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Un modèle réflexif-existentiel 
de la didactique philosophique 

par Jean PROULX* 

«Socrate, cultive la musiquen Mais, un second niveau de la du modèle socratique de type 
PLATON, Le Phédon. didactique philosophique existe, rationaliste, un modèle de la 

souvent laissé dans le domaine didactique philosophique de 
de l'implicite, de l'inconscient type r6flexif et existentiel. J'es- 

La didactique philosophique 
recoupe, certes, l'ensemble des 
méthodes d'enseignement et 
d'apprentissage de la philoso- 
phie. Le teaching, allant du cours 
magistral à l'animation de re- 
cherches, et le learning, allant 
de la «prise de notes» aux dis- 
cussions en ateliers et aux ex- 
posés en séminaires, constituent 
le palier le plus concret et le 
plus immédiat d'une didactique 
de la philosophie. C'est générale- 
ment à ce premier niveau que se 
situent la plupart des réflexions 
d'ordre didactique. 

*L'auteur est chef du département de 
philosophie au Collbge Ahuntsic à 
Montréal 

et du diffus. II s'agit de l'influence 
d'une pensée et d'une méthode 
philosophiques sur l'activité 
pédagogique du professeur de 
philosophie. Ce rapport d'in- 
fluence entre une philosophie et 
une pédagogie de la philosophie 
mérite, me semble-t-il, d'être ex- 
ploré et explicité. D'autant plus 
qu'il semble alors justifié de 
parler de la constitution de mo- 
dèle. Ainsi, il apparaît possible 
et souhaitable de dégager les 
principales orientations du modè- 
le socratique, par exemple1. 

Pour ma part, je voudrais m'at- 
tacher à rendre explicite, à côté 

1. Prospectives, vol. 7, no 1 , février 1 971, 
pp. 32-43. 

saierai donc, ici, de dégager les 
implications pédagogiques d'une 
pensée et d'une méthode réflexi- 
ve-existentielle. La visée du 
modèle didactique qui en dé- 
coule n'est plus l'avènement 
d'un «Socrate pur,, pour ainsi 
dire, mais, pour reprendre I'ex- 
pression de Nietzsche, celui 
d'un «Socrate musicien*. 

II est bien évident que d'autres 
pensées et d'autres méthodes 
philosophiques impliquent des 
modèles didactiques différents 
qu'il sera toujours souhaitable 
de rendre explicite, pour le plus 
grand bien de l'enseignement de 
la philosophie. 



Le premier moment d'une 
méthode réflexive-existent ielle est 
celui d'une reprise de la cons- 
cience spontanée et d'un ressai- 
sissement réflexif de la vie et de 
la culture premiere. La précision 
de ce premier pas nous amènera 
à expliciter trois aspects impor- 
tants d'un modèle réflexif-exis- 
tentiel de la didactique philoso- 
phique: la place accordée au 
vécu, le sort réservé aux sciences 
positives, l'accueil ménagé au 
langage de I'image. 

L'apprentissage d'une lecture 
du vécu 

Dans la méthode réflexive, ce 
sont les actes de la conscience 
spontanée qui mettent la réflexion 
en mouvement. Son premier 
moment est celui d'une reprise 
ou d'une ressaisie du vécu de 
la conscience pré-réflexive. II 
s'agit alors, comme l'explique 
Vialatoux, de dégager, par im- 
plications régressives, ce que 
portent en elles les données 
présentes à la conscience. Par 
une série d'implications, on re- 
monte ainsi des données à ce 
qui les donne, des objets et des 
actes de la conscience sponta- 
née aux profondeurs du sujet 
transcendantal. En termes phé- 
noménologiques, on parlera 
d'une reprise des états de cons- 
cience ou des phénomènes et 
d'une description du .flux pur 
du vécu» en vue d'en saisir le 
sens. 

Le modèle réflexif-existentiel 
comportera donc, comme l'un 
de ses éléments premiers, un 
enseignement et un apprentissa- 
ge axés sur une lecture du vécu. 
Avec une telle optique, le pro- 
fesseur sera soucieux, dans son 
enseignement, de partir du vécu 
et d'y revenir sans cesse. II sera 
de même préoccupé d'amener 

I'étudiant à une première distan- 
ciation et à une authentique 
lecture de ce vécu. C'est dire, 
en d'autres mots, qu'il aide 
I'étudiant à accéder à la cons- 
cience réflexive, elle-même dis- 
tance et lecture de la cons- 
cience spontanée, aussi bien 
personnelle (le vécu personnel) 
que collective (la culture pre- 
mière). 

Ainsi, dès le point de départ, 
la réflexion philosophique peut 
apparaître a I'étudiant comme 
une reprise de la vie, comme 
un regard distancié sur «le flux 
pur du vécu». La rupture et le 
détour, opérés par la philoso- 
phie, ne devraient pas alors lui 
sembler abstraction pure et 
réflexion asséchante. Bien au 
contraire, la réflexion philosophi- 
que pourrait se présenter à lui 
comme «un moment dans I'his- 
toire du désir constitutif de son 
être», comme un temps néces- 
saire à sa soif de vivre. 

L'aptitude à une reprise réflexive 
des sciences humaines 

Le premier temps de la mé- 
thode évoquée est un temps de 
distance et de lecture du vécu. 
Or, les sciences humaines sont 
précisément une lecture concrè- 
te de ce vécu. Elles se présentent, 
à partir des divers points de vue 
qui les constituent, comme une 
premiere saisie de la conscience 
spontanée, individuelle ou col- 
lective. Elles opèrent une premiè- 
re distanciation et une première 
approximation du vécu, tout en 
demeurant dans ce que Jolif 
appelle ((l'ordre de concrétisa- 
tion >?, 

A ce titre, les sciences hu- 
maines sont récupérables dès 
le premier moment de la démar- 
che réflexive. Dans l'optique 

2. JOLIF, Y. ,  Comprendre l'homme, Les 
éditions du Cerf, Paris, 1967, p. 125. 

d'une lecture du vécu qui soit 
plus concrète, mieux informée 
et davantage actualisée, il est 
souhaitable de sensibiliser I'étu- 
diant aux apports des diverses 
sciences humaines. 

Ces apports sont manifestes 
au niveau des problématiques, 
d'abord. La position des problè- 
mes opérée en sciences humai- 
nes, à cause même des méthodes 
positives employées, a toutes les 
chances de rejoindre le. vécu 
actuel. L'apport des sciences 
humaines est tout aussi évident 
au niveau de la description 
qu'elles font du vécu que de la 
première organisation des don- 
nées recueillies. Cet apport, 
enfin, est non moins manifeste 
au niveau de l'instrumentation 
conceptuelle élaborée par elles 
afin d'opérer cette première sai- 
sie du vécu. 

Certes, la tâche du professeur 
et des étudiants ne sera pas 
toujours facile, d'opérer la repri- 
se réflexive des données posi- 
tives, de récupérer d'ordre de 
concrétisation » dans d'ordre 
de fondation)) (Jolif), d'insérer 
dans la lecture philosophique 
une lecture concrète du vécu, 
de dégager l'implicite philoso- 
phique des discours scientifiques. 
Mais cette tâche est possible à 
l'intérieur de la démarche ré- 
flexive. Son accomplissement 
ne peut que contribuer à rendre 
plus concrète et plus actuelle, 
pour I'étudiant, une lecture du 
vécu, qui se veut a la fois radi- 
cale et totalisante. 

L'accueil de l'image 

C'est à ce premier niveau, 
tout spécialement, qu'un accueil 
de I'image et de l'imaginaire 
demeure possible et souhaitable. 
Le langage cinématographique, 
en particulier, peut être intégré 
dans cette première reprise de 
la vie, dans cette première lec- 
ture du vécu. 



L'image peut, ici, sensibiliser 
aux divers aspects du vécu sur 
lequel porte la réflexion. Elle 
possède alors une fonction d'éveil 
et d'ouverture de la conscience 
au vécu. Elle se constitue, à 
proprement parler, en une pre- 
mière lecture de ce vécu. Son 
langage est celui de l'évocation 
et de l'imaginaire. En ce sens, elle 
est bien une prise de conscien- 
ce, une «objectivation» de la vie, 
mais encore tout imprégnée du 
désir et des sentiments profonds 
qui la constituent. Ainsi, I'image 
n'est pas la vie, mais une reprise 
synthétique et évocatrice de la 
vie. Elle institue déjà la distance 
qui caractérisera plus adéquate- 
ment la réflexion. En effet, la 
distance opérée par la conscien- 
ce réflexive est celle du concept, 
alors que la distance effectuée 
par la conscience perceptive et 
imaginative est celle de l'image. 
Mais de l'image au concept et 
du concept à I'image, le va-et- 
vient et l'appui mutuel ne peu- 
vent qu'être féconds. 

C'est ainsi que le modèle ré- 
flexif-existentiel de la didactique 
philosophique est largement 
ouvert aux apports de la sensibili- 
té et de l'imagination. L'image 
est, en effet, une transposition 
du vécu et, à ce titre, elle intéres- 
se au plus haut point la pensée 
réflexive-existentielle, soucieuse 
d'une lecture la plus riche pos- 
sible du vécu. L'image garde, 
sans doute beaucoup mieux que 
le concept, les couleurs de I'ir- 
rationnel, de l'affectif et du désir 
qui sont à la racine même de la 
vie. 

CARECHERCHE 
DU SENS PREMIER 

pelle «l'affirmation originaire». 
II s'agit alors de la découverte 
d'une certitude fondamentale. 
Ce moment de la réflexion, la 
phénoménologie le nomme aussi 
«intuition de l'essence». La prise 
de distance trouve ici sa limite 
ultime et fait place à I'appro- 
priation du sens. Le mouvement 
de la réduction à l'essentiel par- 
vient alors à cette intuition do- 
natrice de sens, par-delà la série 
des implications et la logique du 
discours. 

Dans son deuxième temps, le 
modèle réflexif-existentiel de la 
didactique philosophique com- 
portera, comme deux de ses élé- 
ments essentiels, une étude criti- 
que des textes philosophiques 
(sommet de la prise de distance 
du vécu) et l'élaboration de la 
prise de position personnelle de 
I'étudiant (achèvement de I'ap- 
propriation du sens). 

La fréquentation des textes 
philosophiques 

II est donc possible, dans un 
tel modèle, de faire intervenir, 
d'une manière opportune et 
souhaitable, de grands textes 
anciens, modernes ou contempo- 
rains de la tradition philoso- 
phique. Un bon choix de textes 
nous confronte, la plupart du 
temps, A une position claire des 
problèmes, à une façon méthodi- 
que de réfléchir, à une clarifi- 
cation des thèses fondamentales. 

Une telle intégration des textes 
philosophiques, une telle inter- 
vention du ((conçu des pen- 
seurs», peuvent être un apport 
indispensable dans la recherche 
menée par I'étudiant. 

Apport, en tout premier lieu, 

L'étudiant pourra être alors 
invité à «répéter», dans sa pro- 
pre recherche, ces grandes atti- 
tudes philosophiques. 

Apport, en second lieu, au 
niveau d'une authentique média- 
tion pour I'étudiant en recherche 
de sens. La prise de position 
explicitée dans le texte peut 
être, pour lui, l'occasion d'un 
dévoilement, d'une saisie et d'une 
unification de sa propre pensée. 
Le discours tenu devant lui peut 
devenir sa propre parole et 
contribuer ainsi à son appro- 
priation personnelle du sens. 

A ce moment de la recherche, 
la médiation du professeur de 
philosophie est elle-même indis- 
pensable. Sa première dimension 
est de fournir à I'étudiant une 
interprétation fidèle du texte, 
une lecture et un commentaire 
signifiants. Sa seconde dimension 
réside dans l'exposition, par le 
professeur, de sa propre pensée. 
Ces deux aspects de la médiation 
professorale, étude objective 
et engagement subjectif, me 
semblent également souhaités 
par I'étudiant impliqué dans le 
mouvement philosophique de la 
distanciation et de I'appropria- 
tion radicale du sens. 

L'éveil d'une pensée personnelle 

L'appropriation de I'affirmatior 
originaire, poursuivie par la mé. 
thode réflexive, et la réduction C 
I'essentiel, recherchée par 1; 
méthode phénoménologique 
nous amènent à poser, commt 
l'un des aspects importants di 
modèle réflexif-existentiel, Il 
développement, chez I'étudiani 
d'une pensée personnelle. II s'agi 

Le deuxième moment de la au niveau même de I'exemplarit6. ra, en effet, de conduire I'étu 
méthode en question est celui Les textes philosophiques peu- diant vers l'appropriation la plu 
d'une recherche du .sens pre- vent être choisis pour leur qualit6 radicale possible de sa propr 
mier.. Le cheminement, dans la de modèle de la prise de distan- pensée. L'ensemble des de! 
série des implications, nous ce du vécu et de I'appropriation criptions et la série des impl 
conduit vers ce que Nabert a p  méthodique et radicale du sens. cations, tout comme la confror 



tation avec les textes philosophi- 
ques, ont pour but de faire 
cheminer I'étudiant vers cette 
appropriation du sens premier. 
Par la médiation d'une «analyse 
régressive» et d'une étude criti- 
que des textes philosophiques 
(((conçu des penseurs»), c'est 
à une maîtrise de ses propres 
intuitions qu'est convié ;'étudiant 
(«conçu personnel »). 

Inutile d'insister sur l'attente 
manifeste des étudiants à cet 
égard. Elle s'enracine, de toute 
évidence, dans leur soif d'auto- 
nomie et de liberté. Le modèle 
en question impose, par ailleurs, 
au professeur qui s'y rattache, 
de chercher à conduire I'étudiant 
vers sa représentation du pro- 
jet philosophique et de ses exi- 
gences (cours 101)' vers sa 
vision du Monde (cours 201)' vers 
sa conception de l'homme (cours 
301) et vers son échelle de 
valeurs (cours 401). 

LA TRANSFORMATION 
DE L'EXISTENCE ET DU 

MONDE 

Le troisième moment d'une 
méthode réflexive-existentielle 
est celui de la transformation 
de I'existence et du monde. 
La prise de distance du vécu, la 
mise entre parenthèses de I'exis- 
tence concrète et de I'objet- 
monde, faisaient partie d'une 
dialectique ascendante orientée 
vers «l'intuition donatrice de 
sens». II s'agit maintenant de 
réaliser une dialectique descen- 
dante et d'opérer la transforma- 
tion de I'existence et du monde. 
Ce mouvement de retour et d'en- 

L'appel à une transformation 
de I'existence 

L'un des éléments importants 
du modèle réflexif-existentiel 
résidera dans ce retour suggéré 
à I'existence personnelle. Tout 
le mouvement de la réflexion 
visait, pour reprendre une ex- 
pression de Nietzsche, la «dé- 
couverte de belles possibilités 
de vie»,'. 

II s'agit maintenant de réali- 
ser, au cœur de son existence, 
ces diverses possibilités de vie 
et ces différents aspects du dé- 
sir d'être. Dans cette optique, la 
prise de distance du vécu et 
l'appropriation de sens et, pour 
tout dire, l'ensemble de la dé- 
marche réflexive, ne sont rien 
d'autre qu'un «moment dans 
l'histoire du désir constitutif de 
notre être»:*. Leur raison d'être 
réside dans une transformation 
authentique de I'existence per- 
sonnelle. 

C'est en ce sens que le pro- 
fesseur invitera les étudiants 
à «vérifier» et à «symboliser», 
au cœur même de leur existence 
personnelle, les significations 
premières et radicales qu'ils 
auront découvertes. L'enseigne- 
ment de la philosophie s'ouvre 
de nouveau sur la vie. C'est là 
que devra s'opérer la vérifica- 
tion des certitudes découvertes. 
C'est là, de même, que devra 
s'effectuer la symbolisation des 
affirmations fondamentales dont 
s'est approprié I'étudiant. Le 
modèle réflexif s'ouvre donc sur 
le monde du symbole et débou- 
che finalement sur le domaine 
de l'éthique. 

L'appel à un engagement dans 
le monde 

C'est à une transformation 
authentique du monde (Le. à 
partir de la source, à partir des 
significations fondamentales), 
que pourra être convié I'étudiant. 
C'est à une action dans le monde 
qu'il pourra être invité, pour au- 
tant que NI 'action consiste à trans- 
former la situation à la mesure 
d'une intention»" consciente et 
réfléchie. L'engagement dans 
les projets collectifs fait assuré- 
ment partie de la vérification 
et de la symbolisation des cer- 
titudes découvertes. Les inten- 
tions et les finalités collectives 
constituent, elles aussi, un 
moment essentiel de la vie et 
du désir. Des qu'on pose «la 
réciprocité des consciences 
comme constitutive de la cons- 
cience de soi», dès qu'on affirme 
«la subjectivité comme intersub- 
jectivité~, la porte est ouverte 
sur autrui, puis sur le social, 
puis sur le politique, avec leurs 
catégories spécifiques. C'est 
à tous ces niveaux que I'étudiant 
peut être convié à une praxis 
réfléchie, qui soit vraiment véri- 
fication et symbolisation. Ce re- 
tour possible à I'existence et 
au monde constitue sans doute 
une réponse valable à la soif 
de vivre et au besoin d'action 
qui habitent la majorité des étu- 
diants. 

SOCRATE MUSICIEN 

En terminant, j'aimerais carac- 
tériser le type de pensée véhi- 
culé par le modèle réflexif-exis- 
tentiel. Pour ce faire, je voudrais 
m'inspirer de la thèse de Nietzsche 
dans La Naissance de la tragédie. 

gagement, Vialatoux le nomme 
«l'explication dégressive ii. Nietzsche, en effet, y caracté- 

4. NIETZSCHE. F.. ~a Naissance de la rise, avec génie, les deux divinités - 

philosophie à l'époque de la tragédie 
grecque, Gallimard, Paris, 1969, p. 24. 

3. VIALATOUX. J., L'Intention philosophique, 5. NABERT, J., Éléments pour une Bthique, 6. DUMONT, F., Le Lieu de l'homme, Édi- 
P.U.F., Paris, 1967, p. 68. Éditions Montaigne, Paris, 1962, p. 20. tions. HMH, Montréal. 1969, p. 90. 



ou les deux instincts fondamen- La pensée réflexive-existen- Dans cette optique, la pensée 
taux à la source de I'art grec: tielle ne doit jamais perdre la réflexive-existentielle se rappro- 
Apollon, d'une part, dieu des 
arts plastiques et de la belle ap- 
parence, de la mesure et de 
l'individuation, du rêve et de la 
reprdsentation; Dionysos, d'autre 
part, dieu de la musique et de 
la souffrance primitive de l'être, 
de la démesure et de la cosmici- 
té, de l'ivresse et du vouloir- 
vivre. Pour Nietzsche, le mariage 
parfait de ces deux divinités a 
donné la tragédie grecque, som- 
met de I'art antique, jamais dé- 
passé par la suite. Socrate et 
Euripide sont, pour lui, les dé- 
mons qui ont contribué à détruire 
la tragédie grecque. 

Socrate, en effet, est l'homme 
théorique par excellence. II n'ac- 
corde de confiance qu'à la con- 
naissance rationnelle et qu'au 
processus logique de la pensée. 
II cultive la pensée théorique 
sereine et se complaît dans le 
schématisme logique. II est donc 
le symbole de l'esprit apollinien 
hypertrophié, accordant une im- 
portance démesurée à la repré- 
sentation conceptuelle, coupée 
du vouloir-vivre universel et tra- 
gique. 

«Socrate, cultive la musique», 
telle est l'invitation qu'il faut lui 
relancer. Car la musique, c'est 
le miroir dionysien du monde, 
c'est le pur langage du vouloir, 
c'est la voix du désir. Et le désir 
est plus profond que le concept, 
le vouloir, que la représentation 
et Dionysos, qu'Apollon. 

«La réflexion est désir». La 
pensée réflexive ne veut être 
qu'un moment du désir, en quoi 
consiste la vie essentiellement. 
Elle part du désir et y revient. 
Ainsi, le détour de la représenta- 
tion conceptuelle n'a rien d'une 
sèche abstraction voulue pour 
elle-même. La représentation ima- 
ginaire ou conceptuelle jaillit du 
désir et y revient pour l'actualiser. 

mémoire de son origine et de sa 
destination: elle naît du désir 
d'être et y retourne. Les repré- 
sentations conceptuelles qu'elle 
véhicule se rapprochent davan- 
tage d'une «sagesse de vie» que 
d'un  savoir purement théorique». 
Et la pensée intuitive qui la ca- 
ractérise est imprégnée du désir, 
tout comme la lecture du vécu 
qu'elle promet laisse ouverte 
la porte de l'imaginaire. 

che plus de l'art, et particilière- 
ment de la musique, que de la 
science. C'est à la fois sa valeur 
et sa limite. Mais le dépassement 
des contradictions qu'elle tente 
d'opérer entre l'instinct de vie et 
la connaissance, entre le désir et 
la réflexion, entre Socrate et la 
musique, me fait penser que la 
sagesse qu'elle cultive peut être 
significative pour un étudiant de 
CEGEP. V 
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