
Ce texte a été préparé par u1- C.A, élargi de I'ARELAB, le 2 mars 1988, présenté à
l'Assemblée Générale et adopté par elle le 9 mari. Il sera proposé à I'Assemblée Génèrale de 1a
CNARELA le 28 mai et servira de document de travail à fUniversité d'été de Carcassonne, 1e 9
juillet.

La Commission de Besançon accueillera et diff usera les critiques oucontributions qui lui parviendront à I'adresse suivante : ARELAB, Charte pa!àè"lfor"
BP 241 -25016 BESANCON CEDEX.

,NOUVELL=S 
THESES DE BESÂNCCN

DIDACT'IQIJE DES LÀFIGUE§ ÀNCIEI{I{ES

1. La situation des enseienements littéraires et des iangues anciennes en 1988

Les "Thèses de Besançon" de 1979 et leur reprise concentrée de i986 sont devenues de fait
un texte de référence national dont certaines propôsitions ont été administr'ativement prises en
compte. L'ARELAB estime qu'elles ont besoin d'être adaptées à un conrexte qui a évo1ùé depuis
cette date.

Les Thèses de 1979 se situaient, dix ans après 1968, dans un contexte précis, celui d'une
crise structurelle des sociétés industrieiles, à laquelle avait succédé, à partir ôe 1973, une crise
économique. I es réformes de l'enseignemerrt, après 1968, tenta-ient de réorganiser un
enseignement devenu un enseignement de masse. L'idée directrice était celle de la dominance des
"trois.langa§es".(F:: L{l-Maths). Mais très vite les maths sont devenues l'outil unique de
sélection, ce qui, dès 1979, apparaissait nocif. Les deux langues anciennes étaient reculées
jusqu'en 4e et en 2nde etvoyaient leurs horaires réduits. Elles s'adaptaient très vite à cette nouvelle
situation et renouvelaient leur pédagogie. Ea 1988, la crise éConomique s'est poursuivie et
installée. Mais, en même temps, une formidable mutation technologique a cômmencé, en particulier
po-ur les techniques de la communicaüon et de I'information (explosion des media, iévolution
irll-opatique). Pour répgndre à ce changement, de nouveaux projeti de réforme de l'enseignement
s'élaborent. Du haut en bas, la tendance est de rapprocher I'enseignement du monde du u'availet
d'assouplir et diversifier le système des options. tè "terrorisme rnathématique" est officiellement
réprouvé (sans que cette condamûation aifencore d'effets pratiques)

La nouvelle situation des langues anciennes est à la fois solide et fragile. Dans les faits, ces
disciplines n'ont pas perdu de terrain en premier cyc1e, où elles progressent même lentement et
régulièrement : en 1987 ,le latin est étudié par presque 27Vo de la clasie d'âge (ce chiffre d'environ
yn qury se retrouve en Angieterre ; siruation comparable dans le biennio italien et probablement
dans d'autres pays de la Communauté où la tradition classique est forte). En revanche,
1"'évaporation" des élèves est spectaculaire à I'entrée en seconde eidans 1e 2è cycle : en tout, el1e
dépasse 807o pour le latin. Le choix massif du latin en 4è, puis I'abandon "perlé" semblent assez
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faciles à interpréter. Le premier fait est.très important : il prouve que les jeunes Européenss'intéressent plus.que jamais à leur tradition 
"uit*éiti et-y bouvenf leur compte. L,abandon"p?11é'.', en revaachè, nê.sjsm|e certainemerrt pæ-qu'ili se aÉgoate"; d; ü., conrrairement à cequ'écrivent des esprits bià intentionnés. Ce'quii" prÀoye,i'æiqu" r"'gr"", option presquetoujours très appréciée, est p.ourqlt largemenf abanâonné. La waià i"iioî est claire : c,esr lesystème 9.enseignement de 2è cycie qui-est di ssuasif et qui irfoùËlu?eil,a',ae. foot ie ;;;;corlme si tes l.a. étaient abandonirées 'p*ro..r;;pilg que'reieteeià. .*g-atîùàr; t Jdfi;;et üctimes d'une oropagande utilitaristê. oe ptus, ie âinistergip*_i".rrJâ,Economie, n,a jamnigpu inscrire d,a.ng làs iaiis un fônctiünement'normal du systèrye d'options, dont il avait pourtanrdonné une dé{inition théorique 

-satisfaisante. Résultat-i tres l.a. d;"i;;ert par nécessité unediscipline de 1er cycle, une soite de ',propédeutlque;. 
-

, . S*1" plan theorique-, leur situation n'est pas trpin! agb]suë. Au milieu des enseignemenrslittéraires, I'enseignement des l.a--apparaît inclàssablL. ie ratin est senti corrrme l,ancêtre de laIangue matemelle ; il conserve des lidns ]lprimitifs" avec thistoire outiorrate etir*p""*é 
"iur", 

i"catholicisme (vercingétorix et Rome) ; il.est *gyrf"nlpiæo co,rnme I'ancêrre dâs ;"Ë; j**;;romanes et d'une partie de l'anglais... et il est àis institirtioineitementiur le-même pÉa;E i;;secondes 1.v. et souïent, Ç1ns làg faits, il est raité co*i ure rung"iitr-f Sa"s srarut défini, bon àtout et 1rien, le latin semble maintenu d'*e *Àtai;;-nix;,tffi;6;Ëür a" k tradition et dela pe.rsistancg de la demande,-peut-être aussi grâce t i; Éoiltqr"rit? J 
"u 

dévouement desenseignants. Pn attendant, on affecte de groire aui3u.tin"æiors t adltio*efii.. 
"t 

on s,efforce demaintenir la discipline dans d'étroites limites ! n resiàiJiai "ln"ontou*uurc;àË u résistance de cesdisciplines encoàbrantes. Dernièrement encore, le ministre anglais de l'Ed.ucation a soulevé untollé.en s'en prenant à elles et il a dû reculer. ceito'taeliie a"ri;;;;';*l * rài.Çô6;;;;;fait dont les réformateurs soucieux d'intégration européà*i aé"*ri-i*lr 
"à*pæ.

En France, le moment est arrivé d'une nouvelle réforrne, une réforme qui se veut globale,mais qui sera partiettg, car. la comprexll: rr ies pJsançil4;;;j;;; !"*r.,r.nt, depuis
l,-o.141"*p.9, que des. adaptations, de§ "rolling rerofu,i;-Ciux qui râ *àiàoni Ln *o*. sont des"libéraux", soit socialisies, soit conservateuis. Plus ou moini dtrigtr;;;;.iiiunt de l,humanisme"classiq]1e" à une technocratie "dure", le discours libdal a poorta"t-one unité : sur dei;"ly;rül;fois réalistes et orientées, le libéralisme fonde aes ctroiiqo'il pràiini;;;" ,,inévitables,, 

et"conformes à la nature des choses", maniant tour à io*iu ag'rrgàgià-réd";H; pour dénoncer les"inadaptations" et les carences du système et I'autorir"rir-t,Ëdfi;;;-;;;ser ses choix. Sur
9?Iain: poinls, cette pensée est flo$ânte, voire conrrad.icioLe. r.o,ri r9r'*tlquli*tr, il n. Jàgiipüd'être "pou1'l ou-"cohffe", mais de-participer-a un aguat qui interesse iË"*"*br. A;pËrr';lEurope entière, de proposer des anaiÿses er'de ies faire prend;;;;;i". -""

Z.I-es nou"effes nnaU

. . La rapidg évoiution des techniques contraint les didacticiens à placer désormais au premier
gl-an de 19ç opoc.cupations, à côté deia compétence technique etprofèsrio*"iiq rîÏ"ïbttilËr;;
1"'19uptu!ilité", c'esi-à-dire I'apti.tude- à maîtriser, par le iungu'giiïiu î"rrgê, d;,iili";;
inédites. Trois exigences peuveni ainsi être forrnuléesi

a) la nécessité d'acquérir les catégories linguistiques et le vocabulaire de base : pouvoir"communiquer" claiiement ;
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U la nécessité de former une capacité critique qü permette de sélectionner les infonnations
contenues dans les textes ou les images, de les analyser et de synthétiser leur contenu ;

. g) l'aptitude à se situer à l-intérieur du groupe socio-professionnel et dans un milieu
historique, et à analyser des situations évolutives.

Satisfaire ces exigences, c'est norrnalement 1e rôle dévo1u aux sciences humaines en général
et au1 disciplines littéraires en particuiier. Ce rôle est essentiel. L'expérience prouve, en effet,
qte Jes sciences exactes fomrent des spécialistes hautement compétents dans ieur domaine
(médecins, ingénieurs, techniciens'"..), mais trop souyent ignares quand il s'agit des faits sociaux
et inteilectuels. Aujourd'hui,le poids des intellectuels et des créateurs dans tous les domaines de 1a
culture neutralise paaiellement cette "robotisation professionnelle". Mais pour l'avenir, la
ryultipüg.1tion et le cloisonnement de f,lières spécialisées représentent plus quê jamais de hauts
risques d'inadaptatio_n et.de crise permanentes pour 1a société. L'utilité dès scièncés du langage et
de 1a société est, en dernière analyse, sociale et morale : el1es permettent à la fois à la collectiüIé de
construire de nouveaux modèles de comportement et à I'individu d'échapper à toutes les formes
d'aliénation et de mythification par lesquelles des intérêts particuliers seïônt passer pour le bien
général.

T I perspective qui vient d'être définie impose un principe pédagogique capital :
déso:mais,1'enseignement des contenus doit être systématiquement subordonné àl'acquisitîon de
catégories formelles "reconvertibles" (catégories de langage et catégories de pensée), dans une
perspective résolument sociale et historique ("penser" la vie sociale et ion évoluüon). L'époque est
celle de l'épistémologie et de la redécouverte des trames conceptuelles.

3. L'utilité des l.a. et leurplace dans les nouveaux sIstèmes éducatifs

Les disciplines classiques font partie des sciences du langage et des textes. Si on adaret
f importance nouvelle de la formalisation abstraite et des outils concéptuels,on voit bien I'utilité et
f importance de ces disciplines : sans préoccupation utiiitariste, ellei contribuent à la formation
intellecruelle. Liberé aujourd'hui de ses ambiguités sociales d'auu'efois (puisqu'il n'a plus le rôle de
sélection et de reproduction des classes dirigeantes), l'enseignement du latin el du gret Épond bien
aux grandes exigences formulées pius haut. Indiquons trois aspects de la "réponse" que les 1.a.
apportent aux "défis" de la fin du siècle.

3.i. - L'enseignement des 1.a., n'ayant pas d'utilité langagière immédiate, peut se
tourner sans ambigu'r'té vers l'acquisition des catégories de langue et de pensée : formaiisation
absraite des catégories grammaticales (appuyée sur l'étude comparative des 1.a. et du français ou
des 1.v.) ; manipulation lexicale formalisée qui facilite i'apprentissage con$et de la langue
matemelle et des langues vivantes et, tout parriculièrement, des vocabulaires savants ; réflexion sur
des espaces sociaux et mentaux éloignés des nôtres, à partir de la source la plus importante, les
documents écrits originaux. I1 s'agit ici, sur le plan de la formalisation abstraite, de 1a dialectique du
Même et de I'Autre : le latin, qui fonde notre langue et notre identité, est le liea privilégié d'une
étude distanciée, qui met à jour des systèmes abstraits de langue et de pensée.

3.2.- Les l.a. sont un facteur important de cohésion linguistique et culturelle de
1'Europe. En face de I'impérialisme dominateur d'une langue vivante, l'étude des 1.a. pennet
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d'accéder à la source commune des langues indo-européennes. Etudiées dans une perspective
comparative, les l.a. "unifient" les langues d'Europe et médiatisent le passage de I'une àl'autre.
Les com;laratistes le savent bien, et il est temps que le comparatisme deüenne le bien de tous.
Culturellement aussi, il est plus clair encore que les 1.a. font pârtie de théritage coûtmun et sont un
des facteurs d'unité européenne. Ainsi, le latin et le grec non seulement sont liés au passé
"érasmien" de I'Europe, mais sont surtout ie lieu abstrait où les échanges linguistiques peuvènt se
multiplier et la réflexion srir ie devenir des sociétés se former ou se dévéloppei.

3.3. - Les 1.a., en amenant l'élève à érudier dans leur fonne originale les problèmes
affrontés par {es sociétés éloignées et les solutions qui leur ont été apporrées, lui permettent de
fo.rmaliser et de penser ces qroblèmes, en se siruant lui-même historiquement. En même temps,
l'éloignement suscite et nourrit son imagination inventive, sur le plan artistique et intellectuei.

. Quelle peut donc êq" I p]rye des 4isciplines classiques ainsi définies dans I'unification des
enseignements,européens ? Si elles ont bien un rôle de médiation entre les différentes langues
vivantes et 1es diverses sciences humaines, il faut tout d'abord conclure qu'elles ont une r,raie place
dans I'enseignement, sur la base d'une pédagogie modemisée

d Au coilège, l'étude des 1.a. doit être conçue comme une discipüne d'éveil et d'initiation
aux formes linguistiques : acquisition d'un vocabulaire fondamental, ôonsidéré comme un outil
destiné à fonder I'acquisition du lexique du. français, des langues vivantes et des langages
scientifiques ; réflexion sur les sociétés anciennes, pefinettarlt d'acq-uérir une pensée historiqué (qui
n'est pas.narurelle aux adolescents) et d'enrichir I'imaginaire. A ce niveau,l-étude des i.a. jette 1es
bases théoriques d'u1, laryBage culrurel comtnun. Elle est, au sens le plus élevé, une archéologie de -

la communicaüon. L'initiation au latin en 6è et en 5è, qui touche tous les élèves, ne peut en àucun
cas être considéré cofitme accessoire. Moyen d'accéder en profondeur à la culture, fétude des 1.a.
possède un caractère indéniablement démocratique.

U Au 1ycée, l'étude plus approfondie des langues et cultures classiques, joue, au niveau
intermédiaire, un rôle formalisateur et fédérateur du même ordre. Les spécialisations scientifiques
nécessaires font que cette étude devient alors l'une des composantès de la culture littérâire
cornmune à chaque génération d'élèves. Sa place ne doit pas être ieduite : dans 1a formation initiale
des spéciaiistes de l'étude des textes, dans celle des fururs juristes et futurs gestionnaires de la
société, une option classique solide, constituant l'une des bases d'uneÿlière littéraire, ne peut
qu'être extrêmement profitable. En même terqps, il faut que cetæ option reste largement ouverte aux
élèves qui suivent d'autres filières, futurs médecins, ingénieurs, techniciens..., qui tous, doivent
être capables de "lire" les infonnations, de communiquer clairement et de maîtriser les situations (ce
sont les objectifs de ce qu'on a longtemps appelé la "culture générale")" Enrichie par 1'apport des
nouvelles méthodes d'approche des textes et des sociétés, la tradition classique peut rester, au
tournant de I'an 200CI, un élément référentiel de base dans les adaptati.ons continuelles que rend
nécessairesla rapidité de l'évolution des sciences et des techniques. En tout état de cauie, il est
impossible d'amener au Bac les trois quarts d'une classe d'âge sans que la langue maternelle soit
maîtrisée etTes catégories linguistiques acquises. I,e "détour" par les 1.a. - distanciation conforme à
la nature même de f institution scolaire - a, à cet égard, un rôle moteiu.

4. Une nouvelle organisation des enseignements de l.a. et une IÉdagogie nouvelle
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. I-es perspectives.qui viennent d'être mcées n'impliquent aucune "révolution" pédagogique,
mais la poursuite d'une évolution commencée dans les années 70.

En principe, les grandes orientations pourraient être les suivantes :

g) L'apprentissage de la langue et la lecture des textes restent le fondement de
l'étude. Pour la langue, I'enseignement repose sur une réflexion continue quant aux procossus
d.apPrentissage (_qu_'est-ce qui fait qu'on apprend ou non ?). En pratique, I'ensàignement se tourne
résolument tout d'abord vers une acquisition synrhetiquc des calégoies grarwnàticales, i'étude de
l_a synlaxe. ou de I'o.rganisatio.n des syntagmes verbaux précédant celle-de la morphologie ou 1ui
étant étroitement liée ; ensuite vers une acquisition synthetique des structurei forinettes du
vocabulaire (radicaux et suffixes) et d'un voiabulaire àe base jondé sur les fréquences d'emploi
(1911..a. se rapprochalT sy ce point 49 1.".). Diverses formes dà lecrure des iextès originauxiont
utilisées, et en particuiier la lecture bilingue. La raduction, qui n'est pas le but de l'étudé, reste I'un
des moyens essentiels pou-r appréhender concrètement 1es sysièmes de langue et vérifier
empiriquement que la compréhension du texte original a été atteinte.

- On ajoutera que les l.a- ne denraient en aucun cas apparaitre coîrme en concurrence avec les
1.v. ou comme exclusives des 1.v. Elles doivent, au contrairè, appuyer et renforcer la connaissance
de deux langues vivantes et faciliter leur apprentissage en même iemps que celui du français.

b) La lecture des textes en langue originale et la réflexion sur ces textes est I'objectif
"socio-1ittéraire" de_l'étude. Iæs.exposés sui l'histôke ou la vie quotidienne dewaient parti des
textes et y revenir (on laissera à d'autres disciplines les exposéi dogmatiques qui uriisent les
monument§ colnme des documents "innocents", porteurs de renseigne-ments "objèctifs"). L'objet
de l'étude est "langagier" : analyse de I'information contenue dans les textes ; analyse du i'coda§e"
de cette information, pennettant de dégager dans les mots les intentions directricês ; analyseâes
formes esthétiques prises par la languc êt initiation au plaisir de la créaüon liuéraire.

En prafique, les prograrnmes et la pédagogie pourraient se conformer aux conditions
suivantes :

a) La nécessité de tourner plus que jamais 1'enseignement vers I'acquisition de
catégories linguistiques et culrurelies suppoie que les-différentes étapes de la progressiôn ne soient
pas définies par des contenus à mémorisà ou p-ar la lecture d'auteurs ou d'oeu-wei canoniques, lus
dans un certain ordre en raison de leur difficulté supposée, mais plutôt par des ôbjectifs
pedagogiques à atteindre.

D Dans le détâil de la programmation, la volonté de souplesse et d'efficacité pourrait
conduire à un enseignement de type modulaire, fondé sur de petitès unités, centrées iur une
question (cette question serait étudiée à travers les textes de divérs auteurs ou d'un seul auteur).
Cettefocalisation pourrait rendre plus rigoureux l'effort d'analyse et de synthèse et faciliterait ie
contrôle des acquisitions. Toutefois, le contenu formel des moduies dewait rester conforme aux
Étup"f générales de la progression telles qu'elles auraient été préalablement défi.nies et programmées
dans le temps.

-c) Le renouvellement du matériel pédagogique doit se poursuirre.L'apprentissage de
la grammaire doit'tirer tout le parti possible de la linguistique, pour éclairer sur un plan généia1la190
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signification des formes. Du côté des textes, il faut con4nuer à plgpare.r de petits recueils ou
dJisiers orientés : dossiers sur un auteur ou un genre, dossiers thématiques. Ces dossiers ne

dewaient pas hésiter à inclure des textes non littéraires (in_scriptions,-papyrus, textes scientihques),
à suggérei et proposer des lectures complémentaires. Enfin pour relier le système des textes aux

augàisystèmès de communication, il serait bon d'analyser à I'occasion des images (vases, reliefs,
statues), d'établir des correspondances avec des modèies de création architecturalg 91d'orgagsqtio,n
urbaniitique. A un niveau-élémentaire, où les textes faciles font grandement.défaut, i1 faudrait
généralisêr h simplification de grands textes littéraires ou de documents écrits div-ers,-pour

fermettre un contaCt rapide avec des pensées puissamment é1aborées - le seul contact que les élèves

àe 1er cycle puissent avoir avec les grands textes et les documenæ originaux.

L'équipement des textes est essentiel. Ii peut prend.re des formes diverses pour 1a

présentatioir matérielle et graphique des textes. I1 devrait, dans tous les cas, quider I'interprétatio-n :

introduction générale du dôssier, courte introduction du texte, bref commentaire ou notes.succl{9s,
Des méthodes modemes d'interprétation seraisnt suggérées (1es textes anciens n'ayant jamais.été

conçus pour des destinatakes- modernes, nous sommes en droit de leur appliquer. 1a grille
inteipreàtive qui est la nôtre). Ce matériel pédagogique doit être préparé et produit par les

enseignants eux-mêmes, à l'échelle de l'Europe.

d) Les didacticiens doivent être attentifs à la possibilité d'utiliser les technologies récentes
pour l'apprentissage et pour le contrôle des acquisitiôn1. Logiciels et {idacticiels sont encore des
jeux doii la portéë est limitée ; mais leur utilité pourrait grandir. La vidéo est dès maintenant très

ïtile pour dei études annexes très motivantes : viiualisation des realia, étude de 1a mise en images

de gr^ands textes, de légendes, de la vie de personnages historique.s. Qang une classe, la mise en

scèie théâtrale ou filmi{ue de te-rxtes ancien§ est très formatrice, mais elle demaldg du temps et des

moyens. I1 faut souvent se contenter d'une "théâtralisation" improvisée, à caractère
psylt o-dramatique, de textes divers. D'aurres activités motivantes et formatrices peuvent êEe

inventées et combinées.

Conciusion

En France, I'explosion des Associations Régionales de Langues Anciennes était
imprévi.sible i1y a dix anl, de même que la multiplication des contacts entre les "didacticiens" des

pays d'Europe. En France et dans Olquqes f.ays, la coliaboration des universitaires et des
'p.6f"rs"*s de lycées et collèges s'est dévelopfée,et organisée. A l'échelle de l'Europe, les points

à" ,o" sont conirontés et haràronisés et des âocrrines Communes sont en cours d'élaboration. En

généra1, la réflexion et 1es réalisations pedagogiques précèdent 1es mesures administratives et ii
Ierait dê i'intérêt de tous qu'elles fussent dÀvantâge rèconnues, favorisées et prises en compte.

Fortement pensé dans le càdre de I'Europe unie, l'enseignement des-I.a. ne-peut que contribuer
efficacemeit à la formation des hommes de demain- et devenir I'une des composantes de

l'humanisme scientifique du )Oilè sièc1e.


