'a pu attribuer de 
postes. 

1° à un certain nombre de collègues qui 
avaient des vœux trop limités (une ville de 

faculté ou un seul poste actuellement non 
vacant) ; 

2° aux jeunes professeurs qui terminaient 
leur service militaire adapté et à ceux 
qui avaient . passé cette année les 
épreuves pratiques du C.A.P.E.S. en de
hors dë la métropole et dont les résul-

C.A.P. du C.N.T.E.

(Centre national de Télé-Enseignement) 

Le 2 mai 1967, la Commission a étudié 
la situation des collègues qui désiraient être 
maintenus au Centre, ainsi que les nou
velles candidatures. Une réglementation ré
cente du ministère avait exigé que chaque 
collègue passe auparavant devant une Com
mission médicale académique, si bien qu'il 
n'a pas été possible de prendre de déci
sion pour un grand nombre de cas, car les 
dossiers ven.int des rectorats n'étaient pas 
encore parvenus au ministère ou bien les 
collègues n'avaient pas encore été convo
qués devant les Commissions médicales aca
démiques. Il a été décidé que le maintien 
au Centre serait prononcé, dès que l'avis 
arriverait au ministère, si cet avis était 
favorable. 

Les collègues maintenus ont été nommés 
pour un an ou deux ans. Le maintien à 
_titre~3éfinitif d'un certain nombre de collè
gues a été un fait nouveau. Les professeurs 
encore en congé de longue durée n 'ont pu 
être réintégrés. 

Parmi les nouvelles candidatures, certaines 
ont pu obtenir satisfaction dans la limite des 
postes vacants et lorsque l'état de santé des 
candidats avait été reconnu officiellement 
déficient. Lorsqu'il n'y avait pas d'avis de la 
Commission médicale académique, l 'examen 
des vœux a été repoussé au mois de septembre. 
Les raisons familiales, seules, n 'ont pu donner 
lieu à une nomination au C.N.T.E. De même, il a 
été impos. 

tats n'étaient pas encore parvenus au 

ministère. Ces différents collègues ont 
été avertis que leur situation serait réé
tudiée pendant le mouvement normal. 

Comme l'année dernière, il a été difficile de 
nommer à un poste dans une ville de faculté les 
collègues qui ne pouvaient être examinés avec 
leurs autres collègues de la métropole concourant 
pour le même poste et dont on connaissait la 
candidature effective. D'autre part, le nombre des 
postes vacants mis à la disposition/ de la 
Commission n'étaient ni très nombreux, ni très 
variés, car il y avait uniquement les postes vacants 
ou les postes occupés par des délégations recto
rales, le jeu des mutations n'intervenant pas. Les 
collègues malheureux ont participé tous aux 
mouvement., de mai et juin, à moins qu'ils n'aient 
exprimé le vœu de renoncer à leurs demandes et de 
rester dans leur poste de détaché. 

sible de nommer les collègues qui venaient 
d'avoir un congé de convenances person
nelles. Il est nécessaire qu'ils reprennent 
d 'abord du service dans un établissement 
d'enseignement normal . 

C.A.P. de langues vivantes

(espagnol, italien, russe)

(les 16 et 18 juin 1967) 

Dans ces disciplines, il n'y avait pas de 
postes « hors mouvement ». Mais les déta
chements à l 'enseignement supérieur n 'é ta ient 
pas encore connus, ce qui a empêché la 
Commission de procéder à certaines nomi
nations dans les postes des grandes villes. 
Les créations de postes étaient assez nom
breuses, surtout en espagnol, si bien que 
les collègues ont souvent pu avoir satis
faction, sauf à Bordeaux et Toulouse, t rès 
demandés par les hispanisants. En italien, 
aucune nomination définitive 'n 'a pu se 
faire à Paris, tandis que les villes d'Aix et 
de Grenoble n'avaient pas tous les postes 
souhaités par les italianisants. 

La Commission se réunira le 3 juillet 
pour faire les affectations des nouveaux 
certifiés d'espagnol et le 20 juillet pour les 
premières nominations des certifiés de russe 
et d'italien. Elle reprendra l 'étude de cer
taines situations, car l 'enseignement supé
rieur aura vraisemblablement fait ses pro
positions. 

Marielle DESLANDRES. 

(Suite page 18) 

Coopération culturelle 

Audience accordée te 72 juin 1967 

par M. le Directeur de la Coopération 

M. Knapp a reçu la délégation du 
S.C.E.N. , composée de J . Mousel, Mme 
David, et C. Montagnier.

Les principaux points abordés ont été 
les suivants : 

Importance des inspections pour tous nos 
collègues détachés, de toutes catégories et 
en tous pays : comment remédier à un état 
de choses alarmant, qui dure depuis des 
années, mais semble s'aggraver — et, sans 

de l'ins
français 

doute, réviser tout le problème 
pection générale de l'enseignement 
à l'étranger ? , 

Vœu : Reconduction rapide du décret du 20 avril 
1964, qui avait fait suite au décret du 9 avril i960, 
décrets grâce auxquels un certain nombre de nos 
collègues ont pu, en passant les épreuves pratiques du 
CAPES, 

 cer
 à 

accéder à la catégorie des professeurs 
tifiés, dans l'exercice de leur mission 
l'étranger (1). 

Vœu : Que soit prochainement  abordé 
dans son ensemble le ^problème des maxima 

 d'ensei
 ques

 Direction 
 (Affaires 

de services dans les établissements 
gnement français à l'étranger, cette 
tion relevant, il est vrai, de la 
générale des Relations culturelles 
étrangères). 

Question. — Les candidats à des fonc
tions internationales peuvent-ils toujours, 
comme précédemment, 
cilités exceptionnelles 
(Voir circulaire publiée 

compter sur des fa

de détachement ? 
au « B.O.E.N. i> 

n6 9 : Note n" 12-453, du 11 avril 1961,
du

 907-

 Cabinet du

 Ministre). 

(1) Sur ce p o i n t , M. le D i rec t eu r 
n o u s ind ique que la r econduc t ion d u 
déc re t n ' es t pas envisagée, m a i s q u ' o n 
cherchera i t à régular iser la s i t u a t i o n d e 
collègues qu i a u r a i e n t p u bénéficier d u 
décret , a y a n  t pris ' l e u r s fonct ions a v a n t 
le 30 j u i n 65. U l t é r i eu remen t les m e 
sures à l ' é tude p o u r les AE et MA li
cenciés, s ' a p p l i q u e r a i e n t à t i t r e p e r m a 
n e n t auss i b i en à l ' é t ranger q u ' e n F r a n c  e 
m ê m e . 

S Y N D I C A L I S M E U N I V E R S I T A I R E - N" 4 3 6 - 2 2 J U I N .1967 U.7 



C.A.P.N. SCIENCES NATURELLES
26 mai 1967 

L E m o u v e m e n t a é té r e n d u 
difficile cet te a n n é e p a r les 
n o m b r e u s e s s u p p r e s s i o n s de 
pos t e s , n o t a m m e n t d a n s les E c o l e s N o r m a l e s ( b i e n q u ' u n 

ce r t a in n o m b r e d e déc is ions a i e n t été 
p r o v i s o i r e m e n t r a p p o r t é e s ) e t d a n s d e s 
é t ab l i s semen t s i m p o r t a n t s ; a u x m u t a 
t i o n s i m p o s é e  s ( e t à ces col lègues o n n e 
p e u t p r o p o s e r n ' i m p o r t e q u o i e t n ' im
p o r t e où) s ' a j o u t e n t celles qu i v i ennen t 
d e s pos t e s m e n a c é s d e s u p p r e s s i o n 
p rocha ine . Les c r éa t i ons d a n s les C.E.S. 
n e c o m p e n s e n t p a s en n o m b r e  , n i sur 

tout en équ iva lence , ca r la quas i - to ta l i té 
d e s pos tes s u p p r i m é s son t d u 2' cycle, e t 
on ne p e u t a r r i v e r à une s i t ua t i on où l 'on 
n ' a u r a i t à offrir à u n agrégé , u n 
p ro fesseur d e p r é p a r a t o i r e suppr i m é e , au 
col lègue chevronné , q u ' u  n C.E.S. d e pe t i te 
loca l i t é . O n p e u t d i r e , à p a r t que lques 
r a r e s except ions , q u e t o u t e s les 
m u t a t i o n s v e r s les a c a d é m i e s mér i 
dionales , si e l l es n e sont p a s u n s i m p l e 
g l i ssement r ég iona l ou local , o n t é té 
d e s m u t a t i o n s d ' ag régés ou d e s r a p p r o 
c h e m e n t s d e con jo in t s . E  t d a n s les au 
t r e s a c a d é m i e s les g r andes agg loméra 
t ions , s u r t o u t p o u r v u e s d ' un ive r s i t é s , ou 
d e cen t r e s d e r e c h e r c h  e s o n t p r a t i q u e 
m e n t b loquées : C l e r m o n t - F e r r a n d , Be
sançon , a g g l o m é r a t i o  n lilloise ou s t r a s -
bourgeoise , G r e n o b l e , e tc . 

Chose c u r i e u s e : des villes c o m m e 
Cha r t r e s , R e i m s , son t b e a u c o u p m o i n s 
d e m a n d é e s q u ' a u t r e f o i s c o m m e s i e l les 
ava ien t d i m i n u é d ' in té rê t d e p u i s qu 'e l les 
n e son t p l u s d e l ' académie d e P a r i s ! 
Alors qu ' au c o n t r a i r e les ac t iv i t és sco
la i res et u n i v e r s i t a i r e s y s o n t pa r fo i s 
augmen tée s d ' i m p o r t a n c e ! 

Un a u t r  e p r o b l è m e difficile e s  t celui 
des t r a n s f o r m a t i o n s de 1 e r cycle d e lycée en 

• C.E.S. Les a f fec ta t ions s e m b l e n  t pa r fo i s 
ê t r e faites s u r le p lan local s a n s t en i r 
c o m p t e d e t o u t e s les c o n s i d é r a t i o n s d e 
grade et d ' a n c i e n n e t é ; cela e n t r a î n  e d e 
n o m b r e u s e s d e m a n d e s d e r e t o u r soi t à 
r é t a b l i s s e m e n  t d e 1 e r cycle, so i t à l 'éta
b l i s sement d e m e u r é au m ê m e s i t e lors
que l ' au t re p a r t i  e es t t r a n s f é r é  e à la 
pér iphér i e . O r il es t dangereux p o u r l'en
s e m b l e d e s co l lègues e t p o u r le C.E.S. 
lu i -même, d e d é g a r n i r u n p o s t e d e C.E.S. 
s i l 'on n ' e s t p a s a s s u r  é d e l e p o u r v o i  r 
auss i tô t : il r i s q u e d ' é chappe r p o u r un 
t e m p s p l u s o u m o i n  s long aux cer t i f iés !E 
t p o u r t a n t o n n e peu t d e m a n d e r à u n 
collègue d e s igne r en a p p r o u v a n t u n 
d é p l a c e m e n t q u ' i  l n ' a p p r o u v e p a s d u 
tout- Ces a f fec ta t ions ne devraient-
e l les , p a s ê t r e e x a m i n é e s e n 
c o m m i s s i o n s par i t a i r e s qui p e r m e t t r a i e n t 
le c o n t r ô l e à l 'échelon n a t i o n a l , e t 
a p p o r t e r a i e n t p lu s d e garan t ies ? 

A lire les d e m a n d e s d ' exp l i ca t ions 
a p r è s l ' a n n o n c e d u m o u v e m e n t , o n voit 
q u ' o n ne s a u r a i t t r o p r é p é t e r : 

• que les d o c u m e n t s t r a n s m i s a u x col
lègues, s 'ils s o n t i nd i spensab les p o u r la 
défense efficace de leur s i t u a t i o n , n e peuvent 
ê t r e p r i  s officiellement e n cons idéra t ion 
s ' i ls n e se t r ouven t p a s auss i d a n s le d o s s i e r 
r égu l i è r emen t t r a n s m i s p a r voie 
h i é r a r c h i q u e ; en p a r t i c u l i e r la coïncidence 
d e s v œ u x s u r les d e u x t y p e s d e d o c u m e n t s 
s o n t i nd i spensab le s ; toutefois le co l lègue 
p e u t exp l iquer p l u s longuement a u dé légué 
la m o t i v a t i o n exacte de sa d e m a n d e ;

• que l o r s q u e • que lque a r r a n g e m e n t 
semble p o u v o i r in te rven i r s u r l e p l a n 
local il es t e s sen t i e l d 'avoir l ' a c c o r  d de 

l ' I n s p e c t i o n Géné ra l e . E n 
c o m m i s s i o n , c ' e s t t o u j o u r s à 
l ' I n s p e c t i o n G é n é r a l e q u e r e v i e n t la 
déc is ion définit ive ; 
• q u e les a r g u m e n t s - i nvoqués p o u r ob
t e n i r u n e m u t a t i o n s o n t d e t r o i s o r d r e s ; 
e n p r e m i e  r l ieu i l y a les a r g u m e n t s 
a d m i n i s t r a t i f s qu i r é p o n d e n  t à des a r t i 
c les d u r èg l emen t : g r a d e , anc i enne t é d e 
g r a d e e t d e service , d u r é e d e sé jou r d a n s 
le p o s t e ac tue l l emen t o c c u p é , r a p p r o c h e  
m e n t d e s con jo in t s . P u i  s les a r g u m e n t s 
d ' o r d r e pédagog ique , e t ceux d ' o r d r e 
p e r s o n n e l ( s i tua t ion d e famil le , é t u d e s , 
s a n t é , m o y e n s d e c o m m u n i c a t i o n s , loge
m e n t , e t c . ) . Les dé l égués d u p e r s o n n e l 
c o n t r ô l e n t les p r e m i e r s e t s 'efforcent 
d e f a i r e va lo i r a u m a x i m u m les de r 
n i e r s .  

O n p e u t ê t r e c e r t a i n que , si le m o u v e m e n t 
a é té p r é p a r é à l ' avance p a r l 'ad
m i n i s t r a t i o n  , c 'est u n e b a s  e à p a r t i r d e 
laquel le e n C o m m i s s i o n p a r i t a i r e . c h a q u e 
p o s t e e t c h a q u e col lègue es t e x a m i n é , 
c h a q u e cas pa r t i cu l i e r d i s cu t é . Une chose 
c e p e n d a n t r e s t e r e g r e t t a b l e : les docum e n t s 
officiels ( l is te d e s p o s t e s vacan t s , l i s te 
d ' e n s e m b l e d e s v œ u x ) ne n o u s prov i e n n e n t 
q u e 24 ou 48 h e u r e s a v a n t l a r é u n i o n ; cela n e 
n o u s l a i s se q u e b i e n p e u d e t e m p s p o u r 
e x a m i n e r les poss ib i l i t é s e t les 
imposs ib i l i t és , e t p o u r p e s e r le p o u r e t le 
c o n t r  e d e s vœ u x e n c o n c u r r e n c e . 

H . ROUX.

C.A.P.N. A. E. - M. A.
23 et 24 mai 1967

Tout d 'abord je p réc i se que ce t t e 
C.A.P.N. n'a eu à connaî t re que d e s titu
lar isa t ions et d e s muta t ions d e s adjoints 
d ' ense ignemen t . Les dé léga t ions ministé
rielles d'A. E. s tag ia i res ne seront accor 
d é e s qu 'u l tér ieurement par les so ins du 
Ministère . 

Une fois d e plus j'ai pu noter un raid i s s e m e n t 
d e la posi t ion officielle : la règ le d e la 
spécial isat ion d e s p o s t e  s qui jusque- là souffrait 
d e s except ions a é té ce t t e a n n é e appl iquée avec 
une t r è  s g r a n d e rigueur. Il en a é t é d e même pour 
c e t t e nouvelle règle , du moins en c e qui 
c o n c e r n e les A. E., qui veut que le fonct ionnaire 
sé journe au moins deux a n s d a n s un pos te avan t 
d e demande r s a mutat ion. Enfin, les v œ u x 
formulés par les s tag ia i res , à d e t r è  s r a r e s 
excep t ions p r è s , n 'ont pas é t é pris en 
considéra t ion. 

Le résultat d 'une spécial isat ion e x c e s 
s ive d e s pos t e s es t q u e nombreux son t 
ceux, pourtant soll icités, qui n 'ont pu ê t r e 
pourvus , et cela même dans d e s a c a d é 
mies notoirement déficitaires. A cela il 
faut ajouter le s c a n d a l e déjà d é n o n c é 
d e s p o s t e s non spéc i a l i s é s sur l esque ls , 
en ver tu d e la règle p récéden te , on r é 
p u g n e à mettre d e s l icenciés . Or, c o m m e 
les A. E. non l icenciés son t de plus en 
p lus ra res , beaucoup d e pos t e s , pourtant 
d e choix, ne sont p a s pourvus . 

U n e consolat ion, cependan t , pour les 
A. E. s tagia i res : Cont ra i rement aux au
t r e s a n n é e s , il n'a é t é mis fin à aucun 
s t a g e . Dans les c a s les moins favorables , 
n o u s avons pu obtenir une prolongation 
d 'un an . Aux in t é r e s sé s d e mettre à profit 
c e su r s i s en vue d 'une titularisation l'an 
p rocha in . 

Alain FOUQUÉ, 
Représen tan t élu du pe r sonne l 

à la C . A . P . N . d e s A. E. 

C.A.P.N. HISTOIRE-GÉOGRAPHIE
8 et 9 juin 1967 

S ' IL fallait qual i f ier ces C.A.P.N., 
j e m e t t r a i s e n avan t le m o t « 
difficultés » : difficulté p o u r 
t r o u v e r u n e salle ( n o u  s avons « d é m é n a g é » deux fois) 

m a i s cela es t m i n e u r ! diff icultés « 
i n d é p e n d a n t e s de la volonté » d u P 5 : t ou t e s 
les n o m i n a t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s n e son t 
p a s fa i tes , la l is te d e s dé tachem e n t s d a n s le 
S u p é r i e u r e t a u C.N.R.S. p a s é tab l ie ( o n 
p a r l e d e 80 à 100 d é p a r t s ) , c a r t e sco la i re en 
c o u r s d 'é tabl is s e m e n  t d a n s c e r t a i n e s villes 
c o m m e Dijon, N a r b o n n e (ne s a c h a n t a l o r s 
s'il y a u r a i t ou d e s p o s t e  s v acan t s o u d e s 
p ro fes seu r s t i t u l a i r e s en s u r n o m b r e , le 
Min is tè re n '  a p a s c r  u devo i r y faire d e 
n o m i n a t i o n s ) ; diff iculté e n c o r e d u e à u n p lu s 
g r a n d n o m b r e . d e p o s t e s v acan t s p a r r a p p o r t 
a u x années p r é c é d e n t e s (de n o m b r e u x p o s t e s 
e n C.E.S. on t é té c réés ) ; diff iculté enfin . à 
c ause d e l ' é t ro i tesse d e s v œ u x de c e r t a i n s 
collègues (qu ' i l s s achen t qu ' i l s n e p e u v e n t 
ê t r e n o m m é s q u e s u r u n p o s t e d e m a n d é : si 
l e u r  s v œ u x p o r t e n  t la m e n t i o n « Le H a v r e 
», on p o u r r a les n o m m e r à n ' i m p o r t e que l 
é t ab l i s s emen t d u H a v r e ; m a i s si la d e m a n d e 
c o m p o r t  e « Lycée d u P a r c Lyon » où il n 'y a 
p a s d e p o s t e vacan t , o n n e p o u r r a le n o m m e r 
à Vill e u r b a n n e o ù il y a u r a i t eu u n e poss i 
b i l i té ) ; diff iculté enfin à m u t e r d e s ag régés 
q u i n e p e u v e n t ense igne r q u e d a n s des lycées 
et n o n d e s C.E.S . ( o r c 'est d a n s ces d e r n i e r s 
qu ' i l y a le p lu s g r a n  d n o m b r  e d e p o s t e  s 
v a c a n t s ) . 

« Le m o u v e m e n t s e ra s u r t o u t u n mou
v e m e n t d e r a p p r o c h e m e n  t d e con
jo in t s » a d i t M.- l ' I n s pec t eu r Géné ra l 
Crouzet e n o u v r a n t la séance . Cela a 
é té v ra i e t d e n o m b r e u  x cé l iba ta i r e s 
vont se s en t i r lésés , ce qu i m e v a u d r a 
q u e l q u e s l e t t r e s a igres-douces . . . M a i s i l 
y a l ' app l ica t ion d e la loi R o u s t a n . 

Les vil les un ive r s i t a i r e s ( B o r d e a u x  , 
30 d e m a n d e s p o u r 4 p o s t e  s ; R e n n e s , 
20 p o u r 1) o u d u S u d (Cannes , 19 
d e m a n des p o u r 3 p o s t e s ; Cagnes , 12 
p o u r 0 11! Lunel , 11 p o u r 2) s o n t t r è s 
d e m a n d é e s  . D ' a u t r e s vi l les se « 
d é p e u p l e n t » e t ce n e son t p a s 
t o u j o u r s d e s « t r o u  s » (Le H a v r e , 34 
p o s t e  s b u d g é t a i r e s , 11 vacances , 2 
d é p a r t s , 2 m u t a t i o n  s i n t e r n e s à la 
vi l le) . Sauf d a n s les g r a n d e  s vil les, 
les C.E.S. n e s o n t p a s d e m a n d é s e t d e s 
s ec t eu r s e n t i e r s n ' o n t p a s ou guè re d e 
t i tu la i res ( en Mosel le s u r 111 p o s t e s bud
gé ta i res , 52 v a c a n t s a p r è  s ce mouve
m e n t ; il y en avai t 38 en 1966). 

Les « n o u v e a u x cert if iés » von t ê t r e 
affectés s u r t o u t d a n s des a c a d é m i e s dé
f ic i ta ires e t d a n s les C .E .S . en p r i o r i t é . Mais 
cela n e c o m b l e r a p a s les « t r o u s », e n fin d e 
C.A.P.N. n o u s avons a l o r s posé le p r o b l è m  e 
d e s dé léga t ions m i n i s t é r iel les : n o u s a v o n s 
p r o t e s t é c o n t r e l 'arr ê t d 'oc t ro i d e ces D.M. 
e t c o n t r  e la p a r c i m o n i  e avec laquel le e l les 
on t é té acco rdées . I l y a u r a i t é g a l e m e n t u n e 
a u t r e so lu t ion qu i cons i s t e ra i t à t i tular i se r 
t o u s les M A  . qu i « s o u v e n t donn e n t u n 
e n s e i g n e m e n t d e qua l i t é » ( u  n I n s p e c t e u r 
G é n é r a l )  . Mais q u a n d passe-ra- t -on à l a 
r é a l i s a t i o n d e ce v œ u ? 

L ' In spec t ion Généra le a é g a l e m e n t dé 
cidé de fa i re u n « m o u v e m e n t officieux » 
d u r a n  t les vacances a p r è s 
l ' é tabl i ssem e n t d e la l i s te d e s 
d é p a r t s d a n s le S u p é r i e u r e t a u 
C.N.R.S. Que lques collègues n o n 
m u t é s à ce j o u r r e c e v r o n t a l o r  s 
sa t i s fac t ion . Q u a n d , c o m m e n t ce la s e 
fera-t-il ? I l es t enco re t r o p tô t p o u r le 
d i re . 

F. CLAD.
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Noire numéro spécial FORMATION PROFESSIONNELLE) 
(<S.U.> N° 433 du 1-6-1967) 

n'a pas fini de faire parler de lui.,, 
L e p r é c é d e n t n u m é r  o d e « S. U . » a d é j à p u b l i é q u e l q u e  s é c h o s d e l a 

p r e s s e c o n s a c r é e à n o t r  e n u m é r o s p é c i a l s u r l a f o r m a t i o  n 
p r o f e s s i o n n e l l e . 

N o u s r e p r o d u i s o n s c i - a p r è s q u e l q u e s e x t r a i t s d e n o u v e a u  x 
a r t i c l e s q u i s o u l i g n e n t l ' i n t é r ê t s u s c i t é p a  r n o t r  e i n i t i a t i v e . 

LE MONDE 
Le Syndicat Général de l'Éducation nationale demande que 

plus d'importance soit donnée aux études professionnelles 
« Les études professionnelles doivent devenir la branche la plus impor

tante du second cycle  secondaire (à partir de la classe de seconde) », ont 
déclaré, au cours d'une conférence de presse, les dirigeants du Syndicat de 
VEducation Nationale  {C.F.D.T.) en exposant contenues
dans un numéro spécial 

les propositions 
« Syndicalisme Universitaire ». 

 estime 
de leur bulletin 

que, puisque, selon les prévisions officielles, 35 % 
 classe d'âge doivent à l'avenir faire  des études menant 

 baccalauréats,  à tous les autres une sérieuse 

Le S.G.E.N. 
des enfants d'une 
aux différents 
formation professionnelle

il faut offrir
dans les collèges d'enseignement technique.

Une pédagogie nouvelle pour l'enseignement général 

condamne la réduction des horaires enseignement
histoire, géographie, législation du travail, mathéma

dans les C.E.T. prévue par la réforme de l'enseignement.
de ces disciplines devraient moins chercher à incul

qu'à réaliser une « animation culturelle » en utili

Le syndicat 
général » (français, 
tiques et sciences) 
Mais les professeurs 
quer des connaissances 
sant des méthodes actives, en partant de cas concrets, d'intérêt,
comme « le budget familial, les salaires, l'étude 

de centres'
de quelques entreprises

locales, les problèmes de la ville et de la région»... tradi
tionnelle de type abstrait est vouée à l'échec auprès 

«La démarche 
d'un très grand nombre 

de jeunes, constate M. Falga. Il faut se méfier comme de la peste de l'éga-
formel.litarisme  » 

Améliorer la qualification des professeurs 
 le recrutement et la formation des professeurs d'enPour le syndicat, 

seignement technique et professionnel ne sont pas adaptés  de
Les professeurs, pour l'enseignement théorique 

à l'évolution 
comme pour  le 

 «avoir  droit à un stage de qualification tech
l'industrie
. 
travail 
nique 

à l'atelier, devraient 
ou pédagogique d'une durée de trois à neuf mois, tous les cinq ans 

au maximum ». Des techniciens du secteur privé pourraient assurer des
enseignements très spécialisés, à condition de subir une formation pédago
gique d'au moins trois M. Rossigneux, permettre au
technicien d'entrer 

mois. « Il faut, écrit 
de plain-pied dans l'Université.»

L e M o n d e ( G u y H e r z l i t c h ) . 

L'UNION (Reims) 
Le S.G.E.N. «Toute l'Université est impliquée dans la formation 

professionnelle » 
(...) Le S.G.E.N. affirme tout d'abord que formation professionnelle et culture 

sont indissociables. 

sont mises en cause, constate-t-il, par l'abandon « Ces deux exigences fondamentales 
au patronat de la formation conduisant au C.A.P. assurée jusqu'alors pour partie par les 
collèges d'enseignement technique. Les dispositions récentes prises en faveur de la 

de la scolarité aggravent la situation, estime le S.G.E.N., en mettant sous prolongation 
la dépendance d'intérêt particuliers une fraction importante de la jeunesse. » 

(...) 
 ni les maîtres. Les formules 
 de la formation effective des 

« On n'a prévu ni les crédits, ni les établissements, 
envisagées peuvent difficilement répondre aux impératifs 
leunes considérés. 

« C'est toute l'université, conclut le S.G.E.N., qui est impliquée dans la nécessité 
de mettre en place un système d'enseignement technique cohérent, attractif, autorisant la 

et la formationpromotion  permanente.  ne sont pas remplies, 
la démocratisation de l'enseignement 

Si toutes ces conditions 
demeure un slogan. » 

Collèges 

d'Enseignement 

Technique 

Réflexions 
pour les vacances 

N n'avons l'intentionOUS  pas  de 
troubler la quiétude de nos collè
gues ni le repos auquel ils ont 

droit durant les mois qui vont suivre. 
 indispensable de faire le Il est toutefois

point de la situation avant ce départ  en 
vacances, tant il est vrai que les con
ditions actuelles et les prévisions concer

l'activité
 dès le mois 

nant la rentrée conditionneront  
professionnelle et syndicale  
de septembre. 

Une rentrée difficile 

Cette r en t r ée sera difficile car nous 
conna î t rons encore des condi t ions d 'exer
cic e ano rma le s . 

 se met en place... » « La réforme
« C'est une période transitoire... » « Le
niveau des élèves va être amélioré... » 

 Combien de fois avons-nous 
déjà en tendu ces formules 
des t inées à « faire pa t ienter » les enseignants et , à la l imi te , à m a s q u e r la 
réa l i té ? 

Mais que l le est cette réal i té ? Nous 
ne pensons pas qu ' i l soit nécessaire de 
la préciser à ceux q u i l ' on t subie et qui 
r i squent encore d e la sub i r s'ils négli
gent de poursu ivre l ' ac t ion syndicale  
déjà engagée avec succès. 

Il est clair que nos établ issements 
vont accuei l l i r , en s ep t embre , des jeunes 
p réparan t un C.A.P. en trois ans , issus  

des classes d e fin d ' é t u d e s pr imaires ou 
d e t ro i s ième, avec ou sans l e B .E .P .C . ;  

d ' au t r e s , de rec ru tement aussi hétéro
gène, qui p répa re ron t un C .A.P . en 
deux ans ; q u e , p a r m i nos C.E.T. , cer
tains v o n t - s e consacrer aux B.E.P. dont 
on espère — sans p lus — que les p ro
grammes seront prê ts ; par ai l leurs , on 
va ten te r à tout pr ix d e pe rmet t r e l 'ac
cueil des j eunes concernés par la pro
longat ion de la scolari té obl igatoi re . 

La c i rcu la i re , pa rue au dern ier « B . 
0 . » et que nous d o n n o n s en commu
nicat ion par a i l leurs , conf i rme cette 
de rn iè re ob l iga t ion . Il n 'es t pas ques
t ion , p o u r no t r e o rgan isa t ion , de refuser 
aux j eunes don t il s 'agit toutes les possi
bili tés de format ion , sur tout lorsqu 'e l le 
peut ê t re ra t ionne l le e t sér ieuse (et c'est 
le cas dans les C . E . T . ) , a lors que nous 
avons toujours réc lamé ces possibil i tés. 
Mais il serait inacceptable que les per
sonnels des C .E .T . fassent, eux, et par 
répercuss ion leurs é lèves , les frais d e 
l ' opé ra t ion . (Suite page 20) 
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Collèges d'Enseignement Technique 

Réflexions poic les vacances (suite) 

L'action passée 

L'action à venir.. 

A ce poin t de no t r e p ropos , i l con
vient d e faire le bi lan des lut tes menées 
an té r i eu remen t par le pe r sonne l . 

Circula i res des 13 janv ie r et 17 no
v e m b r e 1965 pour les P . T . A .  , du 17 
nov e m b r e 1966 pour les P .E .G . et 
P . E  . T . T . ; aménagement des heures d e 
pré para t ion pour le personne l des 
atel iers t émoignen t que les 
revendica t ions formulées étaient 
just if iées et valables . Nous savons 
que ces disposi t ions n ' o n t pas eu toute 
la por t ée souhai tée et que , pa r a i l leurs , 
le « content ieux C E . T . » reste 
impor t an t . 

Toutefois , il ne suffit pas de se l imi ter à 
u n e s imple cons ta ta t ion . 

Les motifs réels d e l ' insuffisance d'ef
fet d e ces mesures par t ie l les rés ident 
dans le re tard appor t é à l eur appl ica
t ion et aussi dans le fait que , souvent , la 
réa l i té de la si tuat ion est camouflée par 
le j eu des heures supp lémen ta i r e s . Or , 
il est i l logique de réc lamer un allége
ment de service si l ' accumula t ion des 
h e u r e s supp lémenta i res r a m è n e à u n to
tal au moins aussi l o u r d . Il est égale
me n t i l logique de faire en supp lément un 
t ravai l qu i consacre u n e charge d e 
service accrue mais n ' e s t r é m u n é r é qu ' en 
dessous d e sa va leur . Rappe lons , e n 
effet, que le taux dec heures supplé
menta i res est calculé, pou r l ' ense igne
ment , en divisant le t ra i t ement moyen 
par le m a x i m u m d e service rég lemen
ta i re et en réduisant aux 5/6 le quot ien t 
ob t enu . Ainsi , ac tue l lement , lo rsque u n 
P . E . T . T . , un P . E . G . ou un chef d ' a te 
l ier au 10 e éche lon (dont l ' h e u r e de 
travai l vaut no rma lemen t près d e 20 F ) 
effectue une h e u r e supp lémen ta i r e , c'est 
à un tarif déva lué , à pe ine supér ieur à 
13 F , q u ' i l accepte d ' en êt re payé . . . 
Aucun t ravai l leur d e l ' i ndus t r i e ou d u 
c o m m e r c e n 'acceptera i t une tel le au
m ô n e  , fort de la législat ion qu i établ i t 
q u e tout travail supp lémen ta i r e d o n n e 
dro i t à r émunéra t ion ma jo rée . 

L ' admin i s t ra t ion n ' a jamais accordé de 
p le in gré que lque satisfaction que ce 
soit à nos revendica t ions . C'est seu lement 
sous la press ion concer tée du person
nel qu ' e l l e se rend parfois à l ' év idence 
des nécessi tés . E  n ce qui concerne le 
p rob lème des surcharges hora i res , la so
lu t ion réside dans la créat ion de postes 
budgé ta i res ; reste à en faire sent ir l 'obl i 
gation aux organismes officiels compé
ten ts , et cela est poss ible si tous les per
sonnels s 'en t iennent au max imum de 
service rég lementa i re de leur catégorie . 

Notre vraie responsabilité 

Nous savons que T o n fera appe l au 
i s en t iment », à l ' espr i t de responsabi
l i té des enseignants pou r assurer , coûte 
que coûte , l eu r service, « dans l ' in té rê t 
des élèves ». Mais nous d isons que la 
responsabi l i té des ense ignants est préci 
sément de ne pas laisser r econdu i re une 
si tuat ion dont les élèves sont , en fin de 
compte , les vict imes. Dans des classes 
de 40 élèves ou des sections d 'a te l ie r 
p l é tho r iques , on n 'ense igne pas : on fait 
du gard iennage ; tout au plus cette for
mu le d e misère permet-e l le à q u e l q u e ; 
élèves t rès doués d ' en t i rer que lque 
profi t , mais est-ce là l 'objectif qui nous 
est assigné ? 

L 'ense ignement t echnique a é té assez 
c r i t iqué , et de l ' i n t é r i eu r et de l 'exté
r i eu r , pou r que nous nous permet t ions 
de d i re q u ' i l est temps que le person
nel se l imi t e à son strict max imum d e 
service pou r la p rocha ine ren t rée sco
la i re . 

Cet te p ropos i t ion , r igoureuse dans sa 
log ique , ne peut en aucun cas d o n n e r 
pr ise à mesures de ré tors ion , puisque le 
personnel cont inuera d 'assurer le service 
n o r m a l pou r leque l il est r é m u n é r é . E l l e 
s 'adresse aux différentes organisat ions 
syndicales , en vue de son applicat ion gé
néral isée en sep tembre . El le imp l ique 
que , dès main tenant , tous nos collègues 
réservent l eu r acceptat ion déf ini t ive 
quan t aux projets d ' emp lo i du temps 
qui peuvent leur ê t re proposés , si ces 
pro je t s impl iquen t des heures supplé
menta i res , m ê m e assort ies d e la promesse 
de la rémunéra t ion en v igueur . 

Rappe lons que les disposi t ions des dé
crets du 25 mai 1950 por tan t obligat ion 
d e deux heures supplémenta i res ne s 'ap
p l iquen t pas aux personnels enseignants 
des C .E .T . 

Le temps du folklore est t e rminé . Il 
s 'agit de savoir si, i nd ép en dammen t des 
autres act ions possibles, celle que nous 
p roposons , parce qu ' e l l e est logique et 
efficace, recuei l lera l ' adhés ion de nos 
col lègues . 

J. BENETON,
secrétaire général. 

Prolongation de la scolarité 

obligatoire 

Les C E  I feront 
face ! 

Faisant suite aux circulaires des 7 février 
et 8 mai 1967 relatives à l'application de 
l'ordonnance du 6 janvier 1959 prescrivant la 
scolarité obligatoire jusqu'à 16 ans, une 
nouvelle circulaire de la Direction de la 
Pédagogie, en date du 7 juin (B.O. n° 24), 
précise les conditions d'accueil des jeunes de 
14 à 15 ans dans des sections en trois ans de 
CE.T. 

Il est rappelé que ces sections, maintenues 
à titre provisoire, constituent un moyen de 
formation auquel il sera fait appel avant 
d'avoir recours aux sections d'éducation pro
fessionnelle. 

Les examens d'entrée en C E T . sont sup
primés (sections en trois ans). L'admission 
des candidats sera prononcée sur examen du 
dossier scolaire, compte tenu de l'avis des 
services d'orientation scolaire et profession
nelle, et prononcée par le chef d'établisse
ment sollicité en premier choix (admission 
pouvant être satisfaire dans cet établissement) 
ou par l'inspecteur de l'E.T. ou l'inspecteur 
principal (dans les autres cas). L'examen est 
maintenu pour les élèves issus de l'enseigne
ment primaire privé. 

Toutes les places dans les sections profes
sionnelles de C.E.T. devront être occupées : 

« On ne saurait admettre qu'un certain nom
bre de places restent vacantes et un effort 
particulier devra être fait dans ce domaine 
pour la rentrée de 67. » 

On tendra de même à réaliser une meilleure 
information des familles. 

Les sections professionnelles seront classées, 
par département, en trois catégories : 

1) Sections très demandées et d'accès dif
ficile (dans cette catégorie, les sections recru
tant sur plusieurs académies : métiers d'art, 
hôtellerie, imprimerie, horlogerie, électro
nique, etc.). 

2) Sections d'accès normal.
3) Sections moins demandées et générale 

ment d'accès facile. 

Ce classement-sera adressé aux directeurs 
des C.E.T. d'accueil. 

Le processus d'examen des dossiers en vue 
de l'affectation dans un établissement voisin 
est précisé et il est spécifié que les candidats 
dont le niveau scolaire sera jugé insuffisant 
devront cependant recevoir une qffectation 

(Suite page 21) 

N O S L E C T E U R S R É P O N D E N T 
L e s u c c è s d e c e n u m é r o s p é c i a l a u p r è s d u p e r s o n n e l e t d a n s l e s d i v e r s 

m i l i e u x q u e p r é o c c u p e n t l ' a v e n i r e t l ' é v o l u t i o n d e l ' e n s e i g n e m e n t p r o f e s 
s i o n n e l p e u t s e m e s u r e r v a l a b l e m e n t à l ' a f f l u e n c e e t à l a q u a l i t é d u 
c o u r r i e r s u s c i t é p a r n o t r e p u b l i c a t i o n . 

L e q u e s t i o n n a i r e c o n t e n u d a n s le j o u r n a  l n o u s v a u t , e n r e t o u r , 
d e s c o m m e n t a i r e s e t s u g g e s t i o n s d e n o m b r e u x c o r r e s p o n d a n t s , d e t o u t e s 
c a t é g o r i e  s e t d e t o u s o r d r e  s d ' e n s e i g n e m e n t , q u  i d ' a i l l e u r s n ' a p p a r t i e n n e n 
t p a s t o u  s a u S.G.E.N.., m a i s q u  i n o u s d i s e n t p a r t a g e r n o s v u e s e t 
t r o u v e r d a n s n o s e x p o s é s l e s m o y e n s d ' u n e m e i l l e u r e c o n n a i s s a n c e d u 
p r o b l è m e e t l e s é l é m e n t  s d e r é f l e x i o n s u s c e p t i b l e s d ' o r i e n t e r l e u  r a c t i o n . 

R e t a r d a t a i r e s , h â t e z - v o u s d e n o u s f a i r e c o n n a î t r e v o t r  e o p i n i o n e t v o 
s c r i t i q u e s e n é c r i v a n  t à : S .G .E .N . -C .E .T . , 5, r u e Mayran ,> P a r i s ( 9  e ) . ' 
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Enseignements artistiques 

Après le congrès musical de Besançon 

scolaire (redoublement de la classe de fin 
d'études, classes de transition et quatrième 
pratique, enfin section d'éducation profes
sionnelle). 

Une période d'accueil est prévue dès la 
rentrée afin d'informer les élèves sur la vie 
de l'établissement, l'organisation des études 
ei la formation professionnelle et sur les 
caractéristiques de la profession à laquelle ils 
se prépareront. 

Une réunion des parents sera également 
organisée afin de leur donner tous renseigne
ments, notamment à ceux dont les souhaits 
exprimés n'auraient pas été entièrement satis
faits. 

Enfin il est rappelé qu'en raison de l'obli
gation scolaiie jusqu'à 16 ans, les élèves ne 
pourront quitter le C E T . avant d'avoir cet 
âge révolu et devront dans cette at tente, le 
cas échéant, être dirigés sur un autre éta
blissement. 

Les notes obtenues à l'examen d'entrée 
éventuellement subi ne seront considérées que 
comme un élément du dossier et, en aucun 
cas, cet examen ne pourra faire obstacle à 
la procédure définie par la circulaire visée. 

Sur avis des conseils d'orientation, l'accès 
aux sections en trois ans pourra être ouvert 
à certains élèves issus des classes de cin
quième de transition ou de quatrième pra
tique. 

Les conditions d'admission dans les C E T . 
en deux ans e t dans les L.T. demeurant in
changées (arrêtés du 2 juin 60 et 7 février 64, 
admission d'après l'avis du conseil d'orienta
tion), excepté pour les établissements tech
niques dont la zone de recrutement justifie 
un examen d'entrée et dont une circulaire 
donnera la liste. 

Nous pouvons, certes, souscrire aux dispo
sitions ci-dessus résumées, mais non sans 
déplorer les conditions d'improvisation dans 
lesquelles elles sont prises et risquent d'être 
appliquées. 

De telles mesures, dont la nécessité^ ne 
date pas d'hier, auraient pu et dû être 
arrêtées depuis longtemps et plus rationnelle
ment. 

Elles confirment, en tout cas, la vocation 
des C.E.T. à dispenser un enseignement pro
fessionnel à partir du plus simple niveau de 
qualification et jusqu'au « brevet d'études 
techniques » défini par notre brochure, dans 
le cadre d'un vaste second cycle diversifié.^ 

Cette satisfaction doit, hélas, se tempérer 
de beaucoup de scepticisme quant à la réali
sation effective des possibilités d'accueil et 
des dégagements de crédit nécessaires 

J. BENETON.

DANS « S. U. » n° 4 2 3 ( 2 mars 
1967 ) , nous avons annoncé un 
congrès d ' éduca t ion musicale , à 

Besonaçn, les 2 3 , 2 4 , 2 5 mars 1 9 6 7 . 
(Voir aussi deux numéros de « l 'Educa

tion Nat ionale » du 6 e t du 2 7 avril 67 
e t « Le Monde » du 2 8 mars) . 

Plusieurs des camarades des ' ense igne 
ments , ar t is t iques du S.G.E.N. on t par 
t ic ipé à ce congrès . Ils nous ont t ransmis 
un compte rendu détai l lé des t ravaux. 
Nous ne donnons , c i -dessous , q u ' u n bref 
r é sumé : pour plus de détai ls , s 'adresser 
à la « Commission a r t i s t ique S.G.E.N. » . 

POUR UNE EDUCATION 
• ARTISTIQUE RENOVEE 

PAR UNE ACTION COORDONNEE 

« A la suite de d e u x colloques o rgan i sés, à 
M e t z , par le groupe local du Comité nat ional pour 
l 'éducat ion ar t i s t ique , c o m pa ran t le schéma de 
réforme des s t r u c tures de l ' ense ignement 
musical préconisé par les ense ignants de la 
musique e t c e lui é laboré par notre commission 
p é d a g o g ique en liaison é t ro i te avec celle du S.G. 
E.N., nous avons é t é frappés par leur s imil i tude. 
Nous avons alors décidé avec M. Béreau, directeur 
du Conservatoire de musique de M e t z  , d e 
visualiser le para l lélisme dés s i tuat ions e t des 
projets par d e u x graphiques . Ils on t servi de base 
d e discussion au congrès d e l ' ense ignement 
musical de Besançon. Ce congrès qui a réuni 180 
spécialistes du monde musical a mis en lumière 
l ' ident i té des objectifs e t des moyens mis en 
œuvre par les é d u c a t eu r s des arts plast iques e t de 
mus ique .

Les deux graphiques représen ten t un 
ré sumé global de la réforme envisagée e t 
conf i rmée par les par t ic ipants au con 
grès de Besançon qui me t en évidence la 
complémenta r i t é des deux disciplines. Ils 
m o n t r e n t en ou t re le c lo isonnement sans 
communica t ion en t re ces deux s t ruc tu res 
actuel les : l ' ense ignement général d ' u n e 
par t , les écoles d 'a r t e t conservatoires 
( 1 ) d ' au t r e part . . 

Dans son rapport final, le congrès a 
a d o p t é un projet de réforme don t voici 
les principes : 

1. L'ense ignement musical est un e n 
s e i g n e m e n t au m ê m e t i t re q u e les a u 
t r e s . Il est assuré dans le cadre des h o 
raires de l ' ense ignement général e t u n i fié 
sous, le contrôle d 'un seul minis tère 
(Education nat ionale) avec .un di recteur 
responsable. C'est un ense ignemen t t e c h  
n ique , culturel et éducatif qualifié d ' a r 
t i s t ique . 

2 . Il est donné à tous les enfants de 
tel le façon qu'il soit reçu c o m m e é lé 
m e n t de cul ture e t de formation ou c o m m e 
une technique préparant une carrière 
musicale . 

Suivent différentes propositions pour 
c h a q u e niveau d ' ense ignement : pr imaire, 
secondaire , supérieur ; formation des 
ma î t r e s . 

Si l'on compare en effet ces prises 
de position avec celles du eongrès natio
nal du S.G.E.N., sur les « enseignements 
art is t iques » (Caen avril 6 6 )  , la motion 
du C.N.E.A., assemblée générale du 10 fé
vrier 6 7 , e t les' propositions de l'Associa
tion des professeurs d 'éducat ion musi
cale de l 'universi té (A . P .E . M . U . )  , et bien 
d 'au t res (c i tons e n t r  e autres le rapport 
présenté par la commission « J e u n e s s  e -
Education a r t i s t ique - Sports » d e la 
Fédération des Associations de parents 
d'élèves des lycées et collèges français 
de mai 6 6 ) , on est en effet frappé de la 
convergence des points de vue (à quel
ques d ivergences près, il faut tout de 
même le d i re ) . 

Que ce soit pour nous une raison sup
plémentai re de con t inuer la recherche pa
t i en te e t l 'action énerg ique ; e  t une 
bonne augure pour une action d'avenir 
concer tée e t coordonnée entre ees diffé
rents g roupemen t s . » 

Pour la Commission des Enseignements 
Art is t iques du S.G.E.N. : 

M. BAS, professeur de des
sin à M e t z  . s 

Cole t te LEDRAN, professeur 
d 'éduca t ion musicale i 

 normale d'Au-l 'Ecole 
tSuil. 

(1) Colette Ledran nous communique le 
renseignement suivant : « M. Monod étant 
alors directeur de 
l'enseignement degré, j'ai 
personnellement 

du second 
participé à la 

réalisation faite dès 1946 dans des 
classes nouvelles, au lycée de Sèvres, sous 
la direction de Mme Hattingais, et au 
lycée pilote dirigé par Alfred Weller : de Montgeron, 
les enseignements artistiques y étaient dis

à l'enseignementpensés parallèlement  géné
ral dans une organisation de recherche 
d'aptitudes et d'options permettant aux en
fants leur libre choix d'expression
épanouissement. A noter

 et leur 
 que l'un 

des principes de ces classes était l'effectif maxi
mum de 25 élèves, souvent dédoublé pour 
les recherches de travail. » 

COMMUNIQUÉ 
Les Auberges de Jeunesse, association sans 

but lucratif agréée par le Ministère de l'Educa
tion Nationale, sont en mesure d'accueillir, 
dans des conditions très intéressantes» les 
groupes scolaires. 

Le réseau d'Auberges de Jeunesse françaises 
et étrangères, permet des itinéraires très va
riés. Il est notamment possible, en utilisant 
des auberges de jeunesse dans les Hautes-Al
pes — Savines-le-Lac, Le Bez (près de Brian-
çon) — de faire connaître une partie des 
Alpes françaises et de ses cols, un barrage 
hydraulique (lac de Serre-Ponçon), des villes 
fortifiées par Vauban (Briançon, Montdauphin 
Fort), le village le plus haut d'Europe (Saint-
Véran), etc., et, si on le désire, une incursion 
en Italie par le col de Mongenèvre. 

Pour renseignements et réservations, écrire 
à la Fédération Unie des Auberges de Jeu
nesse, avenue de Pontfrache, 05 - Embrun. 

PETITES ANNONCES 
Professeur vend Rennes appartement 75 m2 : 

Iiving, 3 chambres, salle d'eau, w . - c , pro
ximité lycée Chateaubriand. Ecrire au S.G. 
E.N., 5, rue Mayran, Pari» 9 e , qui trans
mettra. 

Vendons à Garches (92) , appartement 
55 m2 (gd living, 2 chambres) tout confort 
petit jardin, particulièrement intéressant pour 
I couple avec 2 petits enfants. A 5 mn de la 
gare. Prix 80 000 F. Tél. Mme KELLER, 
970-16-35, 

Collègue vend ou loue, immédiatement appar
tement 4 pièces tout confort, très bien exposé, 
situé près métro ANTONY (10' Denfert-Roche-
reau par métro direct). Téléphoner 237-17-59 
avant 9 h ou après 19 h, ou écrire Mme 
BARBE, 9, allée de la Butte-Fleurie, FRES-
NES. -
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DEMANDE DE CHANGEMENT DE PLAQUE S. U. 

à remplir par ou pour les syndiqués changeant : 

— d'état civil ou de degré ; 

— d'adresse pour recevoir « S, U. » ; 

à retourner au S. G. E. N. - S. U., 

82, rue d'Hauterille - PARIS 10* 

Ci-joint deux timbres à 0,30 F 

LIBELLE DE LA PLAQUE A C T U E L L E 

Coller da ns ce cadre uns des dornîircs 

bandât 

INDICATIONS POUR LA NOUVELLE PLAQUE A ETABLIR 

NOM en capitales 

M. Mme Mlle 

Nom de jeune fille 

. . . . . . . . < Prénom .;.>....... t

Né (e) le 19.. , .-»

1 e

e r degré 2
 degré Technique C.E.T. 

Supérieur 
Recherche 

Techniciens 
C.N.R.S. 0 . P.

Bibliothèques 
Archives 
Musées 

Administration 
académique Agents 

Fonction . . . . . . . .  . 
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L O I F A L L O U X 
1. - Conséquences politiques

de la loi Falloux 

La loi Falloux marque le m o m e n t h i s 
tor ique où se noue déf in i t ivement la 
quest ion scolaire. 

CHEZ LES CATHOLIQUES 

Les in t rans igeants (Veuil lot , Mgr Pa -
risis qui refuse de voter la loi) re je t 
t en t le compromis e t se. séparen t des 
modérés (Mgr D u p a n l o u p ) . Pour tan t , d e 
vant le déve loppement de l'idéal la ïque , 
les .divisions passent au second plan. Par
cs qu ' i l s refusent de d is t inguer le d o 
ma ine d e la raison de celui de la foi, 
les ca thol iques se voient proposer par les 
la ïques l 'opposition car icaturale de la 
sc ience et de la .superst i t ion, qui les r en 
force dans leur obs t ina t ion à 
s o u m e t t r e  , au besoin aveug lément , la 
raison à la foi. 

L'IDEAL LAÏQUE.. . 

... se précise en effet à ce momen t , 
Edgar Quinet, dans son livre « L'ensei
gnement du peuple» cons t a t e ( comme 
Veuil lot) un an tagonisme irréduct ible e n 
t r e l'Eglise e t la Société moderne 
p lura liste- par définit ion. Il écrit :  subsis« Pour que la société française 
te, en dépit des contradictions entre hs 
églises diverses, il faut bien qu'il y ait 
un lieu où les jeunes générations ap

 écla
 Iss 

 seule 

prennent 
tantes 
membre
s 
famille. 

que, malgré ces différences
de foi et de dogme, tous 

de cette société font une 
Or, ce lieu de méditation où

doivent s'enseigner l'union, la paix, la 
civile, au milieu des dissenti

 inexorables des croyances  et des 
concorde 
ments églises,

laïque. c'est l'école  » 

de la laïcité 
LE CERCLE V IC IEUX 

Mais c e t t e neutra l i té implique un c o m 
bat e t prend une allure polémique pu is 
que les cathol iques refusent de dis t inguer 
le plan de la raison et celui d e la foi : 
le 3 0 seDtembre 1 8 4 9 l'appel de Lefran-
çais déclare que l ' ins t i tuteur doit deveni r 
« le p rê t re d 'un nouveau monde . . . cha r 
gé de remplacer le prê t re ca thol ique » . 

Des aff irmations de ce genre renfor
cent les ca thol iques dans leur conviction 
que l 'école la ïque est nécessa i rement hos-. 
tile à la religion. Laïques e t cléricaux 
forment ainsi un couple d 'adversaires in
dissociables qui se renforcent réc iproque
m e n t . 

D'ail leurs* la loi votée selon le désir 
de Falloux c o m m e un compromis ' devait 
ê t re appl iquée dans l 'esprit de l ' in t ran
s igeant Veuil lot e t en jouant sur les 
deux tab leaux. 

II. - Le contrôle
de l'enseignement public 

Les m ê m e s hommes qui naguère d é 
nonçaient la d ic ta ture universi taire en 
reprirent , aggravées , les mé thodes au ser
vice d e leur cause ( 1 )  . 

L'enseignement secondaire... 

... connu t alors avec les rec teurs dépar 
t e m e n t a u x , proches du personnel et sou
vent cléricaux, un joug t rès pesant . C e 
pendan t , le principe de la liberté 
rel igieuse subsis te malgré des 
except ions dans la p ra t ique (élèves 
p ro tes tan t s des lycées d e Caen condui ts 
à la messe le d i m a n c h e ) . 

Dans l'enseignement primaire/ l ' admi
nistration procède à une sévère épura t ion 
dans le cadre de la législation de 1 8 3 3 
puis avec la loi de Parieu ( 1 1 janvier 
1850 ) valable pour six mois , à l ' init ia
tive des préfets : 4 0 0 0 ins t i tu teurs sont  
révoqués. 

Puis succéda une surveil lance renfor
cée, n o t a m m e n  t par les comi tés 
dépar t e m e n t a u x qui adop ten t des 
règ lements t rès ex igean ts en mat iè re 
religieuse : 

« Le principal devoir de l ' ins t i tu teur 
est de donner aux enfants une éducat ion 
rel igieuse. . . » dit le r èg lement type . 
D 'au t re par t , s'il ne veut pas ê t re démis 
ou du moins m u t é , l ' ins t i tu teur doit se 
soumet t r e au curé ; il a perdu l ' inamo
vibilité d e fait que lui assurait la loi 
Guizot . Dans les régions déchris t ianisées , 
les pra t iques religieuses é ta ien t imposées 
à des ins t i tu teurs ( 2 ) (Cf le récit c é  
lèbre de «Bouvard et Pécuchet») (3 ) . 
Enfin, l ' ins t i tu teur doit assurer les mul t i 
ples services d'église : pour faire le sacr is
tain, le chan teu r ou le sonneur de c lo
ches, il doi t in ter rompre son ense igne
men t . 

Mais au m o m e n t m ê m e où ils con
t rôlent ainsi l ' ense ignement public, les 
cathol iques s 'emploient à développer un 
ense ignement libre concur ren t . 

III. - Développement
de l'enseignement libre 

Dans l ' ensemble , l ' importance de la loi 
fut sous -es t imée par les con tempora ins 
qui ne prévoyaient pas le déve loppement 
considérable d e l ' ense ignement confes
sionnel. 

Dans l'enseignement secondaire ce 
fut la créat ion de nombreux collèges 
libres, souvent au dé t r imen t des col
lèges c o m m u n a u x . La pénur ie de per 
sonnel qualifié freinait cependan t l ' en t r e 
prise. Les jésuites qui fondent en déf ini
tive 16 collèges, s ' inqu iè ten t des c réa 
t ions hât ives qu ' i l s ne sont pas sûrs d e 
pouvoir souteni r . 

Dans l'enseignement primaire, les ca
thol iques ne se heur t a i en t pas aux m ê  
mes difficultés de personnel d 'où une 
rivalité a iguë su r tou t à propos des écoles 
de garçons pu isque les écoles e t les ins
t i tu teurs publics exis ta ient déjà , e t au 
niveau des gros bourgs . Les frères — r e  
la t ivement moins nombreux q u e les rel i
g i e u s e s — obligés de const i tuer des g rou 
pes de deux ou trois br iguaient ces é c o 
les qui assuraient de gros revenus aux 
ins t i tu teurs laïques grâce à la ré t r ibut ion 
payée par les nombreux élèves. M ê m e 
lorsque les municipal i tés ne voula ient 
par confier à des fères leur école c o m 
muna le , elles ouvraient une école con 
cu r ren te , ce qui faisait tomber du m ê m e 
coup ces revenus. 

Du côté des filles, au cont ra i re , les 
congrégat ions féminines se ta i l lèrent ra
p idement une place considérable dans 
l ' ense ignement primaire : elles é t a i en t fa
vorisées par l 'ampleur des besoins, l ' abon
dance de leur personnel , le privilège de 
la le t t re d 'obédience , e t bien accueil l ies 
par la populat ion en raison, des services 
annexes qu 'e l les pouvaient rendre (4) . 

Mais pour comprendre le déve loppe
m e n t de l ' ense ignement libre, il fau t 
aussi tenir compte de l 'action poli t ique 
des notables laïcs persuadés de la perver
si té foncière de l 'Université e t aussi dans 
cer ta ines régions sous-scolarisées de l ' am
pleur des besoins de scolarisation insat is 
faits . C 'est t ou t un, con tex te social qui 
pèse alors e t non la seule religion. 

Cependan t , le progrès des congrégat ions 
inquiè te l 'Empire e t dès 1 8 5 9 , e t plus 
encore avec Duruy, il en t reprendra d e le 
conteni r . 

(1) Montalembert résume ainsi la doctrine 
de Veuillot à l'époque : « Quand je suis le 
plus faible, je vous demande la liberté parce 
que c'est votre principe ; quand je suis le 
plus fort, je vous Vote parce que c'est le 
mien. t> 

(2) Règlement du 27 août 1851. 

(3) P 216-217 de l'édition du « Livre de 
Poche ». 

(4) On peut noter ici qu'un point positif
imposée 

habitants 
de la loi Falloux était l'obligation 
aux communes de plus de 800 
d'entretenir une école de filles. 
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