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l'école et 
la transmission 

des valeurs 
par Jeanne-Marie Gingras-Audet 

Professeur à la Faculté des Sciences de l'Éducation (Université de Montréal) 

Que de temps j'ai passé à ronger nion frein 
depuis que je me penche sur l'étude de Naud et 
Morin : L'ESQUIVE, l'école et les vuleurrsl. Pourtant, 
lorsque vient pour moi le moment d'opérer à mon 
tour un dépassement personnel de quelques-uns des 
points faibles de cette étude, il m'est difficile de 
m'orienter dans mon désordre intérieur. Il m'est 
difficile également d'arrêter mon choix à quelques 
éléments significatifs parmi le foisonnement de 
réactions que chaque nouvelle lecture ne manque 
pas de soulever. Afin de clarifier les choses pour 
moi-même d'abord et pour mon lecteur aussi, du 
moins je l'espère, je me propose de commencer par 
rappeler le contexte dans lequel il faut situer ce 
document de  travail et les grandes lignes de l'étude 
de Naud et Morin. Par la suite il me sera plus facile 
de signaler certaines faiblesses importantes que j'y 
vois. Enfin, j'ai le sentiment qu'alors le lecteur sera 
mieux en mesure de  saisir les quelques éléments que 
j'aimerais apporter pour un tant soit peu dépasser 
ce que nous apportent ces auteurs. 

11 me semble toujours utile, quant à moi, de 
commencer par le commencement. Dans le cas qui 
nous occupe et en autant que nous puissions en 
juger à la lumière des documents auxquels nous 
avons accès, tout a commencé par une demande du 
Conseil supérieur de  l'éducation." 

* 11 ne me setnble pas superflu de rappeler le mandat confié à cet 
organisme consultatif créé en 1964. La loi du Conseil siipérieur 
précise ce qiii suit à l'article Y : 

qc 9. Le Conseil cloit : 
a) donner son avis au riiinistre de l'éducation sur les 

règlements que celui-ci est tenu de lui soumettre ; 
b) donner son avis au niiiiistre siir toute question que 

celiii-ci Iiii défère ; 
c) transriiettre ail niitiistre, qii; le coiiiiniiiiiqiie à la Législa- 

ture, itn 1-apport annuel siir ses activitcs et sur Iëfnf cf Ics 0t.foit1.s dc 
l'édiiccttio~i. (L'italique est de nous.) 

Pour accoiiiplir ce tiiandat, la loi prévoit à l'article 10 cles 
pouvoirs dont le Conseil aura besoin : 

10. Le conseil peut : 
a) solliciter des opinions, recevoir et entendre les reqiiêtes et 

suggestions du public, en iiiatière ci'édiicatioii ; 
b) soitmettre ;tu niiiiistre cies recoriirnatitiatioiis siir tolite 

question conccriiaiit I'éducatioti ; 
C) l u i r e  eJ1'eîfut*r les Plilde.\ ef wrJtt~rrl~es (/ll'il juge tifiles 011 

~ t i c e . ~ s a i r ~ ~ . ~  à la poursuite de ses fins ; (l'italique est de nous.) 
d) édicter pour sa régie interrie des règlements qui sont 

soiitnis à l'approbation dii lieutenant-gou\ferneur en conseil. 
19ti9, Chapitre 66, Article 2. (S. R. 1964, c. 234, Loi d u  Conseil 
supkrieur de I'éducatioii). 
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I 'école et ... 
Une crise des valeurs inquiétante 

11 nie seiiible clair qiie c'est dans l'accomplisse- 
ment de sori d~z~oir d'inhrmer le rninistr-e de 
I'éducation sur l'état et les besoins de l'éducation 
(art. 9c) que le Conseil a exercé le pouvoir que lui 
donne la loi de faire effectuer les études qu'il juge 
utiles oii nécessaires (art. 10c). En effet, dans sa 
lettre de présentation de l'étude de Naud et Morin, 
Jean-Marie ]3eaucliemiii, président du Conseil d'a- 
lors rappelle, après beaucoup d'autres, la crise des 
valeurs que connaît depuis un certain nombre 
d'années notre société et << l'inquiétiide, pal-l'ois 
même le désarroi )> que cette crise a suscités dans la 
population. 

Le CSE demande une étude 
II explique aussi que le Coiiseil << a résolu de 

confier à deux chercheurs la tâche d'l;tablir les /,nits 
mujeurs de lu situ~ltioit de l'(;(ltic(itio?t (lux z~n1~ur.s ii IQcole 
et de dégager (les orie?ttutio~ls qui correspondent aux 
exigences de notre temps (p. VII, l'italique est de 
nous.) On y apprend égalenient que l'étude souhai- 
tée a été confiée à André Naud et Lucien Morin et 
que leur ouvrage constitue la réponse qu'ils font à la 
demande du Conseil. Nous avons donc entre les 
mains - et c'est une donnée capitiile à ne pas 
oublier - un dociitnertt de travail et non pas, comnie 
on pourrait aisément le croire, un dociiment officiel 
émanant du Conseil et reflétant sa position offi- 
cielle. Il est peut-être bon que le lecteur sache, en 
outre, que le Conseil a mênie refusé de donner son 
appui aux positions soutenues dans ce travail et de 
faire sien ce qu'il propose. 

De leur côté, les aiiteurs eiix-rriêiiies pi.éciseiit 
l'interprétation qu'ils ont cloriiiée au tra\p;iil qii'oii 
leur a confié clans leur lettre de présentation (90 iii;ii 
1958). S'adressa11 t ;lu présiclent du conseil, Niiucl et 
Morin rappellent que, (Ir lrio. poi~tt (10 l~ut.  

tolu c/[cu.~tioa pricisu dortlinail /O duscri/)lioti r/ic p(!1<'1 d'ittcdr qrri /trt 
approuvé prir lc Co)ist*il stipiriilirr o i  ti»i~u~ribrc* 1976 : clii'esi-cc qiii 
poiirrait Cire fiiii poiir qiie I'k~tiici~tion iiiix valeiirs daris le niilieii 
scolaire réponde mieiix aiix exigeiiccs, eii partie nou\.elles. de 
tiolre tetiips ? LF rap/)orI qicu t1o11.5 z~orc.s .sorcttit~IIo~~.s (;!joutent aiissiiôi 
les auteurs) 11 Psl riepi rl'riictru Q ~ I ( *  no1 rcp r6port.w i( c ~ l t ~  q r ~ ~ . ~ l i o ~ ~ .  (p. \') 

Voilà pour le contexte dans lequel il taut situer ce 
document. 

1. LE DOCUMENT DE TRAVAIL 
ADRESSÉ AU CSE 
Si oii se deniaiide tnaintenaiit ce que coiitieiit 

cet ouvrage de 165 pages ... On peut, sans rel>reiitli;> 
un compte rendii qiie j'ai déjà tait par ailleors-, 
rapl~eler que cette étucle coiriprend essentiellenieiii 
deux gr;indes parties hien clistinctes : 1;i preniière 
partie (Du l'esquivr ii I(l p>-i.\c F I ,  cltrrrg~ 1111. 5-56) 
contient des éléments d'analyse et de << cliagiiostic >> 

(p. 10) de la situation telle qiie vile par les ;iiiteurs, 
de niêirie que la soliition qu'ils proposelit ; la 
deiixièiiie p;irtie (li(il~trrs polo- foc projet kltrc(l//[. 
1111. 59- 130) est constituée cle 1'iiivent;iire d'un cri.- 
tain nombre de valeurs qiie les aiiteurs .jugent 
import;intes et aimeraient voir proriioii\wir eii éclu- 
cation (pp. 39- 123). 

J'aiiiierais dire tout de suite aii lecteur que je lie 
ni'arrêterai ici qu'A la première partie cle cette étiicle 
et encore, essentiellement à certains points bien 
precis cle celle-ci. A\varit de le tàire, il rile setiible utile 
de rappeler brièvenient la détiiarche siiivie 11ar 
Naid et Riorin dans cette première partie. 

Une étude fondée sur une intuition 
Dès les premiers mots de l'introduction (p. 1)' les 

;lutetirs cornniencent par mettre de l'avant leur 
conviction personnelle au sujet de l'interprétation à 
donner à la << crise de l'éducation que nous 
connaissoris. Cette conviction, admettent-ils, c'est 
que a l'iiiie des principales racines du malaise 
poiirrait bien se trouver dans la situation kiite 
actuelleiiieiit à l'éducation aux valeurs dans les 
milieux édiicatifi >> (p. 1). Notons au passage que 
Naud et Morin reprennent, à leur tour et il la suite 
du Conseil lui-inêiiie cette expression cl'<< éducatioti 
aux valeurs >> sans la remettre en question 011 mêiiie 
saris s'interroger i son sujet. J'aiirai l'occasion d'y 
revenir un peu plus loin. Les auteurs écartent ai1 
siirplus, et ciès le clépart les aspects << d'organisation 
ou d'ad tiiinistration scolaires >> comnie élérrierits 
valables pouiPant servir à expliquer et à comprendre 
la situation. Eii revanche, ils donnent la priorité à ce 
qu'ils appellent leur << iiituitiori : à la vérité, celle-ci 
senible bel et bien guider l'ensemble du travail. 
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L'explication retenue : l'esquive 0 

La première partie coiiiprend ii son tour cleiix 
chapitres. Daris le premier chapitre a L'Esquive 
(pp. 7-20) Naud et bforiii font en résunié cleux 
choses : ils décrivent le d6,strrroi des cc(lole.sce?its devant 
la présence d'un grand iionibre de valeiirs soiiverit 
contradictoires (pp. '7-9). Ils citent ensiiite uri pas- 
sage de Toffler qui attribue la responsat~ilité de cette 
situation à la cléiiiission des écliicateurs en ce 
domaine, à ce qu'ils appellent, (suivant l'exemple de 
Toffler) 1'. o.sqiii~r (p. 10). Pour Nautl et Morin la 
<< validité de ce qii'ils ;ippelleiit le di;ignostic 
incisif de Tof'fler s'impose de lui-tiiênie. Non 
seulement l'endossent-ils tout de go,  niais ils retien- 
nent encore l'expression cle s l'esquive ,, pour clé- 
crire ce phénomène qui << sera désormais ail centre 
cle (leur) réflexion >). Sans p;irler bien sîir de la 
présence de ce mot clé dans le titre tle l'otcrirrrge, (et 
en lettres majuscules par dessus le iiiarclié, alors q ~ i e  
les autres mots sont en minuscules). On retrouve 
également ce mot dans le titre de la p~-o,tii.)-c. jkrriic., 
dans le titre clu premipr cliapitrp de  cette partie, et 
enfin dans le titre cl'une sertiou de ce chapitw. 

La solution roposée : 
un plan d'é B ucation aux valeurs 

Le deuxiènie chapitre : Le revirenieiit ,) 
(pp. 21-56) décrit le a redressement que récliiiiie 
(aux yeux de Naud et Morin) la sitiiatioti présente ), 
(p. 23). Ce chapitre contient à son tour quatre 
sections bien identifiées qu'il est éclairant de 1-appe- 
ler. Naud et Morin mettent et1 prertiier liezi ce qii'ils 
appellent le << besoin de nonimer les valeiirs ,D (1. Le 
rêve éducateur, pp. 26-30). En secorrd lieu, ils expli- 
quent comment à leur avis les éducateiirs cloiveiit 
proposer aux jeunes des valeurs et les guider dans la 

reconnaissance (p. 37) des valeiirs (2. L'art tlii 
guide, pp. 31-38). Lu ti-oisièw~ sectioli propose le 
a plan des auteurs pour mettre en pratique 

l'éducation aux valeurs qu'ils ont décrite (3. Le 
plan, pp. 40-50). Enfin, en dernier lieu, une section 
est consacrée à la préparation des édiicateiirs 
chargés dans la vie quotidietine de faire cette - éducation aux valeiirs (4. La préparation cies 
éducateiirs ),, pp. 5 1-56). 

2. RÉFLEXION AUTOUR DU MOT 
VALE UR 
J e  ne peux bien sîir trie pencher sur tous les 

points qui à nion avis mériteraient qu'oti s'y arrête. 
J'airiierais néanmoins m'arrêter d'abord et avant 
tout au niot << valeur p, lui-iiiênie, à sa signification et 
à sa résotiarice en iiiilieu éducatif. Cela m'amènera, 
par le fait même, à faire un certain nonibre de 
reniarques sur d'autres points connexes, en particu- 
lier, sur la notion d'esquive et l'utilité qu'elle peut 
avoir pour ~ious  aider à conipretidre la situation 
actuelle et, le cas échéant, l'airiéliorer. 

Le point de vue de l'esquive 
Au sujet du mot a valeur ),,je dois dire, qiiaiit à 

nioi, que je n'accepte pas que les auteurs se servent 
de ce mot sans nous dire ce qu'ils entendent par là. 
C'est vrai que c'est un niot difficile à définir et qu'il 
peut, selon le contexte, revêtir bien des significa- 
tions. Qu'à cela ne tienne ! Ce qu'on attend de Naud 
et Morin ce n'est pas une définition iiniverselletrient 
acceptable di1 mot 4~ valeur », c'est pliitôt le sens 
qu'eux-iiiêtnes lui donnent dans leur étude. Serait- 
ce vraiment trop que de deiiiancler ailx amateurs de 
savoir ce qu'eux-triêmes veulent dire quand ils 
utilisent ce niot et d'en informer leurs lecteurs. 
Autrement, il rile semble, chacun y niet ce qu'il 'eut 
bien y mettre et c'est la coriflision générale. A ce 
siget, il nie semble utile de mettre sous les yeux du 
lecteiir l'iiieffiible passage de l'introduction où les 
auteurs ti~iit iiiine de justifier leur refus - oii leur 
incapacité ? - de dire ce qu'ils entendent au juste 
par le mot N valeur : 

Aviiiit cl'eiitrer daiis I'analvse qui lui est proposée, le lecteiir 
voudra sans doiite que soit expliqiié le seiis (lue noiis donnerons 
iiii mot w valeur p, tout iiii  lotig de ces pages. II est bien coiiiiii qiie 
cc niot peut preiiclre des sens fi~rt diffkreiits seloii qiie piirlc un 
psycliologue, i i t i  sociologiie, i i i i  pliilosophe, iiri éconoiiiiste. et 
selon qii'on passe d'iiii auteur ri i i i i  autre. Nous avons abordé 
cette qiiestiori de vocabiilaire cl'une riiatiière simple et pragniati- 
que. Aii cours d'assez noriibreiises rencoiitres de persotiiies et de 
groupes de parents ou d'édiicateiirs, tioiis iivons pii coiistater le 
paradoxe siii\?arit. L4.s P'clrnrrg~.~ .\tir 1il.s ~inlrli,:\ sorit di~ittrrtit plris 
fircils rt ,fritc/irctcs r/tt'i/.\ HF .\orit pu.\ ,hr<;c<;d<;s riicr.itssiorc.\, toiijoitrs 
orrh.uir.\cs. sttr lu rriol rti ccric.\u. Ce qiii tend à prouver qiie I'eiiseriible 
dcs Iioriitnes s'etitciiclciit assez Licilemciii et spontaiiénicnt siir le 
seiis qii'oii doit Iiii  recoiiiiaîtrc dans i i i i  conteste doii~ié. Aiissi lie 
soiiiiiies-iioiis pas encliris ni à disciiier ici de tous les seiis qii'oii 
~>ciit cloiiner à la iiotioii de viileur i i i  à i)récoiiiser iine cléfinition 
i>articiilière qiii préteiidrait fiiirc I'uniiniiiiité. Noits préférons 
pliitôt, ;ru coiirs des piiges et selon les besoitis du riionieiit. bien 
préciser et notre pensée et le vocab~liiirc qiii I'expriiiie (p. 3. 
1,'italicliie est cle noiis.) 
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I 'école et ... 
Quant à moi, je dois avouer bien candidement 

que je n'ai guère retrouvé la << précision ,> qu'on 
nous promettait par la suite, ni dans le vocabulaire, 
ni dans la pensée. Il règne plutôt à mon avis 
beaucoup d'ambiguïtés et d e  confusion qui me 
semblent venir de  cette lacune fondamentale. En- 
core une fois, ce que leur deinande le lecteur un tant 
soit peu exigeant ce n'est pas, comme le disent les 
auteurs de  - préconiser une définition particulière 
qui prétendrait faire l'unanimité .. Là n'est pas du 
tout la question. Ce que, pour ma part, je demande 
aux auteurs c'est d e  me dire - s'ils en ont un - leur 
point de  vue à eux sur le sujet. Quelle incroyable 
ingénuité manifestent les auteurs, pour ne pas dire 
plus, quand ils affirment que les << échanges sur les 
valeurs sont d'autant plus faciles et fructueux qu'ils ne 
sont pas précédés de  discussions, toujours oné- 
reuses, sur le mot en cause P (l'italique est de nous.) 
Cela est sûrement plus facile. On me permettra de 
douter en revanche des fruits d'échaiiges au cüurs 
desquels on ne s'est pas assuré qu'on parlait de la 
niême chose. 

Pourquoi définir le mot valeur 
Il ne fàut pas être très futé ni avoir lu de gros 

traités de  psychologie pour savoir que même avec les 
mots les plus simples, chacun y met spontanément 
une signification personnelle qui peut être assez 
éloignée de  celle que leur donnent ses voisins. Cela 
tient bien sûr à l'histoire, à l'expérience, à la 
formation, au milieu de  chacun et à bien d'autres 
choses encore. Et une des précautions élémentaires 
à prendre quand on veut se comprendre, c'est de 
dire ouvertement le sens dans lequel on prend les 
mots clés que l'on utilise. Cela n'est jamais valable 
universellement. Cela suppose d e  la modestie sur les 
propos que l'on peut tenir et les limites de  ce que 
l'on avance. Mais cela assure aussi, à mon avis, le 
minimum nécessaire pour que des échanges hu- 
mains un tant soit peu significatifs et utiles soient 
possibles. Cela n'est jamais facile. Mais depuis quand 
la facilité est-elle un critère significatif quant à la 
validité d'une chose ? J e  serais plutôt portée à croire 
qu'en éducation, en particulier, c'est souvent le 
contraire qui s'avère exact. Sans aller jusqu'à dire 
avec Valéry que << (p)our moi - ce qui ne me 
demande aucun effort n'(a) aucune valeur et que 

ce qui ne me coûte rien ne me donne pas la 
sensation d'avoir vécu' m, je suis plutôt portée à 
croire que les choses valables et durables ne se 
construisent que dans un effort consenti au jour le 

jour et avec persévérance. La position des auteurs 
ne revient-elle pas à dire que tout le monde s'entend 
à conditiop d e  ne pas s'interroger d'une façon 
précise sur ce dont l'on parle ? Cela peut être d'une 
certaine façon rassurant, mais en quoi cette atti- 
tude d'autruche peut-elle sérieusement faire avan- 
cer une question. Pour tout dire, en reprenant un 
mot que Naud et Morin affectionnent particulière- 
ment, j'ai le sentiment qu'ils . s'esquiz)ent ,, devant 
cette difficile tâche et cette attitude me paraît ici 
indéfendable et inacceptable. 

Loin d e  moi par contre, l'idée d'entrer à mon 
tour dans des discussions byzantines. J'aimerais 
pourtant inviter le lecteur à s'arrêter quelques 
minutes avec moi au mot valeur. 

Qu'est-ce qu'une valeur ? 
Pour commencer, j'avoue que je serais tentée de 

citer en entier ce que le Petit Robert dit du  mot 
valeur. Pourtant, que le lecteur se rassure : ce serait 
à mon avis trop long et peut-être fastidieux, encore 
que je crois personnellement à l'utilité d'un tel 
exercice. Ce serait sûrement très instructif. Faute de  
mieux, je me limiterai donc à citer surtout le sens qui 
nous intéresse dans le contexte qui est le nôtre.* 

Dans le cas d u  mot valeur, la définition 
comprend quatre grands paragraphes. Voici en 
résumé les sens décrits. Le mot valeur peut en effet 
signifier : 

1. Le uléi-ite d e  quelqu'un. Par exemple : un 
hoinnie de valeur. 

11. Le prix d'une chose. Par exemple : la valeur 
d'un terrain. 

11 1. Le curnctère de ce qui répond ccux normes idéulcs 
d'un type ; la qualité, l'utilité, la portée, l'elfica- 

* Avant de le faire, le lecteur nie permettra-t-il au siirplus de lui 
signaler le passilge significatif' de I'introductioti di1 Petit Robert. 
Dans cette introduction, Alain Rey explique que, dans la 
définition d'un riiot. les auteurs du dictionnaire ont eu recours, 
quand c'était nécessaire pour rendre sensible toutes les 
distinctions de sens et d'eiiiplois divers d'uii niênie riiot. à a de 
grands paragraphes (1, I I .  I I I )  subdivisés en riiiméros. Ces 
divisions, ajoiite-t-il, correspondent soit à des stvzs, clésignés par 
les définitions ciifféreiites, soit à des 1yFe.s d'etlrplui (...). Le plils 
soi~\~ent d'ailleiirs (précise-t-il), il un type tl'eriiploi ou à un 
groupe de mots correspond un sens,: sans cela noire discours 
serilit perpétuelleiiient ariibigu. m (Edition de 1969, p. XVI) 
Voilà ce qui expliqiie justenieiit. à iiioii avis, I'aiiibigüiti. 
constante dans laqiielle rioiis font nager Naiid et hlorin. 
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transmission des 
cilé, le serw. Par exemple : la valeur d'une 
oeuvre, d'une idée ou encore les valeurs 
sociales, morales, esthétiques etc. 

1 V. Une ~~~~~~~~e conz~ezztiorlrtellr : Par exeniple : 
en musique, la valeur d'une noire, d'une 
blanche. 

À la lecture de l'ensemble de ces définitions, il 
m'apparaît clairement que, dans un contexte éduca- 
tif, le sens qu'on va donner ail mot valeur se 
rapprochera avant tout de ce que l'on trouve d;iiis le 
troisième grand paragraphe et plus particulière- 
ment de ce que l'on retrouve au numéro 3 de ce 
paragraphe : 

UNE VALEUR (Deuxième moitié dit XISc siècle) : ce qui est vrai 
beau, bien, selon un jugement personnel pliis ou moins en accort! 
avec celui de la société de l'époque ; ce jugement. Le.$ v(~lu~ir.\ 
morales, sociales, est1tétique.v. u Les valeto-s d'icne sociétS b1 ( i~n lmirx) .  

La liberté, seulu valetir i~ri~érissable du I'litjtoire n (Cantcs). Eclielle du 
valeiirs, les valeurs classées de la plus haute la plus faible, dans la 
conscience et qui sert de rkference dans les jugements. la 
conduite. u Le syst?ne dr zrcilrttrs (d'iiiie société) rcj13t~ .\cl 
slmctui'e.. . (Sartre). 

Une valeur, c'est ce qui a de l'importance pour 
quelqu'un. Si quelque chose est une 4~ valeur pour 
moi c'est que je l'apprécie, je l'estime valable (ayant 
du prix, du mérite), désirable à divers égards et que 
j'y trouve de la satisfaction. Au sens plein du mot, ce 
qui entre dans mon N système de valeurs N devient 
une partie intégrante de moi-même et une force qui 
guide l'organisation générale de ma vie et les choix 
que je fais pour l'ensemble de son orientation et de 
sa gouverne. Dans ce sens, chaque personne a ses 
valeurs propres. Et les points de rencontre en ce 
domaine, comme ceux qui nous séparent les uns des 
autres, peuvent être fort nombreux. N'est-ce p;is 
d'ailleurs souvent ceux-ci qui nous inspirent vrai- 
semblablement dans les choix (plus ou moins 
conscients) de nos relations, de  nos amitiés et de nos 
amours. Mais d'où viennent pour chacun de nous 
ces valeurs ou plutôt comment se sont instaurées en 
chacun de nous les valeurs qui, tout au long de notre 
vie, imprègnent le moindre de nos gestes. A en- 
tendre Naud et Morin parler des valeiirs, on croirait 
par moment qu'il s'agit là de génération spontanée. 

III. L'INSTAURATION DES VALEURS 

Rôle capital de la famille 
Voilà une question assez embêtante à laquelle il 

n'est certes pas facile de répondre. Toutefois, sans 
prétendre apporter ici une réponse définitive et 
coriiplète sur ce point, il semble bien acquis, dès 
maintenant, griice en particulier aux nombreux 
travaux en sciences liumaines ces dernières années, 
qu'on ne peut ignorer le ,-<île c(ryitct1 de Ir1 fitrriille en 
cette rncltière. Or, il est étonnant de constater que 
Naud et Morin ne parlent guère du rôle de la 
famille en regard de celui de l'école dans l'instaura- 
tion des valeurs. Les quelques tiientions qii'ils font 
des parents ne contribuent qu'à en peindre une bien 
triste et désolante image. Ils nous les montrent 
comme des êtres démunis, abandonnés à eux- 
mêmes, obligés qu'ils sont d'improviser seuls le 
choix des valeurs qu'ils doivent promouvoir, etc. 
(p. 7) >,. 

Pourtant, ce qu'il h u t  rappeler, c'est que, n'en 
déplaise à nos auteurs, les parents n'ont pas attendu 
qiii que ce soit pour s'affirmer, décider de devenir 
parent, organiser leur vie, concevoir et mettre au 
monde leurs enfants, les nourrir, les entourer et 
leur procurer tant bien que mal tout ce dont ils ont 
besoin pour les conduire au seuil de l'école. Et c'est 
justement au cours de ces premières années que se 
fait pour quelqu'un l'instauration de ses valeurs. De 
sorte que, avant méme que l'enfant arrive ir l'école, 
l'essentiel dr-n.5 l'ordre des valeurs est rléjci acquis et intégré. 

En passant sous silence cette donnée capitale, 
les perspectives sont faussées. On parle dans l'abs- 
trait et d'une façon tout à fait détachée de la réalité. 
C'est ainsi qu'à mon avis, Naud et Morin sont plus 
ou moins consciemment anlenés à démesurément 
surestimer le rôle de l'école en ce domaine. Il 
semblerait plus conforme à l'état actuel des connais- 
sances d'avancer qu'au contraire l'école n'a pas une 
voix prépondérante en cette matière. 

Naud et Morin décrivent également le désarroi 
et les attentes déçues de certains parents devant le 
silence de l'école en ce qui a trait aux valeurs qu'elle 
veut promouvoir. Et j'ai le sentiment que là ils 
touchent plus juste. Mais cette déception devant 
l'absence d'appui de  l'école dans l'aide dont nos 
enfants ont besoin pour reviser et consolider leurs 
valeurs ne doit pas masquer le fait que ce sont les 
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parents eux-mêmes qui ont joué le rôle le plus 
déterminant en ce domaine. Si l'école veut se fixer 
des objectifs dans l'ordre des valeurs, elle doit donc 
nécessairement le faire en regard de la première 
instauration des valeurs et non pas faire comme si 
elle travaillait dans le vide. 

Ce n'est pas en terrain plat, en terrain où 
aucune valeur n'aurait de relief: que l'école coiistrui- 
rait des valeurs. Au contraire, rél~étons-le, quand 
l'enfant entre à l'école les reliefi sont déjà bien 
définis. Et c'est la faniille qui a posé les fondations et 
qui a favorisé la constriictioti, pour chacun, d'un 
édifice personnel de valeurs. L'école, de son côte, 
doit donc connaître et comprendre la fimille. Elle 
doit être en outre modeste et savoir ce qu'elle peut 
raisonnablement espérer kiire dans cet ordre. 
Qu'elle n'aille pas croire qu'elle va restaurer la 
niaison en dehors de ses fondiitioiis. Ce qu'elle peiit 
espérer taire, clu moins idéaleiiieiit, se situe pliltî~t 
du cOté d'une rééqiiilibratioti, d'iiiie appropriation 
réfléchie, d'un élargissement et de l'intégration d'iiii 
certain nombre de iraleurs. 

L'essentiel se joue avant 
l'arrivée à l'école 

En effet, dès son arrivée en ce nionde et tout ail 
long des premières années de sa vie, à bien des 
égards les plus déteriiiiiiaiites, le petit être liuiiiai~i 
baigne dans iiii univers de \faleiirs. Coniiiie iiiie 
éponge, il absorbe, poiir ainsi dire, cles valeurs à 
coeur de jour. De sorte qiie, bien ;iir;int yii'il lie soit 
niême question d'école, sa personnalité est structii- 
rée et ses attitudes fondamentales devant la vie se 
dessinent très clairement. Il a déjà ses valeurs bien à 
lui. Tout parent d'lin jeune eiifànt qui arrive autoiir 
de 5 ans sait cela d'expérience. D'ailleurs, cela ri'est 
pas trop étonnant quand on y songe. Cela ne s'est 
pas bi t  pai- des << discoiirs >, qiii noniniaient les 
valeurs, ni pai- un bori p1at-i d'écliicatio~i ailx 
valeurs >>. Yar contre, il est évident que, dans le 
milieu familial, chaque geste dont l'eiit'aiit resseiit 
les effets ou dont il a été ténioiii depuis sa iiaissaiice 
est imprégné de valeurs. Coniiiient penser qu'il y est 
insensible ? Notre tiiçon de manger, cle nous vêtir, 
d'organiser notre enviroiine~iient physiqiie, la place 
que nous accordons coiicrèteiiierit aux loisirs, ail 
travail, à la qualité de la vie, nos attitudes qiioti- 
diennes devant la nature, les animaux, l'aniitié, 
l'amour, la vie, la mort, la vieillesse, que 

encore... Voilà autant de valeurs que chaque pareiit 
incarne à sa façon et dont il témoigne au jo11r le jour 
de mille et une faqons et s;iiis en être la plupart <ILI 
temps conscient. 

À hien y penser, il fiiiit se reiiclre à l'éviclence 
que l'erilàiit coiistriiit son éclitïce personiiel cle 
valeurs lion pas grâce à. i i t i  appreiitissage ti~rciiel, 
niais d'abord et avant tout en entrant en relatioii 
avec ses proches, en obser\!;itit et en fiiisaiit sien petit 
à petit et ii divers degrés aii joiir le jour la nianière 
d'être et de vivre de soli eiitoiii-a re. Nous devons, 
entre iiiitres, à la l~sychüiialyse~b de nous ;ivoii- 
montré le rôle tout à fiiit irremplaçable et décisif cles 
relations établies, en particulier avec la figure 
maternelle, au cours des premieres aiiiiées, voire 
des preiiiiers mois ou iiiênie des preniiers ~iioiiieiits 
de la vie dalis la construction de la persotu~alité et 
d;tiis l'acqiiisitioii des attitudes foiidanieiitales cle- 
vant la vie. Il n'est qii'i songer a i t  dif'tïcile et souvent 
doiileiireus cheiiiirieiiient de ceux qui ont coniiii 
des difficultés ai1 cours de ces aiiiiées quand ils 
s'engagent, avec I'aicle d'un tliérapeute, clans iiii 

long trcivail cle reconstriiction de soi, de tolite fiiçoii 
jaiiiais finie. 

L'éducation aux valeurs : 
un abus de langage 

C'est pourquoi je n'accepte pas. qiiant à iiioi, 
qu'on parle iiironsicléréiiient « d'éducation aux 
valeurs >> coinine on parle << d'éducation physique oii 
iiiênie d'éducation sexuelle ,p. Cette expression nie 
seiiible tout à kiit abusive clans l'ordre des \?aleiirs. 
Les \raleiirs de chacun d'entre nous touchent ilos 
fibres les plus profondes et sont indissociables du 
tissu niême de notre être. L'école ne fornie pas et ne 
peut pi's former les valeiirs tle quelqii'uii. C'est 
pourquoi ce nie seriible iiiie aberration de qiialifier 
<< d'esqiiive et de << tiiocle >> iiiallieiireuse le refiis 
des éciiicateurs de vouloir iiiciilqiier cles v;iIeiirs >) 

(p. 10). Iiiculqiiei. signifie « faire entrer dans I't>s/)rii 
d'une kiçoii durable et pi-ofoiide ,> (Potil K o b ~ r i ) .  
L'école ii'iiiciilque pas et ne peut pas à mon ii1.i~ 

iiiciilqiier les valeurs. Sans parler de la résonance 
(!f1;1ctixvp trks forte qii'éveilletit en cliaciiii de noiis 
les \~;tleiirs ;iuxqrielles rioiis soiiiiiies profi)ricléiiient 
attachés. Le processiis par lequel on s'approprie iiiie 
valeur est auti-eriietit plus long, plus iiiystérieus, 
plus coiiiplexe et délicat qiie celui par lequel oii 
apprend à conipter, par exeiiiple. Dans la iiiêiiie 
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veine, on peut se deniander quel sens pourrait bien 
prendre concrètement la prise en charge efficace 
de l'éducation aux valeurs >> (p. 12) que souhaite- 
raient Naud et Morin ? 

4. RÔLE DE L'ÉCOLE DANS 
L'ORDRE DES VALEURS 
Est-ce à dire pour autant que l'école cioit 

abdiqyer toute responsabilité en ce cloniaine ? Loin 
de là. A mon avis, elle a un rôle et un rôle important 
à jouer, mais, je le répète, celui-ci est de l'ordre cle la 
revision, de la consolidation et de l'enracinement de 
ce qui existe déjà. 

Dans un contexte éducatif, il me semble raison- 
nable de dire que nous devons nous préoccuper 
d'aider nos jeunes à prendre conscience d'une facon 
réfléchie de leurs valeurs et de celles des autres. 
Nous pouvons en outre mettre l'accent sur des 
valeurs qui, tout en variant selon la vision des choses 
de chacun, semblent importantes à promouvoir à 
divers degrés. II est entendu que l'éducation se 
préoccupe, du moins en principe, de la maturation 
des jeunes, de leur développement optimal, de leur 
épanouissement en tant qu'être humain tant sur le 
plan intellectuel et affectif que physique et social. 
Dans ce travail d'éducation, l'école ne devrait-elle pas 
aussi, à tout le iiioins, aider nos adolescents qui 
arrivent au seuil de l'âge adulte à accéder d'une 
façon consciente et la plus autonoriie possible, à cles 
valeurs constructives pour soi et pour la société dans 
laquelle ils sont appelés Ci vivre et à travailler. 

Une aide offerte » 

L'école peut aider à analyser, à définir d'une 
façon réfléchie, à mesurer, à choisir ou à nier, en Lin 
mot à reviser ses valeurs et à intégrer un certain 
nombre d'entre elles. Mais cette délicate et imprévi- 
sible entreprise ne peut être qu'une invitiitioii à 
laquelle, en tout état de cause, les jeunes répondront 
diversement selon leur histoire personnelle anté- 
rieure, mais aussi selon leurs possibilités, leurs 
dispositions, leurs intérêts et préoccupations. 

Chacun aura, de Fdit. un systèiiie de \raleurs, y ui 
lui sera propre. Et ce système de valeur sera, sans 
doute, plus ou moins bien intégré selon les indivi- 
dus. Cela dépendra, en partie, du moins, de la 
qualité de l'accompagriement que lui auront of'f'ert 

les éducateurs qu'il aura croisés sur la longue route 
de son évolution personnelle. En particulier au 
cours des années décisives de la fin de l'adolescence. 
Chaque adulte peut entrer en soi-même et sonder le 
passé pour déceler l'influence de la présence ou de 
l'absence d'adultes compréhensifs autour de soi 
dans les moments critiques de sa propre histoire au 
cours de cette période. Les autres ne peuvent nous 
faire ce que nous ne sommes pas, niais il peuvent 
néannioins apporter une aide considérable par leur 
seule présence, sympathie et exemple, dans le 
soutien dont personne ne peut se passer quand vient 
le rnoiiient de faire pour soi les clioix plus ou moins 
difficiles qui s'imposent dans ce domaine. Des choix 
nécess;iires polir h i re  une place plus réfléchie dans 
sa vie à telle ou telle valeur. 

L'esquive des éducateurs : un mythe 
Quand ils songent au nianque d'accompagne- 

ment de beaucoup de nos jeunes sur ce plan, Naud 
et Morin expliquent cette situation par ce qu'ils 
appellent (c l'esquive des éducateui-S. I'our toutes 
sortes de raisons, plus ou moins consciemment, les 
éducateurs se seraient défilés devant leurs responsa- 
bilités dans l'ordre des valerirs. J'avoue, quant à moi, 
que cette explication nie paraît beaucoup trop 
commode et simpliste pour retenir mon attention. 
Quoi de plus facile que de désigner les enseignants 
coiiime boiics émissaires chargés en quelque sorte 
de tous les péchés d'1sr;iël. Boucs émissaires qui 
peuvent à mon avis d;ivantage donner bonne 
conscience à tous les autres plutôt qu'à véritable- 
ment expliquer quoi que ce soit. Que tous les autres 
respirent librenient ... on a trouvé les coupables. 
Parents, administrateurs, fonctionnaires, techno- 
crates peuvent se décharger de leurs inquiétudes et 
de leurs responsabilités. On aurait presque le goût 
de parodier : (< Pécheurs repentez-\roiis et \fous serez 
sauvés. Sans aller jusque-là, j'avoiierai que j'ai, 
pour nia part, senti quelque chose de la sorte dans 
le << revirenieiit >>, le << redressement >> proposé par 
Nüud et Morin. J e  dois dire que je n'y crois pas, niais 
vraiinetit pas du tout. J e  iri'explique. 

Cette idée d'fi esq~iive nie senlble empruntée 
bien rapidemerit et sans le riioitidre sens critique 
d'un auteur aniéricain (encore 1111e fois !). Et malgré 
l'attrait qu'elle a, de toute évidence, exercé sur iios 
deux auteurs, cette idée ne colle à 11ioii sens que bien 
iniparfiiteriient à notre réalité. Pour tout dire, j'ai le 
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sentiment qu'en parlant d'esquive de  la part cles 
éducateurs, Naud et Morin passent à côté de  
ressentie1 de  la question. Entendons-nous : je  ne dis 
pas qu'effecti\~ement il n'en existe pas un certain 
nombre d'éducateurs qui se dérobent à leurs res- 
ponsabilités. Là n'est pas la question ; il en sera 
toujours ainsi dans toutes les professions. Je  dis, par 
contre, qu'à mon avis, et d'après mon expérience, il 
y a beaucoup plus d'éducateurs qui aiment et 
prennent à coeur leur travail auprès des jeunes. Des 
éducateurs pour la plupart responsables, et qui sont 
conscients de  1'import;iiice cle leur tache auprès de  
nos enfants et qui ne demanderaient pas mieux que 
d'assister, de  guider nos jeunes dans l'accession à des 
valeurs, dans l'appropriation et l'intégration cl'uri 
certain nombre de  valeurs constriictives et durables. 
Ces valeurs qui peuvent d'ailleurs varier c1'~iii 
éducateur à l'autre - et c'est à mon avis tant mieux 
pour l'enrichissement d e  l'étudiant qui découvre 
ainsi un éventail plus grand de  témoignages dont il  
peut s'inspirer pour faire ses choix personnels et se 
construire soi-même. 

Un rôle impossible à jouer ? 
Toutefois, car il y a un toutefois - et il est de  

taille - j'aimerais bien qu'on nie dise coninient on 
peut faire oeuvre d'éducation en ce ciornaine hu- 
main si délicat et si complexe sans le terrrps nécessaire 
pour le faire et sans des umé~zugernoits de  ~iot~lbres et 
d'espaces sans lesquels ce travail d'accompagnement 
est rendu à toutes fins utiles carrément impossible". 
J'aimerais qu'on me dise comnient peut se bâtir une 
relation humaine et pédagogique quand, coiii~iie 
c'est trop souvent le cas comme enseignant, j'ai plus 
de 125 élèves ou étudiants par semestre, quand les 
périodes sont, par exemple, de  55 niinutes avec 3 
minutes de  battenient et  que moi, tout comme les 
élèves, nous devons courir d'un groupe à l'autre, 
d'un local à l'autre, toute la journée, et qu'en fin de  
journée l'autobus (le péril jaune !) attend à la porte 
la fin des cours... 

Lorsque je fais personnellement un retour sur 
ma propre expérience et sur ce que je  puis en saisir 
quant à la façon dont j'ai consolidé certaines valeurs 
qui, à l'heure actuelle, jouent un rôle important 
dans ma vie, je me rends compte qu'il a fallu bien du 
temps et bien des détours pour que ces valeurs eii 
viennent à occuper la place qu'elles occupent au- 
jourd'hui. En particulier à l'époque d e  l'adolescence 
où il s'est agi de  choisir et d e  privilégier un certain 

nombre d'entre elles. Il m'a fallu le temps d'obse~ver 
des personnes qui en vivaient pour m'aider à 
prendre conscience et à analyser d'une façon réflé- 
chie telle valeur. Et je dirais que ce temps d'explora- 
tion, de  réflexion, de  mûrissement était d'autant 
plus long que la valeur en  question était différente 
de  celle de  mon milieu familial. Alors il me fallait 
reviser certaines valeurs dont j'étais imprégnée, me 
familiariser petit à petit avec quelque chose de  
nouveau, du  moins en  partie, et qui avait pu 
surprendre, voire nie heurter au premier abord. Il 
m'a donc fallu le temps d e  voir des personnes en 
vivre d'abord, mais aussi le temps de  réjléct~ir, 
d'attal~ser, de  comymdre, d'adviiwr les effets, les 
résultats positifS de  cette valeur vécue. Il ni'a fiillu 
encore le temps de  réagi,; d'accepter de ~~~'Ys.YcI?'P). w ,  

de vizire pour Inon propre CO?I~/I/P des expériences 
éducatives grâce auxquelles j'ai éprouvé moi-même 
des difficultés mais aussi du  plaisir, d e  la satisfaction 
devant ce que j'avais fait, avec l'encouragement d e  
mes maîtres. De même pour des valeurs dont je  me 
suis progressivement détachée pour arriver dans 
certains cas à les nier tout à fait'. Et je dois bien 
reconnaître, quant à moi, que ce long et délicat 
processus d'appropriation de  valeurs s'est poursuivi 
bien avant dans l'âge adulte. Je  me demande 
d'ailleurs s'il est jamais complètement fini une fois 
pour toutes. 

En définitive, il me semble que ce n'est vraiment 
pas, en premier lieu, d e  /der  d e  « valeurs >> qui 
compte. J e  me souviens d'ailleurs à ce sujet d'avoir 
éprouvé une h r t e  aversion pour certains éduca- 
teurs qui, maladroitement me prêchaient >> des 

valetirs ,>. J'ai dû ,  dans certains cas, Faire un long 
chemin pour dissocier ces valeurs des personnes qui 
m'avaient royalement agacée. II m'a Fallu, dans des 
circonstances plus favorables, en  refaire personnel- 
lement l'expérience avant de  songer à les h i r e  
miennes. Non, ce n'est vraiment pas de  parler de  

valeurs >> qui compte, c'est d e  pouvoir en ziivre, en 
té~rzoipter, les ofSrii- et  inviter à les parlugo. quand c'est 
possible. Mais pour y arriver, il faut tout d e  même 
pouvoir parler aux élèves et aux étudiants, les 
connaître par leur nom, passer suffisamment de  
temps avec eux pour devenir quelqu'un d e  significa- 
tif dans leur vie. Sans cela, comment penser qu'on 
pourra les aider un tant soit peu dans ce processus si 
complexe et imprévisible qu'est la revision, l'appro- 
priation et l'intégration d'un certain nombre de  
valeurs qui seront significatives pour une vie. 
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Conclusion 
J'ai pour ma part le sentiment que l'organisa- 

tion de la vie de I'école, le régime pédagogique, la 
distribution des élèves et des professeurs, de même 
que l'utilisation des locaux, voire l'architecture de 
nos écoles répondent à une vue abstraite des choses. 
Une vue abstraite des choses et dont la logique 
correspond davantage à celle de l'usine qu'à celle 
des besoins des êtres humains que nous sommes. On 
pourrait dire, en reprenant les catégories proposées 
par Jean-Paul Audet et déjà utilisées à ce propos, 
que tout cela semble relever davantage d'une logi- 
que propre aux relations fonctionnelles en chaîne alors 
que la transmission et l'appropriation des valeurs est 
un phénomène humain fondé sur la logique des 
relations personnelles en réseau, dont la relation péda- 
gogique n'est qu'une variété6. 

L'école : un désert pour les valeurs 
Il s'agit bien d'un phénomène qui touche les 

cordes les plus sensibles en chacun de nous. II 
s'accommode bien mal des bousculades, des décou- 
pages multiples dans le temps et dans les relations, 
des déplacements continuels d'un endroit à l'autre 
etc. Comme une graine qui ne trouverait pas la 
chaleur, l'humidité, la lumière et la nourriture dorit 
elle a besoin pour croître, se développer et porter 
ses fleurs ou ses fruits. Ainsi, faute d'un climat et de 
conditions générales favorables, il y a le silence et le 
vide là où pourraient s'enraciner, se développer et 
s'épanouir une variété de valeurs. 

Une camisole de force 
Et alors, malgré leur bonne volonté, un grand 

nombre d'éducateurs sont littéralement condamnés 
au silence et à l'impuissance en cette affaire. Ils se 
trouvent de fait concrètement dans l'impossibilité 
humaine d'apporter l'aide qu'ils voudraient appor- 
ter à nos enfants dans l'ordre des valeurs. Qu'à cela 
ne tienne. Nous n'en sommes pas à une contradic- 
tion près. Et vienne la pluie des grands principes 
dont nos « penseurs ne tarissent pas ! Elle conti- 
nuera de couler sur une terre aride, desséchée, 
assoiffée, mais qui n'arrive pas, à toutes fins utiles, à 
retenir l'eau de vie, faute de matière organique. 

Nos valeurs inconscientes 
Mais il est un message qui passe nialgré tout 

dans l'anonymat, le silence et la solitude où nous 
nous sommes nous-mêmes condaninés. Message 
implicite qui en dit long sur les valeurs plus ou 
moins conscientes qui ont guidé la conception de 
notre système scolaire. Message inscrit dans les 
dimensions et l'architecture des écoles que nous 
avons érigées, dans les régimes pédagogiques que 
nous avons créés, dans la répartition des humains 
dans le temps et l'espace à laquelle nous consentons. 
Un message qui semble dire que les êtres humains et 
leurs besoins comptent moins que les installations 
d'apparat, que les impératifs de l'ordinateur et des 
grilles horaires. Un message qui dit qu'ils sont bien 
embêtants ces êtres humains avec leurs besoins et 
leurs caprices. Ne sont-ils pas après tout le seul 
élément qui fait que la machine ne niarche pas sur 
des roulettes ? 
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que dans le domaine affectif et soli utilité dalis I'enseigiienient 
dii français ail collkgial ,B. 

6. Le lecteur pourrait consulter à ce propos l'article qiiej'ai écrit 
en collaboration itvec Jean-Paiil .Aiidet : L'hiiiiianisatioii de 
l'école. le problknic des rel;itioiis liiiniairies Pros/)ectiz~es. 
Niiniéro spécial : le Livre vert siir I'eiiseignciiierit primaire et 
secoiidriire, vol. 14, ilos 1-2, février-avril 1978, pp. 4 1-30. 
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