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DE L'ALG�RIE A LA REFORME FOUCHET : 
CRITIQUE DU SYNDICALISME �TUDIANT

Il  e s t  � vi d e nt  qu e  l 'a r me  d e  l a  c r i t i q ue  
n e  saurai t  remplacer  l a cr i t ique des  a rmes ;  
l a  f o r c e  ma t � r i e l l e  n e  p e u t  � t r e  a b a t t u e  
que  par  l a  force mat�r i e l le  ;  mai s  l a  th�or ie
s e  ch a n ge ,  e l l e  a u s s i ,  e n  f or ce  ma t � r i e l l e ,  
d � s  q u 'e l l e  p � n � t r e  l e s  ma s s e s ,  l a  t h � or i e  
e s t  ca p a b l e  d e  p � n � t r e r  l e s  ma s s e s ,  d � s  
q u ' e l l e  p r o c � d e  �  d e s  d � m o n s t r a t i o n s
ad hominem,  e t  e l l e  fai t  des  d�mons t ra t ions
a d  h o mi n em d � s  q u 'e l l e  d e vi e n t  r a d i ca l e .  
E t r e  r a d i ca l ,  c ' e s t  p r e n d r e  l e s  ch os e s  p a r  
l a  r a c i n e .

K .  M ARX (Co n t r ib u t i on  Ä  l a  cr i t i q u e 
d e  l a  Ph i l os o ph i e  du  Dr oi t  d e  Heg el )

I l  y a  �  pein e  pl us  d ' un  an ,  l es  Te mps Mode rne s publ i a i en t  
� Naissance d 'un  syndical isme �tudian t  �.  Le courant  qui  in spi-
r ai t  cet te �tude a  pr is depuis la  dir ect ion  de l 'U.N.E.F.  et  ses  
analyses,  cer tes m odi fi�es par  la  pra tique,  son t  devenues cel les  
du mouvement . Le projet de r�forme de l ' enseignement sup�rieur  
a  d�voi l�,  malgr� ses incoh�rences et  son  vide,  la  pol i t ique fon -
damen tale du r �gime �  l ' �gard de l ' Un iver si t�,  sa  vol on t� de  
l ' industr ial iser ,  d'en  fa ire la  chose doci le et  r en table de la  classe 
dominante,  con fi rman t  a insi  notr e  anal yse  d 'a l or s.  En  cla i r ,  la
� prise de pouvoir  � de la  gauche de l 'U.N.E.F.  a  acquis une 
double l�gitimit�,  r econnue par  le mouvement  dans son  ensemble
et  confirm�e par les fai ts ;  el le tir e son  h�g�monie de sa  capaci t� 
�  proposer,  sur  la  base d'analyses confirm�es par les faits,  des 
solutions poli tiques ra tionnelles.

Et  pour tant,  en  moins d'un  an,  apr�s s'�tr e scind�e,  la  gauche 
de l ' U. N. E . F .  d � ci d e  br u t a l em en t  de  s e  sa bor der ,  de  qu i t t er
la  dir ection  d'une organisation  dont  elle dit  ne plus avoir  le 
con tr�le, dans la pratique de laquelle el le ne r etrouve plus son
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projet  pol itique, mais un projet impl ici te, totalement antagon iste
au sien. � Il n'y a rien � interpr�ter : il y a la ti�deur et le silence 1 .�
II  s'agissa it  l�  d'une fuite : il  faut  r eprendre la  d�marche �  z�ro, 
tenter de d�voiler les fondements r�els, au niveau des faits, d'abord,
de l 'histoir e � object ive �.  Mais �  s'en ten ir �  leur  description, 
peut-�tr e manque-t -on encore l ' essen tiel :  c'est le projet  lui -
m�me qu' il  faut  r evoir,  t e l  qu ' i l  se  d�gagera  de  l ' anal yse  e t  de
la  descr iption.  I l  n 'est  pas s�r,  cependant,  qu'au terme de cette 
premi�re d�marche, nous ne nous trouvions pas dans une impasse. 
I l n 'est  pas s�r  non  plus que la  solution  se profi le et  qu' il  ne 
fa i lle pas r epart ir  d'ail leur s.  Ni  m�me que ce soi t  � nous de la 
trouver. Nous essaierons d 'en d�gager au moins les pr�misses.

Commen�ons par le commencement.

I

L ' or i en ta t i on  �  un i ver s i ta i r e  de  l ' U. N.E. F.  a  vu l e  jour  dan s 
la confusion  d'une plural it� de th�mes dont  le seul  d�nominateur 
commun �tait de mettre prioritairement l'accent sur les probl�mes 
du travail �tudiant,  entendus au sens large.

Ainsi,  des conditions mat�rielles de travail (manque de locaux, 
d '�quipements,  d 'enseignants) et  leur corr�la ti f dir ect  (manque 
de cr�di ts �  l '�ducation  nationale),  on passait  � la  situat ion de 
travai l  de l'�tudiant (statut d'assist� social et de passivit� intellect-
tuel le dans le rapport  p�dagogique) et  aux condit ions de la  for -
mation  univer si tair e (structures,  contenu et  finali t�s de l ' ensei-
gnement sup�rieur 2 ).

1 .  �  D e  q u o i  m e u r t  l 'U . N . E . F .  �  N o u v e l  O b s e r v a t e u r ,  1 4 ja n v i e r  1 9 6 5 .
2 .  E x t r a i t s  d e  l a  p l a t e f o r m e  p r � s e n t � e  p a r  l a  F . G . E . L .  ( Pa r i s - l e t t r e s )

e t  1 ' A . G . E . M . P .  ( Pa r i s - m Å d e c i n e ) ,  a u  c o n g r � s  d e  D i j o n  ( m a r s  1 9 6 3 )  e t  
r e fu s � e  p a r  l e  c o n g r � s  :

�  . . .  L e  5 2 e C o n g r � s d e  l ' U . N . E . F .  d � c i d e  d ' o r i e n t e r  l ' a c t i o n  g � n � r a l e  
d u  m o u v e m e n t  d a n s  d e u x  d i r e c t i o n s  e s s e n t i e l l e s :

�  1 � D a n s  l 'U n i v e r s i t � ,  l a  r e c h e r c h e  d e  t o u s  l e s  m o y e n s  c a p a b l e s  d ' i n s -
t a u r e r  e f f e c t i v e m e n t  u n e  a c t i v i t �  d � m o c r a t i q u e  d e s  � t u d i a n t s  ( g r o u p e s  
d e  t r a v a i l ,  c o m i t � s  d ' a m p h i s ,  d i a l o g u e  a v e c  l e s  p r o fe s s e u r s  s u r  l e  c o n t e n u
e t  l e s  m � t h o d e s  d ' e n s e i g n e m e n t ,  c o g e s t i o n  d e  l 'U n i v e r s i t � ,  r e s s e r r e m e n t  
d e s  l i e n s  e n t r e  l e  t r a v a i l  p r o d u c t i f  e t  l e  t r a v a i l  d e  r e n t a b i l i t �  d i f f � r � e ,  
n o t a m m e n t  p a r  u n e  p o l i t i q u e  c o n c e r t � e ,  e x t e n s i v e e t  d � m o c r a t i q u e
d e s  s t a g e s ) .

�  2 �  H o r s  d e  l 'U n i v e r s i t �  e t  p o u r  t o u t  c e  q u i  c o n c e r n e  l a  s i t u a t i o n  
s o c i a l e  d e  l ' � t u d i a n t ,  l a  r e c h e r c h e  d ' u n  f r o n t  s y n d i c a l  u n i ,  i n t � g r a n t  
l ' � t u d i a n t  �  l ' e n s e m b l e  d e s  t r a v a i l l e u r s  da n s  l e s  r e v e n d i c a t i o n s  n a t i o n a l e s  
fo n d a m e n t a l e s  ( p o l i t i q u e  d e  c o n s t r u c t i o n  s o c i a l e ,  d � v e l o p p e m e n t  d e s
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Le mod�le � d�mocratique � qui  lui  �ta it  oppos� �ta it  celui 
d'un  enseignement  uni tair e,  ra tionnel,  r esponsable,  autog�r�,  etc. 
Si  la  hi�rarchisa tion  des th�mes r evendicati fs s 'effectuai t  entr e 
les r evendicat ions �  de  con som m a ti on  �  e t  ce l l es  c on cern an t  
l e travail,  �  l ' int�rieur de ces derni�res aucun  plan  coh�rent  ne se 
fa isa it jour.

D'o� des �quivoques, d'o� aussi des � d�viations �, l'�cla tement 
de la  � tendance � qui  se transforme en  � or ientation  � en deve-, 
nant majoritair e.

Un  des signes caract�ristiques en  fut  l e  m yt h e  d u  C on g r � s  
d e Dijon .  On r�p�te aujourd'hui  que l ' or i en t a t i on  un i ver s i t a i r e  
y est  n�e.  Or, au sort ir  du congr�s,  la  gauche � univer sitair e � 
s 'estimait  vaincue. Elle l ' �tai t :  son  candidat  �  la  pr�sidence 
avai t  �t� bat tu de 30 voix,  et  si  la  major it� avai t suppl i� deux 
autr es de ses leader s de monter  au bureau nat ional,  c'est  parce 
que le � centr e � et  la  � droite � 3 se savaient  ba t t u s  s u r  l e  fon d  
e t incapables de diriger le mouvement, malgr� leur pr�pond�rance 
num�rique.

Di jon  est  en  fai t  caract�rist ique d'une situation qui  n 'a  fait 
que se cristall i ser par la  sui te,  jusqu'aujourd'hui . Dr o i t e  e t  
c e n t r e son t major ita ires et  vainqueurs dans les votes, mais sur le 
plan  id�ologique,  c'est  la  gauche qui  gagne et  exerce son  h�g�-
monie.

orga nisa t io ns  de  cu l tu re ,  lo i s i r s  e t  � du ca t ion  p opu la i re ,  e x ten si on du  cha mp  
d 'a p pl ica t ion  e t  co nt r� le  d� mo cra t iqu e d e l a  S� cu r i t �  so c ia le ) .

�  La  d�mo cra t i sa t ion  d e l ' e n sei gne m ent ,  p ro bl� m e de t ou s ,  do i t  � t re  
l ' a f fa i re  d e tou s.

�  Pou r  r�a l i se r  c e s o b je c t i fs ,  l e  mou v em ent  do i t  r ep e nser  son  orga -
n i s a t i o n  e t  s o n  f o n c t i o n n e m e n t  i n t e r n e ,  d a n s  l ' o p t i q u e  d ' u n s y n d i c a t  
d e  m a s s e .

� La  pa r t i c ipa t ion  l a  p lu s l a rg e de  l ' en se m ble  de s � tu di a nts  a u x d �ci -
s io ns ,  a u  co nt r� l e  e t  �  l a  v i e  du  m ou ve me nt  im pl iqu e :

�  1 � D 'u n e pa r t ,  l a  d i f fu si on pa r  tou s l e s  m oy en s e t  l a  d i scu ss ion  de s  
obje c t i f s  c la i rem ent  fo rmu l� s du  mou v em ent :  o b j e c t i f s  q u i  s o n t  l ' a l t e r -
n a t i v e �  o f f r i r ,  �  tou s l e s  n iv ea u x,  a u x pro je t s  d es  pou voi r s  pu bl ic s .

�  2 � D 'a u t re  pa r t  l ' � ta b l i sse me nt  de  s t ru c tu re s d � c e n t r a l i s � e s  p e r -
m e t t a n t a u x � tu d ia nt s  de  p re ndr e  c on sci en ce  d es  p rob l� me s qu i  l e s  
con cer ne nt ,  d e  l e s  pr endr e  e n  c h a r g e  e u x - m � m e s  a u  s e i n  d u  s y n d i c a t  
( c o m i t � d 'a mp hi s ,  g rou p e s d e t r a va i l ) .

� 3� D a ns c e  t r a va i l ,  l 'U.N .E . F .  se  do i t  de  s ' in t � re sser  �  t ou s l e s  a spe ct s  
de  ce t t e  p r i se  d e c on sci en ce  in d iv idu el l e  d e  l a  s i tu a t ion  d '� tu d ia n t ,  qu e l l es  
qu 'e n  soi ent  l e s  for me s,  c e  qu i  ju s t i f ie  l 'o rga ni sa t ion  r a t ionn el le  d 'enqu �t e s  
su r  le  mi l ieu ,  c e l l es - c i  d eva nt  tou jou rs  � t re  e n v i s a g � e s  s o u s  l ' a n g l e  d e  
l a pa r t i c ipa t ion  a u x enqu �t es  e t  de  l ' in forma t io n r � c ipro qu e .  s

3 .  Ces  not ion s son t  f lu c tu a ntes .  N ou s a pp elo ns �  Ce nt re ,  i c i ,  les  a sso -
c ia t ion s �  fo r te  a c t i v i t�  ge s t i onna i re ,  d� fen da nt  l a  pr io r i t �  d e s r e ve n-
dica t ion s d e con so m ma t ion ,  e t  � D ro i t e  �  l e s  a ssoc i a t ions  a pol i t i qu e s 
t r a d i t ionn e l le s ,  �v in c �e s d e l a  d i re c t io n  d e l 'U.N . E .F .  en  1 9 5 6 .
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Dijon marque seulement la capacit� de la gauche, issue du F.U.A. 
et  de di ff�ren ts secteurs de lutte contre la  guerre d'Alg�r ie,  de 
passer � l 'offensive sur le plan syndical, tandis que le centre et la 
droite,  r �duits �  la  d�fensive,  per den t  l ' in i t ia t i ve  ;  ce  qu i  � t a i t  
en fait  la  si tuation  de la  gauche jusqu'en  novembre 62.  D�s lor s, 
les r�les sont invers�s.

La cons�quence en  sera  une domination  id�ologique de la 
gauche, qui dure encore,  sur un mouvement o� el le est  object i -
vement  minorita ir e.  Incapables d e  s e  ba t t r e  a u  fon d ,  l e  c e n t r e  
e t la  droi te adopten t  finalement  la  l igne � univer sita ir e �,  mais 
fa ta lement  la  d�forment  � la mesure de leur id�ologie implicite. Le 
corporatisme univer sitair e,  dont  le danger est  aujourd'hui  patent, 
n 'a  pas d'autr e origine.  On  peut  ainsi,  en  examinant  les th�mes 
d'action  ou de r �flexion  propos�s, retracer l'�volution du ph�-
nom�ne et marquer les joints de clivage aujourd'hui.

En  1962-63,  les th�mes agit�s par  la  F.G.E.L.,  apr�s une cam-
pagne sur  le manque de locaux et  de professeurs,  son t  ceux du 
travai l  univer sita ire,  de ce que l 'on appel le encore la  cogestion 
de l'Universit�, de l 'allocation d'�tudes et des polycopi�s gratuits.

La F.G.E.L. m�ne paral l�lement - sans autr es liens que les 
mots d 'ordre vagues de � prise en charge par les �tudiants de 
leur s probl�mes � et � lutte contre la technocrat isa tion  de l 'Un i-
ver sit� � - deux recherches et deux actions. La premi�re, cons�-
quence dir ecte de sa  campagne du premier  trimestr e,  porte sur  la 
c og e s t i on  d e  l ' Un i ver s i t � ,  v i e u x  m ot  d ' o r d r e  d e  l ' U . N . E . F .  
M a i s le contenu est  tout autr e ;  tr �s vite cette r evendication 
portera  le nom de � con tr�le �tudiant  � sur les �tudes. De cette 
�poque datent  les n�gociations avec le Doyen  et l 'Assembl�e de 
Facul t� sur � les comit�s mixtes � (hui t mois apr�s, la Facul t�
rompra bruta lement les discussions4 .)

La seconde s 'axai t  sur  l 'analyse  de la  nature et  des condit ions 
du tr a va i l  � t ud ian t .  Ana l ysa n t  ce  t r a va i l  comm e i m pr oduct i f  
e t purement  passi f,  la  F.G.E.L.,  paral l�lement  �  la  mise en  place 
de groupes de travail  �tudiants (nomm�s G.T.U.  trois mois plus 
tard) � pour  un  travail  col lecti f et  r esponsable �,  r eformulait,  
concurremment au Comit� national  univer sita ire pour  la  sant� 
mentale ,  5 les just i ficat ions �conomiques de l 'al location d'�tudes

4 .  Cf .  T .M.  n� 2 13 ,  F�vr ie r  6 4 -� N a issa nce d 'u n  s yndi ca l i sm e � tu d ia nt� ,  
1 46 5 -66 ,  note  6 .

5 .  Le  C .N .U.S .M. ,  o rga n e de  r e ch erc he e t  d e  r � f le x io n cr��  pa r  l a  
Mu tu el le  na t iona le  d es � tu dia nt s ,  � la rg i t  c e t te  a nn �e -l�  le  cha m p de son  
t r a va i l  e t  a ins i  se  t r a nsfor me.  D e lu i  na � t r a  le  C .E .R.S . ,  Cent re  d '� tu d es e t  d e  
rech erc he s syndi ca le s ,  c r� �  a u  congr� s de  D i jo n co nj o in te m ent  pa r  la  
M.N .E.F .  e t  1 'U.N .E .F .
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et  sa  dynamique propre.  Elle r emettait  en  cause les rapports 
p�dagogi ques  et  d�fin issa i t  un  m ode con cr et  de  par t i ci pat i on  
des �tudiants �  leur  formation,  en  r evendiquant  un  centr e d'�di-
t ion  de polycopi�s,  distribu�s gratui tement  �  tous les �tudiants, '  
cog�r� par les �tudiants,  les professeur s et  l 'administration . 
Revendications toutes corporatives,  par  la  nature m�me du 
syndicat,  mais sous-tendues par  une analyse pol i tique expl ici te 
de leurs significations et con�ues comme des r�ponses aux initia tives 
technocratiques du Pouvoir,  nomm�ment  d�sign�es.  Il  en  va a insi 
d e s  g r o u p e s  d e t r a v a i l  a u t o n o m e s ,  q u i  f u r e n t  a u  d � p a r t  
une r�ponse aux projets gouvernementaux d'institution de � mon i-
teur s � (sous-encadrement  p�dagogique).  Revendication  � pol i-
t i s�e � �galement  par  une r �f�rence permanente �  l ’action  inter -
syndicale telle qu'elle s 'a ffirme �  la  fois dans le sout ien  appor t� 
�  la  gr�ve des mineur s et  dans l ' analyse des l imi tes des luttes 
�tudiantes et  de leur n�cessair e convergence avec les luttes 
ouvr i�res 6

Les actions et  les mots d 'ordre sont  semblables dans d'autr es 
associations parisiennes : polycopi�s gra tuits,  en droit ,  stages de 
for m a t i on ,  ex t er n a t  pour  t ou s ,  a l l oca t i on  d ' � t ude s ,  en  m �d e-
ci n e ,  �tudes sur la  r�forme de l ' enseignement  dans les E.N.S.

6 .  CI .  Ra ppor t  d 'o r ie n ta t ion  du  bu rea u  de  l a  F .G .E .L .  6 2 -6 3

�  . . .  N o u s  v o u l o n s  f a i r e  u n  s y n d i c a t  d e  m a s s e ,  s o i t  ;  m a i s  p o u r q u o i ,  
s i  c e  n ' e s t  p o u r  q u e  l e  m o u v e m e n t  d � m o c r a t i q u e  s o i t  p l u s  f o r t  d ' u n e  
p a r t ,  e t qu e ,  d 'a u t re  pa r t ,  les  � tu d ia nts  se  r a ng ent  r � so l u ment  du  c �t�  d e s 
t r a v a i l l e u r s ,  c ' e s t - � - d i r e  d u  c � t �  d e  l e u r  i n t � r � t ,  q u e  c e  r a l l i e m e n t
s o i t  o b j e c t i v e m e n t  j u s t i f i �  �  l e u r s  y e u x ,  q u ' e n f i n :  p o u r  � t r e  e f f i c a c e s  
n o u s  nou s a ppu yi on s su r  de s forc e s qu i  nou s a ide nt  �  ins�r e r  not r e  in t� r �t  
pa r t i cu l ie r  da ns l ' i n t�r � t  g �n �ra l  de  l a  soc i � t� .

�  C 'es t  d i re  qu e l a  qu a l i t �  d es  l i en s qu e nou s pou vo ns  a voi r  a vec l e  
m o u v e m e n t  o u v r i e r  n ' e s t  p a s  i n d i f f � r e n t e  �  l a  f a � o n  d o n t  n o u s  p o s o n s  
l e s  p r o b l � m e s  e t  d o n t  n o u s  e n v i s a g e o n s  n o t r e  a c t i o n  e n  t a n t  q u e  m o u -
v e m e nt  � tu d ia n t ,  t a nt a u pr � s  d e s  � tu d ia nt s  qu '�  l ' e x t � r i eu r .  La  s o l i da r i t �  
a v e c  l e s  s y n d i c a t s  o u v r i e r s  p a s s e  p o u r  n o u s  n o n  p a s  p a r  u n e  v a g u e  e n t e n t e  
s u r  u n e  i d � o l o g i e  d � m o c r a t i q u e  e t  s u r  s a  d � f e n s e ,  m a i s  p a r  u n e  c o m m u -
n a u t �  d e  p o i n t s  d e  v u e  s u r  l e s  p r o b l � m e s  c o n c r e t s  q u i  n o u s  t o u c h e n t  
l e s  u n s co m me  le s a u t res .  J e  n 'e n  veu x pou r  exe m ple  qu e l a  p la te - for m e 
c o m m u n e  q u i  a  � t �  s i g n � e  i l  y  a  u n  m o i s  a u  n i v e a u  p a r i s i e n  s u r  l e s  p r o -
b l � m e s  d u  l o g e m e n t ,  p l a t e - f o r m e  q u i ,  a p r � s  a c c o r d  s u r  u n  c e r t a i n  n o m b r e  
d e l i g n e s g � n �ra l e s ,  p r � vo i t  l ' � l a b ora t i on  c o m mu n e d e s o lu t i o n s t e c h ni qu e s  
e t po l i t i qu es .  C 'e s t  d e  c e t te  seu le  fa � on qu e nou s p ou r ron s fa i re  pr en dre  
con sc ie nc e �  l a  ma sse  d e s � tu d ia nts  qu e l e u r s  in tÅrÇ t s  se  t ro uv en t  'du  c É tÅ  de s 
t ra va i l l eu r s .

� C 'e s t  a u s s i  d e  c e t t e  s e u l e  f a � o n  q u e  n o t r e  l u t t e  p o u r  l a  d � m o c r a t i e  
e t  l a  t r a n s f o r m a t i o n  d e  c e r t a i n e s  s t r u c t u r e s  s e r a  e f f i c a c e  e t  a u r a  u n e  
r � e l l e ju s t i f ica t io n et  u n  r �e l  co ntenu .

F.G .E . L .  In fo rma t ion ,  14  j a nvier  1 96 3 .
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En province, seule l'Association de Rennes a une action autonome 
et originale. Apr�s une enqu�te sur les �tudiants d'origine agricole, 
l ' A . G. E.  or gan i se  un e t a bl e  r on de qu i  se  pour su i vr a  pen dan t  
six mois avec les syndicats ouvriers, paysans et en s e i gn a n t s , d ' o�  
s o r t i r a  un  p r o j e t  d e  r � fo r m e  d i r e c t em en t  i n s p i r �  d u  p l a n  
L a n g e v i n - Wa l l on  e t  un  p r o j e t  d ' a l l oc a t i on  d ' � t ud e s  �  t ou s
les �tudiants.

Du congr�s de Di jon �  celui  de Toulouse,  deux ph�nom�nes
�mergent  particul i�rement  :  l 'orien tation  � univer sita ir e � gagne 
progressivemen t  l ' ensemble des A.G.E.  ;  au sein  de la  tendance-
m�re des divergences pol itiques se d�veloppent, qui ne cesseron t
de s'approfondir par la  sui te.

La r entr �e univer sita ir e 63-64,  d�sastr euse sur  le plan mat�-
r iel,  voi t  l ' �closion  de lut tes r evendicatives particul i�rement 
intenses.

D�but  novembre d�j� ,  la  F.G.E.L.  avai t r �ussi,  lor s de la 
r entr �e solennel le des facult�s,  �  emp�cher le ministre Fouchet 
d 'entr er �  la  Sorbonne.  Durant  tout  le mois,  la  facult� des let tres 
sera  le th��tr e de gr�ves mult iples,  de meet ings quasi  quot idiens 
o� les th�mes r evendicati fs � mat�riels � (sa lles de travai l et 
assistants plus nombreux) se veulent �galement �qualitatifs � 
(plu t �t  des  t r a vaux  prat iques  que des  cour s  mag is t r aux).  Par -
t out en France l ' action r evendicat ive se d�veloppe avec des 
succ�s in�gaux,  mais c'est  �  Paris qu'elle at teindra  son point 
culminant,  le 29 novembre,  apr�s une semaine de gr�ve nat ionale 
de l 'Univer sit�.  Ce jour -l�,  malgr� une gigantesque mobi lisa tion
pol ici�re,  10 000 �tudiants manifestent  dans la  rue et  l 'une de 
leur s banderoles proclame:  � L'Univer sit� que nous voulons est 
cel le de tous les travail leurs.  �

C'est  alor s que la  F.G.E.L.  tente un r etour  sur  elle-m�me par 
la r echerche d'un  type nouveau de structures syndicales,  per-
mettant tout � la fois de  capi ta l i ser  l ' ag i ta t i on  des  a ct i ons  an t �-
r i eur es dans une pratique syndicale permanente, et  de cr�er  les 
conditions d'une participation de la base aux prises de d�cision .
Paral l�lement,  et  �  la  suite de l'�chec des � comit�s mixtes �, 
el le lance la  r evendication  de la  r econnaissance de la  sect ion 
syndicale de facul t�,  portant  au niveau inst itutionnel  le th�me 
vague de � contr�le �tudiant � de l'ann�e pr�c�dente. Par ailleur s, 
el le s'astr eint �  une clari ficat ion poli tique de l'orientation univer -
si tair e,  en  opposi tion  aux tendances corporat istes et  modernistes 
qui  commencent  �  na�tr e dans le mouvement  ;  elle d�finit  l 'a llo-
cation  d'�tudes comme la  r evendication  fondamentale du moment, 
en la liant � l ' ensemble des interventions syndicales sur le statut
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de l ' �tudian t , le con tenu et  les st ructures de l 'enseignemen t 7 .  
Ces th�mes sont largement repris par le mouvement et ce d'autant 
plus que depuis l 'Assembl�e g�n�rale de septembre 1963,  un  r en-
ver sement  de tendance s'est  effectu� �  la  dir ection  de l 'U.N.E.F. 
Certes, des clivages politiques se manifestent entre les associations 
comme au sein  du bureau de l’U.N.E.F.,  o� la gauche univer -
si tair e s'oppose aux r �formistes mod�r�s ;  mais c'est encore la 
F.G.E.L.  qui  garde l 'h�g�monie id�ologique :  le centr e et  la 
droite semblent compl�tement  �cras�s.
C'est  alor s qu'�clate l ' a ffair e du 21 f�vr ier,  qui voi t  la  rupture 
entr e la  F.G.E.L.  d'une part,  et  la  plupart  des A.G.E. et  le bureau 
de l ’U.N.E.F.,  d'autr e part ,  ainsi  que l ' �croulement  interne de la 
F.G.E.L. elle-m�me.

L'�v�nemen t est suffisamment connu pour qu'i l ne soit  pas
n�cessaire d'en rappeler les d�tails. Pendant une campagne reven-
dicative r elat ivement  mod�r�e,  �  l ' �chelon parisien,  sur les poly-
copi�s gratuits,  on  annonce la  venue �  la  Sorbonne de Fouchet, 
accompagnant le pr�sident de la R�publique italienne. La F.G.E.L. 
d�cide,  appuy�e par  le bureau de l ’U.N.E.F. d 'entamer  une 
�preuve de force en  annon�ant  une gr�ve avec occupation  des 
locaux le jour  de la visite officielle, en reprenant, autour du th�me 
de novembre � la  Sorbonne aux �tudiants �, (devenu � La 
Sorbonne appartient � ceux qui y .travaillent �) les revendications 
de contr�le �tudiant.  L'�chec complet  de la manifestation pr�vue, 
confinant  �  la  d�route,  r �v�le la  fa iblesse de la  p�n�tration  des 
mots d'ordre et  des mesures de d�cen tralisa tion du syndicat ;

7 .  D a ns l a  d�cla ra t ion  d 'o r ie n ta t ion  du  bu rea u  de  l a  F .G .E .L . ,  l e
9  d�c em bre  1 9 8 3 ,  on  l i t  no ta m me nt .

� … L e  n o m b r e  d ' � t u d i a n t s  e f f e c t u a n t  u n  �  t r a v a i l  n o i r �  p r o u v e  q u e  
l a  s i t u a t i o n  m a t � r i e l l e  d u  m o n d e  � t u d i a n t  p o s e  u n  p r o b l � m e  p l u s  v a s t e  
q u e celu i  d e s bou r se s ;  ma is  i l  p rou ve �ga le m ent  qu e ce  ne  sont  pa s seu -
l e m e n t  d e s  c r i t � r e s  f i n a n c i e r s  q u i  d � t e r m i n e n t  l e  c h o i x  d ' u n  �  t r a v a i l  
n o i r � p a r  l ' � t u d i a n t ,  m a i s  b i e n  s o u v e n t  u n e  v o l o n t �  d ' i n d � p e n d a n c e  �  
l ' � g a rd  d e l a  fa mi l l e .  I n d� pe nda nc e so c ia le ,  in d� pe nd a nce cu l tu re l le  e t  
pro fe ss ion nel l e  v ont  de  pa i r .

�  U n e  t e l l e  r e v e n d i c a t i o n  s u p p o s e ,  e n  e f f e t ,  l ' a b a n d o n  d e s  c r i t � r e s  
s o c i a u x a u  prof i t  de s c r i t � re s u n iv ers i ta i r e s  p ou r  l ' a t t r ibu t ion  e t  le  r enou -
vel l em ent  d e l ' a l lo ca t ion .  L e  s e u l  c r i t � r e  u n i v e r s i t a i r e  a c t u e l l e m e n t  
p o s s i b l e r e st e  l a  r�u ss i te  a u x exa me ns.  O r ,  l e s  r e v e n d i c a t i o n s  a c t u e l l e s  
s u r l e s  c on di t io ns  d e t r a va i l ,  do nt  l e  fo nd em ent  th �or iqu e e t  l a  dy na miqu e  
s y n d i c a l e  p e u v e n t  e n c o r e  s e m b l e r  a b s t r a i t e s  e t  i d � a l i s t e s  �  u n e  g r a n d e  
m a s s e d '� tu d ia nts ,  d e v i e n n e n t  a l o r s  l e s  e x i g e n c e s l e s  p l u s  i m m � d i a t e s :  
d e ma u va ise s c ondi t i on s d e t r a va i l  pr�pa ren t  l '� ch e c �  l ' exa m en e t  l ' �c he c  
s ig nif i e  l a  su ppr e ssi on  d e l 'a l loca t io n .  D 'a u t re  pa r t ,  e t  t r �s  v i te ,  l e  c r i t � re  d e  
l ' e x a m e n  a p p a r a � t  d a n s  s a  p l e i n e  a b s u r d i t �  e t  l a  r e m i s e  e n  q u e s t i o n  d u  
c o n t e n u et  de  l a  fon c t io n  de  l 'e nse ig ne m ent  su p �r ie u r  es t  l i�e  �  la  
cont e s ta t ion  de  ce  c r i t� r e .  �

Ca h ie r s  d e  I 'U .N.E.F . ,  n � sp� c ia l ,  j a nvi e r  1 9 64 .



DE L'ALG�RIE A LA R�FORME FOUCHET 1887

i l met  en  lumi�re une pratique polit ique compl�temen t  �trang�re 
�  la masse des �tudiants,  que la dir ection  de l 'U.N.E.F.  d�nonce 
avec violence,  sauvant  ainsi  un  prestige dangereusement 
compromis.

A peu pr�s au m�me moment,  l 'associat ion  de Strasbourg 
travai lle quasi  exclusivement  sur  le p1an  intersyndical  et  les 
probl�mes de r �forme de l ' enseignement,  et  obt ient ,  malgr� un 
empirisme na�f, d ' incontestables succ�s sur le plan r �gional .

Nombre d'A.G.E.  (Bordeaux, Lyons Rennes,  Nantes, sont  les 
p l us  mar quan t es )  tentent de concr�tiser l'orientation un i ver s i ta i r e 
de mani�re autonome, mais toutes centr ent  essentiellement leur 
interven tion  sur  les probl�mes du statut  �tudiant  et  des m�thodes 
p�dagogiques :  que ce soi t  par  l ' implantat ion  des G.T.U.,  le 
d�veloppement  des col loques professeur s-�tudiants ou la  r even-
dication des polycopi�s gratuits .

Le secteur  univer sita ir e du bureau de l 'U.N.E.F.,  en  commun 
avec le Car tel  des �coles normales sup�rieures, approfondit  sa 
r �flexion  sur  la  lia ison  entr e les r evendicat ions univer si ta ir es,  
la r �forme de l ' enseignement  sup�r ieur et  la  pratique 
univer si tair e de base du mil ieu �tudiant .

Autan t  de  pr�occupat i on s e t  de  r �fl exi ons  qui  con verger on t  
au Congr�s de Toulouse dans l ' �laboration  d'un  texte d 'orienta-
t ion g�n�rale, adopt� �  la quasi-unanimit�.  Ce congr�s crista lli se 
n�anmoins l ' i solement  de la  F.G.E.L.,  celui  des � aventuristes du 
21 f�vr ier  �,  m a i s  a u s s i  c e l u i  d ' u n e  a s s o c i a t i on  �  l a q u e l l e  
o n reproche de par  trop polit i ser  la  ligne univer sitair e ;  c'est 
con tre el le que s '�labore le mythe de la  d�marche syndicale (que 
nul ne reprendra plus trois mois plus tard) voie royale par laquelle
aucune m�diation  polit ique ne sera it  n�cessair e pour appr�hender 
l ' inser tion  dans un contexte plus global  des probl�mes univer -
si tair es la  simple prat ique syndicale au niveau le plus 
�l�mentair e devrai t suffir e.

L 'am bigu� t �  du t ext e  adopt �  se  man i fest e �  l ' �vi den ce l or s 
de la  d�signation  de la  dir ection  de l 'U.N.E.F. :  en  sont  bru-
talement  exclus les dirigeants de la  F.G.E.L.,  et trois mili tants 
ayant  occup� pr�c�demment  une fonction nationale.  A ce niveau, 
le 21 f�vrier  devient  un pr�texte pour r efuser  les impl icat ions 
pol itiques de l 'or ientat ion  univer sitair e :  ce n 'est  n i  clair ement 
affirm�,  ni  m�me,  encore,  pleinement  conscient pour  la  majorit� 
du Congr�s ;  mais les votes et les choix per sonnels t�moignent 
dans de nombreuses A.G.E.  d'une pra tique syndicale purement 
corporatiste.

Le Congr�s de Toulouse, et plus encore les assembl�es g�n�rales 
qui  sui vr on t ,  expr im en t  auss i  une ruptur e la t en te  en tr e l es di s-
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cussions de l 'appareil  et  la  r �alit� du milieu �tudiant .  Aussi  bien 
la  scission  id�ologique de l 'ancienne tendance univer sitair e,  mal 
dessin�e � Toulouse et seulement affirm�e � l 'Assembl�e g�n�rale 
de septembre,  portera-t -elle sur  les divergences pol it iques des 
di ff�rents leader s autant  que sur ce malaise fondamental  de 
l 'U.N.E.F.

Les termes du d�bat  ont  �t� suffisamment  publ ics pour  que 
nous ne les rappelions pas longuement. A la suite de la promulga-
t ion de la r �forme Fouchet , la major it� du bureau de 1'U.N.E.F. , 
s'estimant confirm�e dans son analyse, et de l'orientation univer-
s i ta i r e  dans  son  ensem bl e,  d�cide  de  pr oposer a u  m ouvem ent  
un e plate-forme revendicative essent iel lement  centr �e sur des 
r �formes de structures alternat ives aux proposi tions gouver -
nementales,  en  se donnant comme axe strat�gique la  lutte contre 
la technocratisa tion de l 'Univer si t� 8

Sans se cacher les di fficult�s de l ' entr eprise et  la n�cessi t� de 
ne pas la  mener  seul,  le courant  qui  d�fend cette l igne,  conscien t 
aussi  de l ' impossibili t� de r �al iser d�s maintenant  sur  le fond 
une unit� inter syndicale,  affirme la possibili t� de r �aliser de 
fa�on  autonome,  et  de fa ir e aboutir,  un  certa in nombre de 
r evendications part iel les, notamment sur la prop�deutique.

A cet te or ientat ion,  l 'autr e courant  de la  gauche,  qui  fa it  la 
m�me analyse des projets gouvernementaux,  oppose une double 
cri tique,  polit ique et  organisationnelle.  Il  n 'est  pas possible, 
selon lui, � moins de c�der compl�tement � la tentation r�formiste, 
de sauvegarder  l ' autonomie syndicale en  se bornant  �  des r even-
dicat ions par t iel les.  Pour  lui ,  la r �forme de l 'Un iver si t�,  visan t 
� r�adapter  les structures de cel le-ci  �  des fonct ions nouvelles 
(impos�es par  les modifications de l ' in frastructures et  l ' �volution 
de la  division  technique du travai l) ,  est  fondamentalement  mar-
qu�e du sceau de la  classe dirigeante.  C'est  donc seulement  � 
partir  d'une analyse antagoniste qu'on peut  fonder une strat�gie 
de r �formes de structures,  visant  n�cessairement  au-del�  des 
seules structures un iver si ta ir es ;  et  ce n 'est  plus  l�  la  vocat ion  
du syndicat  �tudiant.  Mais ce n 'est  pas non  plus la  sienne que 
d'aider  le pouvoir  �  m i eux  r �a l i s er  sa  r �for m e,  en  se  bor n a n t  
� expr imer  des r evendications technicistes.  De plus,  et  c'est  l� 
qu' intervien t  le probl�me organisationnel,  l ' extr�me d�sorgani-
sa tion  du mouvement ,  la  faiblesse de son  implantat ion  r isquen t 
dangereusement de ch�tr er les r evendications partielles du projet

8 .  E n  c e  q u i  c o n c e r n e  l ' a n a l y s e  d u  p l a n  F o u c h e t  e t  l a  n a t u r e  d e s
r � f o r m e s pr opo s�e s pa r  1 'U.N .E .F . ,  c f .  L e  m a n i f e s t e  d e  I ' U . N . E . F .  p o u r
u n e rÅ fo rm e  d Å mo cra t iq ue  de  l ' en s e ign e me n t  sup Å r ie ur .  Su ppl� me nt  a u x
Ca h ie r s  d e  I 'ZJ .N.E.F.  O c to b r e  19 64 .
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pol itique global  qui  les sous-tend,  dans la  mesure o� il  n 'est  pas 
possible,  d'envisager  �  court  terme des lut tes de masse sur ces 
th�mes.

Aux propositions du Bureau national,  une minor it� oppose 
a lor s une plate-forme beaucoup plus tradit ionnelle et  h�t�roclite 
qui, tout en donnant la priorit� � la d�nonciation du plan Fouchet, 
en t end  la  l i er  �  un e cam pagn e r evend i cat i ve  por tan t  �  la  foi s 
sur  la  r even di cat i on  d 'un e un i ver si t �  un i ta i r e  e t  n on  dual is t e, 
sur l ' a l l oca t i on  d ' � t ud e s  p our  t ous  l e s  � t u d i a n t s  e t  su r  un  
bu dg et cons�quen t de  l ' � du ca t i on  n a t i on a l e .  C et t e  ca m pa gn e  
doi t pouvoir  susci ter  une plate-forme inter syndicale et  un  travail 
commun avec les mouvements de  j eun es s e ,  ga r a n t s  e ss en t i e l s  
de la non corporisation des luttes �tudiantes.

Sur  cette proposit ion une major it� h�t�rog�ne se r assemble, 
qui  met  en place un  nouveau bureau de 1'U.N.E.F.  o� les anciens 
dirigeants de la  F.G.E.L. occupent une place impor tante.  Le 
demi-�chec de la  campagne r evendicative,  l ' �chec presque tota l 
du travail  inter syndical,  le constat  de v isu par les dirigeants 
nationaux de la  pratique franchement  corporatiste de nombre 
d 'A.G.E.  en province,  von t  conduire  la  di r ect i on  de  l ' U.N.E. F. ,  
� mettr e au cen tr e de sa  pla te-forme revendicative l 'allocation 
d '�tudes,  comme double facteur  de mobi l isation  du milieu et 
d ' interven tion  du syndicat  sur le statut  �tudiant.  Mais,  cette fois, 
aucune majorit� ne se d�gage,  on  vote pour  �vi ter  la  crise.  Le 
centr e et la  droite,  peu �  peu r �apparus durant les mois pr�c�-
den ts, jouent  un r�le pr�dominant,  face �  un e ga uch e  d i vi s � e  
qu i con tinue �  mener,  dans un vide in qui � t an t ,  un  d�ba t  don t  
n ul ne comprend plus tr �s bien les termes ni la port�e . 9

Le 16 janvier 1965, le secr�tariat g�n�ral de 1'U.N.E.F.  d�mis-
sionne en  entier,  d�clenchant dans l 'appareil  national  une crise 
qui  depuis bien  longtemps d�j�  pourrissa it  peu �  peu la  base 
m�me du Mouvement .

I l  serait  r �confor tant  si  cet te crise pouvait  �tr e expl iqu�e par 
l'incoh�rence, voire la fausset� de l'analyse qui a soutenu l'or ien-
ta t ion  de l 'U.N.E.F.,  ou m�me par  les fautes de  ses di r igean ts.  
Le rem�de serait  alor s plus qu'� moit i� trouv�.

En fa it,  cependant,  l ' analyse s 'est r �v�l�e juste � des nuances 
pr�s ;  elle a  �t� confirm�e et les cons�quences qu'en  a  tir �es 
1 'U.N.E.F.  pour  l 'orienta tion  du mouvement  ont progress� ver s 
une rigueur croissante.

La coh�rence du projet  de l 'U.N.E.F. n 'est  donc pas en cause, 
d� non  plus.  Le r efus de la  pol itique du moindre mal  ou des 
am�nagements partiels ; le r efus de la  technocratisa tion de l 'Uni-

9 .  Cf .  �  ce  su je t  �  D e qu oi  m eu r t  1 ' I J .N .E .F . � ,  o p .  c i t .

http://f.g.e.l.occupent/
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versit� ;  la  volon t� de fonder  le syndical isme �tudiant  sur  une 
strat�gie r evendicative ax�e sur les probl�mes univer sita ires son t 
des r �ponses coh�rentes et  bien  adapt�es �  la si tuation.  Quant 
aux dirigeants,  il s on t cer tes commis des fautes,  mais celles-ci 
ne furent pas grossi�res au point d'expliquer  la crise ;  les chan-
gements du personnel  n 'ont  jamais permis un  r edressement 
profond de la si tuation.

De fait, ce qui est en cause, c'est la possibilit� m�me de consti -
tuer un syndicalisme �tudiant �  partir du seul  projet  syndical 
possible dans les condi tions pr�sentes coh�rent  en lui -m�me, 
adapt� �  la  r �alit�,  ce projet  semble ne pas pouvoir  �tr e tradui t 
en  une praxis syndicale de masse.  Il  r encontre une l imite in fran-
chissable dans le mil ieu qu'il vise � mobiliser (et qui est lui -m�me 
un  produit  m�diat  de la  soci�t� dans laquelle i l baigne et qu'il  
r efl�te �  sa  mani�re sp�cifique),  et  dans lequel,  malgr� son  sens 
explicitement  pol itique,  il  induit  une pratique qui  r este corpo-
rat iste.  D'o� finalement  la  coupure en tre l 'appareil  et  sa  base :  il 
ne semble plus,  comme en 1960 ou en  1962,  que la  r evendicat ion 
�tudiante puisse �tre traduite en action syndicale, ni que le mil ieu 
conserve une � vocat ion � � �tr e syndicalisable. L' impasse est  l�.

C'est  donc le mil ieu �tudiant  qu'il  s 'agit  de prendre pour  objet  
de notre analyse,  non  pas � en  lui -m�me � et  dans ses 
d�terminations internes seulement, mais en tant aussi que ses contradic-
t ions propres sont  des manifestat ions sp�cifiques de contradic-
t ions de classe qui le travaillen t du dehors.

II

I l est  devenu banal  aujourd'hui  d'analyser  la  crise de l 'Un iver -
sit� comme une expression historique violente de la con tradiction 
pr incipale du capitalisme,  par  la  m�diat ion  d'une con tradiction 
secondaire la  contradiction  en tr e le syst�me d 'enseignement  et 
les n�cessi t�s engendr�es �  ce niveau par  le d�veloppement  des 
forces productives.

En termes techniques, on la nomme pudiquement d�sadaptation 
de l'Un iver si t� par rapport � l ' �conomie.

Cette br�che h istorique dans la  pseudo-ra tionalit� capita liste 
inci te tout  militant r �volut ionnair e �  s'y pencher, a fort iori  s ' il  
est  �tudiant.  Sans a ller jusqu'�  en fa ire � la  contradiction  de 
notre �poque, �, il faut la reconna�tre comme particuli�rement signi-
fiante des rapports de classes (et pas seulement  aux termes d'une 
analyse composi tionnelle de la populat ion univer si tair e).

Il  n 'est  pas dans notre propos de r efa ir e l ' analyse qui  conduit 
�  ce t t e  con cl us i on .  Pr �ci son s  s i mpl em en t  que l ' in t er ven t i on
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d'une n�cessi t� �conomique r est�e jusque-l� �  un niveau secon-
dair e,  n 'est  qu'une des mul tiples con tradictions du syst�me �co-
nomique capita liste ;  plus pr�cis�ment,  elle n 'appara�t  qu'�  un 
certain  niveau de progr�s des forces productives, venant ren forcer 
la  con tradiction  fondamentale du syst�me ;  mais son  irruption 
sp�cifie momentan�ment  un niveau historique de la  praxis r �vo-
lut ionnair e.  Ce probl�me de la  format ion  et  de la  quali fica tion 
des travail leur s est  d�j� au centr e des pr�occupations de Marx 
dans son  Adresse  aux travailleurs,  �  Gen�ve,  en 1860; pour ,  
Marx cette con tradiction  se r �v�lai t tr �s secondaire histor ique-
ment  ;  n�anmoins,  il  la  signale comme l 'une des manifestations .  
les plus caract�ristiques de l'oppression g�n�rale de la bourgeoisie 
sur  le prol�taria t.  Reconna� tre aujourd'hui  que l 'accroissement 
des forces product ives,  que le capital isme ne peut  emp�cher, 
pose ce probl�me,  c'est  simplement  comprendre comment  la 
con tradiction principale s 'exprime dans une con tradiction 
secondaire � un moment historique donn�.

C' est  l�  ce  qui  ju st i f i e  l ' impor tan ce a ccord�e aux  l ut t es  �t u-
d ian tes.  Pour  lever  toute ambigu� t� quant  au niveau o� nous 
nous situons,  il convient de pr�ciser que ce ph�nom�ne,  sp�cifique 
d'une cer taine mani�re de l 'accroissement  des forces productives 
en pays capita liste avanc�,  r envoie � l ' �croulement  mondial  du 
syst�me de valeur s bourgeois, en  tant  que le syst�me se r �v�le 
incapable de r endre compte de la r�alit� et de la contenir. L'�crou-
lement  des valeur s univer sita ires tradi tionnelles n 'est  qu'un
aspect  particul ier  de cet te d�route g�n�rale ;  on  en  trouvera 
d'autr es aspects dans ce � probl�me de notr e temps � que son t  les 
r �volut ions nat ionales et  les formes emprunt�es par  l ' imp�-
ria lisme bourgeois ;  les vieilles valeurs morales y r �v�lent  leur 
n�ant  et  une intervent ion  poli tique de la  masse �tudiante 
s 'a ffi rme l� aussi.

L ' �vol ut i on  de  la  lut t e  des  cla sses au  n i veau  in t ernat ional  
r end compte �galement  du r�le jou� par  les �tudiants dans les 
lut tes contre la  bourgeoisie,  quel les qu'en  soient  les formes. 
Souligner la sp�cificit� de la lutte politique men�e par les �tudiants 
dans les pays sous-d�velopp�s,  et  accuser  les �tudiants fran�ais 
de les confondre avec le niveau et la signification de leurs pr opr es
luttes, par exemple, peut dans ce cadre vouloir dire deux choses :

1� Ou bien,  que les luttes qui se d�roulent  en pays sous-
d�velopp�s ont,  un  tel caract�re sp�cifique qu'on ne peut  les ana-
lyser  dans les m�mes termes que cel les qui se d�roulen t dans
pays capitalistes avanc�s.  Ce qui  r evient  �  dire,  soi t  que l 'ana-
lyse  et  la  th�orie marxiste sont  incapables de r endre compte de 
deux  ph �n om �n es  dan s  un e per spect i ve  t ot a l i san t e ,  ce  qui  es t
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contestable, mais ne fait au fond que renvoyer � la crise de l'analyse  
marxiste ; soi t que la  lutte des classes en pays sous-d�velopp�s 
est  tellement  di ff�rente de cel les qui  se d�roulent  en  pays capi-
taliste avanc� que le lien  en tre el les est  seulement  analogique ; 
ce qui aggrave la premi�re hypoth�se c'est supposer implicitement 
l ' inexistence du ph�nom�ne de la  lutte des classes au niveau 
mondial,  et  nier  l ' existence ou la  possibi lit� d'un mouvement 
r �volut ionnair e international.

2� Ou bien,  c'est  r elever au niveau analyt ique les di ff�rences 
dans l ' �volution  des forces product ives et  donc dans l ' expression 
ou dans la  nature de la  lut te des classes.  Ce qui  est  �vident,  mais 
r �dui t  �  n�ant l'accusation de confusion. Il est vrai que l ' �volut ion 
di ff�renci�e des forces product ives au niveau mondial  se tradui t 
par  une �volut ion  di ff�renci�e de l ' expression  de la  lut te des 
classes dans chaque pays suivan t  l ' �ta t  du d�veloppement  ;  mais 
ces di ff�rences ne font  que r envoyer  au ph�nom�ne total  qu'est  la 
lut te des classes au niveau international,  qui  lui -m�me doit  nous 
permettr e d'interpr�ter tous les niveaux sp�cifiques de sa 
manifestation  comme contenant-contenu.

Poser  les probl�mes de la  lut te r �volut ionnair e parmi  les �tu-
diants en France nous conduit  n�cessairement,  dans un premier 
temps,  � l 'analyse de deux s�ries de probl�mes.

I l  nous faut, d'une part,  caract�riser la forme que prend la 
lut te des classes dans la  soci�t� fran�aise,  et  la  fa�on  dont  el le 
exprime la  r �alit� du mouvement  r �volut ionnaire internat ional . 
Mais i l  nous faut,  d 'autr e part,  r essaisir la  r�ali t� de la  lutte des 
classes en milieu universitaire, plus pr�cis�ment retrouver derri�re 
un  certa in nombre de manifestat ions apparentes la  r �al it� expl i-
cative et  totalisante de la  lut te des classes en  France.  Pour  le 
premier  terme,  nous nous contenterons ici  d'avoir sp�cifi� le r�le 
de  la  con tradi ct i on  secondair e a u sein  du  cap i ta l i sm e fr an�ai s,  
e t d'autre part ,  de fair e r �f�rence �  une analyse i mplicite chaque 
fois que nous en  aurons besoin.  Le terme qui  nous int�resse est 
le second, qui passe par une analyse du groupe �tudiant.

En  effet ,  les �tudiants traduisent  �  leur  mani�re les contra-
dict ions g�n�rales de la  soci�t� ;  et  c'est  sous cet  aspect  tr �s 
sp�cifique que prend la  lutte des classes au sein de l 'Univer sit� 
que doi t  se  fon der  la  praxi s  du  mil i tan t  r �volut i onnair e  parmi  
l es �tudiants ou leur s organisations. C'est  la  fa�on  dont  les �tu-
diants vivent  la  situat ion  qui  leur  est  fai te,  e t  par t i cul i �r em en t  
l a crise de l 'Un iver si t� et  les r �ponses in st inctives plus ou moins 
fan tasmatiques qu'il s y appor tent,  que doit  conna�tr e le mili tant 
r �volut ionnair e,  puisqu'il  lui  appartient  de d�voi ler  tout  �  la  fois 
l e  s en s  r � e l  d e s  c on d i t i on s  q u i  s on t  f a i t e s  a ux � t u d i a n t s ,  en
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leur  donnant  une expl icat ion  tota le,  et  l ' inad�quation,  la  myst i -
fica tion,  des r�ponses qu'il s y apportent .

Notre premier  souci doit  donc �tr e l 'analyse de ce milieu, 
c'est -�-dir e de ce qui  le consti tue ou ne le constitue pas,  tant au 
niveau de ses d�terminants que de sa pratique concr�te. Ses 
or igines sociales son t  connues et  ne le fondent  pas en  tant  que
groupe homog�ne,  mais au contrair e lui  donnent  ce caract�re 
d'ext�riorit� ou d'inexistence dont les cons�quences les plus exem-
plaires sont l'impossibilit� de s�cr�ter une pens�e ou des clivages 
autonomes,  m�me sur  les questions qui  le concernent  le plus
dir ectement.  Mais ce caract�re indique aussi que la  lutte des 
c la sses  n e  s ' expr ime pa s  t el l e  quel l e  a u  sein  de cet  an t igr oupe
et  que chaque membre y participe � l ' ext�rieur de l ' in st itution
qui  l 'unit  temporair ement  aux autr es.  De l �  �  con cl ur e  que ce  
qu i constitue les �tudiants en tant qu'�tudiants n 'est  que la 
structure univer sitair e,  seul  point  d'impact  d'une pratique com-
mune i l  n 'y a qu'un  pas,  que d'aucuns franchissent  ais�ment . 
D'autant  plus ais�ment ,  qu'�  consid�rer  les conditions mat�r ielles
et  intellectuelles de l ' existence des � t ud i an t s ,  i l  es t  t r �s  fa ci l e  
de constater  une di ff�renciation  extr �mement  pouss�e,  tant  au
niveau des condit ions object ives qu'�  celui  des si tuations et  des 
comportemen ts-r �ponses �  ces situat ions.  Nous  examin er ons 
p lus loin  comment  ce constat  am�ne 1� �  centr er  toute activi t� 
syndicale sur  les probl�mes univer si tair es ;  2� plus pr�cis�ment 
sur  la  structure � univer si tair e � comme seule r �al it� fondant  une 
interven tion autonome �tudiante.

En  effet ,  nous r etrouvons les trai ts communs des �tudiants
dans les condi tions de travai l  qui  leur son t  faites.  Elles r �v�len t 
clair ement  la  concept ion  bourgeoise de l ' enseignement  et  de
l '�tudiant :  assistance, passage initiatique de l'enfance � la maturit�,
passivit�, absence de liens en tre la th�orie et  la pra tique, travail
autistique de const itution  de sa  force de travail,  d�pendance ; 
toutes caract�rist iques d 'une si t uat i on  qui  es t  fa i t e  �  l ' � tud ian t 
e t r envoie aux m�thodes d'enseignement,  �  son  con tenu,  et  aux
structures univer sitair es,  mais aussi  �  la  place et  �  la  fonction 
que la bourgeoisie assigne �  l 'Univer sit� l� justement o� se si tue
la crise, e t  o�  s u r g i t  l a  c on t r a d i c t i on  fon da m e n t a l e  d u  c a p i -
talisme 1 0 .  Cet te crise,  profond�ment  r essentie par les �tudiants, 
est  v�cue �  deux niveaux disjoints d'une part ,  au niveau pol itique 
ou technique (sui van t  l e degr � de con sci en ce) en  t erm es d ' ext �-

1 0 .  Cf .  �  ce  su je t  l e s  a na ly se s c ont e s ta b le s pa rc e qu 'u ni qu e me nt  d es
cr ip t iv e s e t  ph �no m �nol ogi qu es fa i t e s  da ns Re c h e rch es  U n iv e rs i ta ire s :
H a ndica p e t  I na da pt ion ,  n � 2 ,  1 9 63 ,  a r t i c le  de  J .  C .  P ola ck .
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r i or i t �,  c' est -� -dir e  en  em prun tan t  son  expression  �  l ' ext �r i eur 
de l' institut ion  o� les �tudiants pratiquen t  ;  d'autr e part ,  au 
niveau des comportements-r �ponses �  la situation oppr imante qui 
leur  est  fa ite,  don t  le caract�re le plus g�n�ral  est  une pratique 
myst i fi�e et  imaginair e

Ce compor tement  est  �  l 'origine du � folklore � �tudiant,  d'un 
certain nombre de rites, de modes vest imentair es qui  consti tuent 
au sens sartrien  du terme,  l ' �tudiant  en  tant  que tel  et  connotent 
son  appartenance � une confr�rie imaginaire. C'est la seule r�ponse 
qu' il  peut  appor ter  en tant  qu'i l  est  totalemen t en  dehors du 
proc�s �conomique de production,  en  l ' absence de la  r �ponse 
signifiante et total isante qu'apporte le marxisme.  Ajoutons que 
l ' impossibi lit� d 'expression  col lective des probl�mes r �els des 
�tudiants surd�termine les probl�mes r encontr�s dans chaque 
conscience individuelle � l '�ge �tudiant et en devient le support ;
e l l e  t end  a insi  �  en tr et en ir  dans  l e  m il i eu  t oute  un e s�r i e  de
facteur s pathog�nes,  cr �ant  par  l�  une pathologie �tudiante don t 
les caract�res sp�cifiques sont en train d'�tr e mis � jour 1 2

Ret en on s en fin  un  t r a i t  qui  r �sum e �  lui  seul  l ' en sem bl e  du
comportemen t  �tudiant  et  qu 'un e enqu�t e  r �cen te  sur  l e  budget  
de l'�tudiant  vien t  de confirmer.  Il  s'agi t  de la  d�pendance telle 
qu'elle est  v�cue et  r essent ie par les �tudiants 1 3 .  En effet, lor sque 
l 'on  compare le pourcen tage des �tudiants effect uant  un  travail 
sa lari� ext�rieur � leurs �tudes en fonction de leurs origines sociales 
et  du fait  qu'i l s son t  autonomes ou d�pendants (dans leur  mode 
de logement) par rapport �  leurs parents, on  consta te : 

1� Que ce sont les fils de rentiers et inactifs qui travaillent le plus 
et que les �tudiants issus des professions lib�rales et cadres sup�-
rieurs sont  les moins nombreux �  travai ller  et  travai llent  le 
moins ;

2�  Que 1es �tudiants d 'origine ouvri�re ou fil s d'employ�s  
travai llent beaucoup plus que les autr es ;

1 1 .  I m a g i n a i r e  a u  s e n s  o �  l a  r � p o n s e  c o n c r � t e  n ' e s t  p a s  a d � q u a t e  
a u p r o b l � m e  q u ' e l l e  e n t e n d  r � s o u d r e  ;  e l l e  n ' e s t  a l o r s  q u e  l ' i m a g e  d e  c e  
q u ' o n vou dra i t  qu 'e l le  so i t  e t  q u e  s o i t  l e  p r o b l � m e  d a n s  l e  c a d r e  r � p r e s s i f  
d e la  myst i f i ca t ion  id �olo giqu e .  Cha qu e fo i s  qu e nou s u t i l i se r on s ce t e rm e  
ima gina i re ,  ce  se ra  e n  c e  s e n s  s a n s  n i e r  l ' e x i s t e n c e  o u  l a  r � a l i t �  d ' u n  
f a i t ,  i l ca ra c t� r i se  ce  fa i t  co mm e re nvo ya nt  �  l ' ima g e qu e se  do nn e l ' in di -
v i d u  d e  l u i - m � m e  e t  n o n  a u x  p r o b l � m e s  a u x q u e l s  i l  p r � t e n d  r � p o n d r e .

1 2 .  L 'ex p�r ie nc e de s Bu rea u x d 'a id e p syc holo giqu e  u nive rs i ta i r es  �  l a  
M.N .E.F .  p er met de met t r e  �  jou r  dor es  e t  d� j� u ne r �p � t i t ion  d e s ca ra c t�r es  
sp �ci f iqu e s de  l a  pa th olo gie  � tu dia nte .

1 3 .  Cf .  Re c he rc he s  Un ive rs i ta i res :  Ñ  Enqu �te  su r  le  bu dget  de  l ' � tu d ia nt � ,  
n� 6 -7 ,  1 9 64 .

http://m.n.e.f.permet/
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3� Mais que,  fai t  surprenant  pour  toutes les cat�gories sociales, 
y a  un  plus grand nombre d'�tudiants d�pendants qui  travai llent 
que d'�tudiants autonomes.

Cette derni�re constatation  est  pr�cis�e par  le fa i t  que,  dans 
la cat�gor ie des  � t ud i an t s  t r a vai l lan t  p l us  de  10  h eur es  (qu ' on  
peut assimiler � une cat�gorie o� le travail correspond r�ellement 
un besoin) ,  le pourcentage d '�tudiants autonomes et  d�pendants 
se di ff�rencie par l 'origine sociale.  L�, en effet, les autonomes fi ls 
d 'agriculteurs,  d'employ�s et  d 'ouvrier s sont  plus nombreux � 
travai ller que les d�pendants de m�me origine ;  cela appara� t 
p l us  c l a i r em en t  da n s  l e  r a ppor t  d es  � t ud i a n t s  t r a va i l l a n t  
p l us  d e 10 heures au tota l des �tudiants qui travail lent.

Nous pouvons r eprendre sur  ce point  les explications donn�es 
par les auteur s du commentair e : 

Ñ L'explication du fait que le pourcentage des Åtudiants autonomes
qui travaillent soit systÅmatiquement plus bas que celui des D�PEN-
DANTS (exception faite des fils de rentiers et inactifs, cas sur lequel 
nous reviendrons) peut rÅsider en ceci :

� 1� D'une faÖon gÅnÅrale,  s'il s t ravaillent moins,  en fai t la 
quantitÅ  de travail qu'ils fournissent est plus grande, autrement dit, 
i l s sont plus nombreux Ä travai ller au-delÄ de 10 heures.

Ñ 2Ü Ce premier point ne correspond en fait qu'au comportement 
des Åtudiants fils d'agriculteurs, d'employÅs et de rentiers-inact ifs 
(pour ces derniers,  il s t ravaillent  plus quand i ls sont  autonomes 
de surcroá t ).  Autrement  di t,  pour ces catÅgories, le travail est un 
Ñ travail -besoin à ou un Ñ travai l-nÅcessitÅ à.

Ñ Le comportement  des catÅgories patrons de l ' industrie e t du
commerce,  professions libÅrales et  cadres supÅrieurs,  ainsi  que, 
cadres moyens,  en fait inverse, s'explique par le fait que le travail 
est  soit  un Ñ travail  argent  de  poche à,  soi t,  plus profondÅment,  
un travail  qui  t raduit  leur besoin psychologique d'Åmancipation 
et d'adultÅitÅ, dont le support concret le plus apparent est le t ravai l.

Ainsi s'expliquerait le fait que plus ils sont dÅpendants, plus i ls 
t ravail lent  e t  plus encore ils travaillent en quantitÅ. Il semble qu'ic i 
l 'origine  sociale  joue Ä plein pour donner Ä un mÇme comportement 
apparent deux significations opposÅes.  I l  re s t e  e n  fa i t  Ä  e x pl i que r 
l e comportement  des fil s d 'ouvriers qui  est  semblable  Ä celui  des 
catÅgories les plus aisÅes - sous rÅserve d'un biais,  qui  n'est  pas 
Ä exclure : compte tenu de l'Åtroitesse de l'Åchantillon ouvrier,  on 
peut  penser que seuls les fi l s d'ouvriers assurÅs de  leur si tuat ion 
matÅrielle  soi t par une bourse, soit par une aide importante des
parents sont  prÅsents Ä l 'Universi tÅ.  Si l'on admet cette hypothâse, 
leurs rÅactions ont de fortes chances d'Çtre similaires Ä celles des
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catÅgories plus. aisÅes puisque lÄ aussi jouera un dÅsir trâs vif de 
ne plus se sentir Ä la charge de  tiers 1 4 .

Quelles que soient  les cri tiques qu'on  puisse appor ter  �  la 
not ion dÅpendants telle qu'elle est d�finie 1 5 ,  i l  est  permis d'en 
t ir er une indication  quant  au mod�le de r �ponse, qui  tend �  �tr e 
celui de tous les �tudiants de par le mode d'appr�hension de la 
si tuation  contradictoir e qui  leur est  fa ite.  Ainsi,  une proportion 
impor tante des �tudiants de toutes les cat�gories sociales travaille 
m�me si  apparemment  ce sont  ceux d'origine modeste qui  tra-
vail lent  le plus ;  mais d'autr e part,  plus les �tudiants d 'origine' 
a is�e son t  dÅpendants,  plus i l s travail lent,  ce qui ne peut renvoyer 
qu'�  un  compor tement-r �ponse du milieu,  en  tant  que ce sont 
bien  ces �tudiants qui  son t r epr�sentat i fs du milieu.  Reprenons 
sur ce point  la conclusion du num�ro de Recherches universi taires.

Sur un autre plan, celui du travail salariÅ en dehors des Åtudes, 
le  facteur autonomie-dÅpendance est particuliârement prÅsent,  l iÅ 
en cela au niveau des ressources e t  au mode de  recherche de  ces 
ressources. On assiste ainsi Ä une sorte de consÅcration institutionnelle

14. Op. cit.  Cf. tableau ci-dessous.

Au tono m es
t ra va i l l a nt

D �pe pe nda nt s  
t r a va i l l a nt

Au tono m es
t r a va i l l a n t  
plus de 1 0 h

D �pe nda nt s
t r a va i l l a n t  
p lu s d e 1 0 H

Agr iculteurs 37,5 % 55,9 % 19,7 % 11,8 %
(52,5 %) (21,1 %)

Patrons de 
l'industrie et 
du commerce

29,0% 45,2% 11,2%
(38,6%)

19,6% 
(57,1%)

Professions 
lib�rales et 
cadres 
sup�rieurs

19,1% 30,0% 4,6%
(24,1%)

5,2% 
(10,7%)

Cadres 
moyens

19,9 % 42,2 % 8,4 %
(42,3%)

15,3 %
(36,2%)

Employ�s 33.4 % 59,9 % 18,3 %
(54,8%)

15,8 %
(26,3%)

Ouvrier s 22,6 % 57,2 % 16,9 %
(74,8%)

19.0 %
(33,2%)

Rentier s -
Inacti fs

28,6 % 20,0 % 22.5 %
(78,7%)

11.4 %
(57,0%)

Les chiffres entre parenth�ses des colonnes 3 ou 4 expriment le pourcentage
par rapport aux colonnes 1 ou 2

1 5 .  Le  cou ple  a u tonomi e -d �p enda n ce se  r � f�r e  u niqu em en t  a u  c r i t� re  du  
loge m ent .  S o n t  d Å p e n d a n t s  l e s  � t u d i a n t s  h a b i t a n t  c h e z  l e u r s  p a r e n t s  
o u c h e z u n pa ren t .  La  ca t�gor i e  a u tonom e se  d� fi n i t  p a r  tou s les  a u t res  
mod e s d e lo ge me nt  ( c ha mbr e e n  v i l l e ,  c i t�  u n iv er s i ta i re ,  h � te l ,  e t c . ) .

http://14.op.cit.cf.tableau/
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du travail salariÅ, en tant que pratique constante ou modâle de pra-
t ique Å tudiante.  On rapprochera ce fait d'un autre, beaucoup plus 
connu au niveau des stÅrÅotypes,  le  phÅnomâne des tapirs chez 
les normaliens,  sorte d'institution dont la signification ne peut Ç tre 
recherchÅe dans un rÅel  besoin matÅriel  de  la part  de  ceux qui  la 
prat iquent,  mais bien plus dans le sens d'une conformitÅ (ou d'une 
recherche de la conformitÅ pour aboutir Ä une intÅgration au groupe 
plus forte), d'un comportement de groupe des normaliens.

Si effectivement on peut, lÅgitimement distinguer le travail Ñ argent 
de  poche à e t le  Ñ travai l besoin à,  i l  n'en reste  pas moins que la 
pratique d'un travail extÅrieur aux Åtudes conserve une signification 
globale  par rapport  au problâme de dÅpendance,  compte  tenu 
de  la mÅdiation du besoin matÅriel 1 6

Pour  partiel le que soi t  cette analyse purement  sociologique, 
el le nous apporte la  confirmation  d'un fa it  important  :  �  savoir 
que la  r �ponse apport�e par  les �tudiants �  leur  probl�me cen tral,  
r essenti  comme celui  de la  d�pendance �  tous les niveaux,  se fa it 
dans et par un comportement homog�ne, ou un mod�le de compor-
tement  unifiant  le milieu,  dans sa  tentat ive pour  s ' ident i fier  �  la 
r �ponse ad�quate �  ses a li�nations ou aux contradict ions qu' il 
r encontre dans sa pratique.

En  fait,  v�cu au niveau de la  conscience individuel le,  ce pro-
bl�me se tr aduit  dans le groupe par  un  affrontement  id�ologique 
le plus souvent  implicite.  Aux probl�mes individuels d'une ado-
lescence prolong�e �  laquelle aucune solution  r �el le ne peut  �tr e 
trouv�e en  raison  de la  non-insertion  socio-�conomique d'une 
pra tique tout ent i�re narcissique,  s'a joute la  crise m�me de la 
structure,  pour  les sur-d�terminer  et  induire une fui te dans le 
verbe et  le geste magiques,  cherchant son  sens dans une pratique 
myst i ficatrice.  Cette prat ique par  laquel le l ' �tudiant  ten te d'assu-
mer  l ' �tre imaginaire qu' il  se fabrique,  en  r �f�rence au mod�le 
d '�tr e constitu� ver s lequel  i l  tend,  r envoie le milieu perp�tuelle-
ment  �  lui -m�me sous les formes les plus mat�rielles que r ev�t 
sa  d�pendance,  et  le condamne a insi � ne jamais se r econna�tr e 
comme milieu,  sinon  en tant qu'image �  d�truire.  II exprime � 
son  niveau sp�cifique le ph�nom�ne g�n�ral de la lutte des classes 
sur  le seul  mode qui  peut lui  �tr e propre,  le niveau id�ologique 
myst i ficateurs r envoyant  aux images adultes que lui  fournissent 
les id�ologies qui s'affrontent dans la soci�t� : l'id�ologie bourgeoise 
et  l ' id�ologie marxiste.

Rien d '�tonnant alor s si  c'est son statut au sein de l 'univer sit�

1 6 .  O p.  c i t .
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et  de la  soci�t� que met  en  cause l ' �tudiant,  et s ' il  ne peut  le 
fa ir e que par  le biais (ou la  r �f�rence �)  un  affrontement  de deux 
conceptions de l 'adulte et  de l 'homme.  Ri en  d ' � t on n a n t  n on  
p l us si  c'est l� le sort commun de tous les �tudiants,  ind�pen-
damment  de leur origine socia le,  en  tant  qu' il s sont  confron t�s 
dans leur  travai l  �  une situation  commune.  Son  origine de classe 
n '�vite r ien  �  l ' �tudiant  d'origine prol�tarienne ou moyenne ;  au 
con trair e,  souven t,  du fait  de sa  minorisat ion  dans le mil ieu et  
de la  pression  grandissante de l ' id�ologie de la  � promotion 
ouvr i�re �.  La fa�on  dont  l 'oppression  p�se sur  lui  au niveau 
mat�riel ,  il  ne pourra l ' exprimer  qu'en  tendant plus encore ver s 
cet te conformit� �tudiante,  ou en s 'engageant  �  l ' ext�rieur de 
l 'Univer sit� dans les organisat ions de sa classe.

En d'autr es termes, donner pour premier souci aux organisa-
t ions �tudiantes les � �tudiants d�favor is�s � est  une il lusion 
parce que la  conscience de classe de ceux-ci ne peut  na�tr e qu'au 
sein  de leur  classe et  non  dans l 'Un iver sit�.  Ainsi,  il  n 'y a  pas 
l ieu d'orienter  de fa�on  prior ita ire l 'action  de l 'organisat ion 
�tudiante r �volutionnair e �  l 'Univer sit� vers les repr�sentants des 
couches d'or igine prol�tarienne,  puisque c'est � d�voiler les racines 
de tout le projet -r �ponse des �tudiants qu'elle doi t s' attacher.

Que ce comportement  �tudiant puisse s'analyser  comme un 
v�cu imaginaire,  il  n 'en  reste pas moins qu'�tant � agi � au niveau 
concret,  il  se pr�sen te,  comme la  r �ponse-type,  myst i fi�e,  o� se 
rompent  les sens �  donner  aux probl�mes de tous ordres qu'il  
r encontre.  A ce t i tre,  i l  est  n�cessair e aux militants r �volution -
nair es d'en  conna�tr e,  pour  pouvoir  d�noncer  la part  de myst i -
fica tion  qu'il  r en ferme et  le r esignifier  de fa�on  tota lisante dans 
la per spect ive de la lutte de classe.  Ce d�tour important  est  le 
seul  qui  permette de valider  une praxis r �volutionnair e au sens 
d'un d�voi lement r emis en perspective des condi tions object ives.

L' incapaci t� du groupe de r endre compte du ph�nom�ne de la  
lut te des classes autr ement  qu'en le scotomisant  totalement  ou 
qu'en  le r ecomposant  uniquement  au niveau de mod�les cul turels 
anti th�tiques,  en ad�quation avec sa  prat ique id�ologique ima-
ginair e,  indique bien toute l ' importance du ph�nom�ne culturel 
au niveau de la  prise de conscience (et  des possibi lit�s de pr�
d�voi lement qu'il  autor ise),  mais aussi  un niveau d' intervention 
pr ivi l�gi� de la  praxis r �volutionnair e en  tant  que,  r essaisissant 
ce ph�nom�ne dans une totali t� signifiante, el le peut .  lui  �ter  
son sens myst i fi� et  permet tr e l 'accession  �  la  conscience r �vo-
lut ionnair e.

Nou touchons l� une caract�rist ique profonde du groupe �tu-
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diant, qui va nous servir � le sp�cifier dans sa pratique imag inair e.
En  effet ,  la particularit� de ce groupe an t i -gr oupe,  t i en t ,  
sem bl e-t -i l,  �  ce que nous appel lerons son  extÅriori tÅ- intÅrioritÅ .  
I l  s' agit  d'un  groupe qui  est  dans l ' incapacit� de s e  c on s t i t u er  en
tant que tel de fa�on autonome, p a r c e  q u e  t ou t  e n t i e r  e x t � r i e u r  
� lui -m�me dans ses d�terminants,  autr emen t  que sur  le mode de 
la  product ion  id�ologique de qualit�s internes et  sp�cifiques 
imagin�es ces qual it�s r eposant  sur  des  m od�l es  de compor te-
ment  r �els sp�cifiques,  r envoyant  �  son  ext�riorit�.  (c'est-�-dir e 
aux,  id�ologies s 'a ffrontant  dans la  soci�t� traduites concr�-
tement  dans des comportements effect i fs don t  le sens,  emprunt� 
� l'ext�rieur, s'impose � l'int�rieur dans une interpr�tation ad�quate
en  rupture tota le avec son  sens or iginel,  e t  ce  par ce  qu' i l  n 'a  
p lus aucun  lien  avec une pra tique socio-�conomique et  une base 
mat�riel le).

Ainsi  le groupe se structure � en  milieu �,  avec ses tra its,  ses 
manies, ses modes,  comme r�ponse � la  fois �  une r�ali t� qui  le 
nie en tant  que tel, et  aux contradictions auxquelles il  se heurte 
dans sa  prat ique.  Tout  se passe comme s'il  y avait  importation 
id�ologique de sens,  jointe �  une r �interpr�tat ion  ad�quate,  �  une 
volon t� de surmonter  ses propres contradict ions dans un 
consensus fact ice.

En  bref,  l ' �tudiant  affron te une si tuation  de crise dont  le sens 
lui �chappe, et dont il ne per�oit que les manifestations d�form�es, 
id�ologiquement  ou pr�hensibles au seul  niveau de son  quot idien 
per sonne1 :  insuffisance de sa formation ; inadaptation du contenu 
de son  travail  avec la  r �ali t� de son  inser tion  professionnel le 
imagin�e �  venir  ; in a da pt a t i on  des  m �th odes  de  t r an sm i ss i on  
du savoir  aux r �ali t�s dont  i l  n 'a  que la  vision  d�form�e id�olo-
giquemen t,  inv�r i fiable,  donn�e par la diffusion interne et externe
de l ' id�ologie bourgeoise ;  sentimen t tr�s intui ti f d'une fail lite 
qu' il  si tue soit  au niveau de la  morale,  soit  au niveau d'un  monde 
clos,  incompr�hensible,  r efusant de s'ouvr ir (celui  de ses pro-
fesseur s),  d'une part,  et  d'autr e part  des di fficul t�s mat�rielles 
r �el les r encon tr�es tant  dans sa  prat ique universi tair e (manque 
de places,  de professeur s,  chert� des livres,  des polycopi�s) que 
dans les conditions mat�rielles de son existence: manque de loge-
ment,  de restaurants univer sita ires, etc.

Ainsi,  l ' �tudiant et  son  groupe,  exclus de la pra tique socio-
�conomique � adulte � 1 7 ,  entr etenus dans un �tat de d�pendance

1 7 .  I l  es t  in t� r essa n t  de  co nsta te r  qu e l e s  � tu d ia nts  f igu re nt  a u  c la sse -
me nt  so c io -pr o fe ss ion nel  d e  l ' I .N .S .E .E .  d a n s  l a  c a t � g o r i e  �  I n a c t i f s  � ;  
a u m�m e t i t re  qu e l e s  v i e i l l a rds ,  l e s  a ge nt s  d e  pol i c e ,  le  c l e rg � e t  l es
pros t i tu � e s.
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oppressi f vis-�-vis de la  famille,  des professeur s, de la  facult� et 
de l '�ta t,  vivent  la  lut te des classes sous un  mode id�ologique 
pur  ;  i l s cherchent  �  s'a ffranchir  des contraintes �  la  fois en  les 
acceptant et par une �vasion qui leur rende leur int�grit�.

Les organisat ions �tudiantes et part iculi�rement le syndicat 
r entr ent dans ce cadre d'expl ications ;  le syndicat n 'est  lui -m�me 
qu'une importa tion,  mais don t  l e  fon ct i onn emen t  es t  a da pt �  
a ux mythes du milieu i l est  part ie int�grante � la  r �ponse globale 
du milieu aux contradict ions qu' il  r encontre tant  dans sa prat ique 
univer si tair e qu'en  lui-m�me.  Unifiant  par  principe et  hypoth�se, 
i l  pose les probl�mes dans le langage �tudiant  et  r envoie sa  pro-
bl�matique au mil ieu et se fait le reflet imaginaire d'une id�ologie 
�tudiante forg�e de fa�on  coh�ren te.  Tout  comme le travai l 
sa lari� ext�rieur, l ' in sti tut ionnalisation du syndicat est un m�me 
type de r �ponse id�ologique r envoyan t au mod�le d'adul t�i t� 
latent  dans le mil ieu,  traduit  dans des prat iques concr�tes.  La 
d�fin ition de l ' �tudiant  comme jeune t ravai lleur intellectuel, 
l 'aspiration  au salariat,  connote id�ologiquement  l ' in st itution 
syndicale ;  elle ne peut  plus �tre alors qu'un moyen pour le milieu 
d 'exprimer  les probl�mes tels qu'il  se les pose et  tente de les 
r �soudre ;  el le ne peut  qu'�tr e la  traduct ion  insti tutionnelle d'une 
myst i fication id�ologique qui  est,  nous l ' avons vu,  la  fa�on  dont 
le milieu surmonte sa  con tradiction or iginelle et  interpr�te les 
con tradictions r encontr�es au niveau de sa  pratique.  Mais il  est 
int�ressant  de pousser  �  fond l 'analyse et  de mon trer  que ce 
syndicat,  comme les comportements �tudiants, n ' es t  en cor e  
qu ' un cercle vicieux o� le groupe s'en ferme pour se consti tuer, 
puisqu'i l  ne peut  jamais d�passer  sa  propre nature sans r isquer 
soi t  de se dissoudre,  soit  de ne plus comprendre le milieu et  de 
ne plus �tr e compris par lui.  D'o� les deux cons�quences 
suivantes

1� Le syndicat  ne peut  jamais poser  les probl�mes dans leur 
r �al it� de classe, ni m�me souven t dans leur s termes object i fs :

2� Les cl ivages pol itiques en  son  sein son t soi t myst i fi�s et 
r envoient  au clivage myst i fi� du milieu,  soit  ne se situent que 
dans l 'appareil  sans jamais a tteindre le milieu qui  ne saurait  les 
appr�hender lor squ'i l s se posen t en termes r �els.

Mais plus graves encore sont  les cons�quences au n iveau des 
r evendications avanc�es par  le syndicat.  Elles peuvent  �tr e de 
deux ordres :  ou bien de pur s produi ts myst i ficateur s,  sans effet  
op�ratoir e autr e que sur  le milieu qui  s'y r econna�t  en  tant que 
milieu (il  en est ainsi  de la r evendicat ion du sa lair e,  justi fi�e 
parce que � l ' �tudiant  est  un  jeune tr avai l leur  in tel lectuel  et  son
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travai l m�r ite salair e 1 8 �) ; ou bien des probl�mes r �els qu'i l est 
possible de constater,  m ai s  don t  l a  for m ula t i on  e t  la  sol u t i on  
n e peuvent  que r envoyer  le mil ieu �  lui -m�me en  lui  r envoyant 
sa propre myst i fication.

Enfin, la tentative toujours possible d'exposer dans leur r�ali t� 
exacte les probl�mes rencontr�s, se heurte soit � l ' incompr�hension, 
soi t  �  une r �interpr�tation d�form�e par le langage id�ologique, 
au niveau de la  prat ique syndicale.  Celui-ci requiert que la formu-
lation  r este tr�s partielle,  d'un niveau polit ique tr �s fa ible.  C'est 
� cela  que la gauche de l 'U.N.E.F. s'est  heurt�e.

Il n'y a donc pas, pour le syndicalisme �tudiant, de r even d i -
ca t i on �conomique stricto sensu;  car  celle-ci  n 'a  de sens que par 
rappor t  �  une normali t� de condit ions qui  est  le lieu de r encontre 
de toutes les mystifications du groupe. De ce fait, les r evendicat ions 
ne peuven t  servir  �  fonder  une praxis r �volutionnair e,  car  elles 
ne font  que r envoyer  le groupe �  lui -m�me en  l 'absence du l ien 
�conomique du sa lair e,  sur lequel  seul  pourrait s 'appuyer  une 
analyse d�voi lante.  En  d'autr es termes,  l 'absence d 'une situat ion 
de classe hypoth�que au d�part  toute r evendication  �conomique 
en  la  r etournant  sur  el le-m�me. Il  en  r �su l t e que seul e  la  pr i se 
de conscience poli tique, par le biais id�ologique, est  capable de 
fa ir e passer  les �tudiants du c�t� de la  classe ouvr i�re et  de les 
structurer sur une base d'appartenance de classe, ind�pendamment 
de leur  origine socia le. Mais,  pour  d�terminer  parei lle prise de 
conscience,  il faudrait d'abord briser � tous les niveaux les cercles 
vicieux, en en d�voi lant la racine.

Fonder la  prise de conscience des �tudiants sur une contes-
tation  de leur statut  de passivit�, c'est d�j�, en fait, reprendre leur 
langage;  ce qui  les conduira  �  se tourner  contre leur  professeur 
parce que dans le langage mystifi� qui est le leur, les oppresseur s 
ne peuvent  �tr e que ceux-l�;  parce que l e  d � voi l em en t  pa r t i e l  
ne leur permet pas de sortir du cercle vicieux d�pendance-r�vol te; 
parce qu'i l s ne peuvent  se comprendre que par une id�ologie 
myst i ficatrice. Par le fait, d'ailleurs, que les professeurs, eux aussi 
vict imes de la  structure et  du mod�le bourgeois, se comportent 
object ivemen t en  agents de classe, il s ne font  que l�git imer le 
langage �tudiant  qui  conduit  in�luctablement  �  iden ti fier  le pro-
fesseur � l 'oppresseur, � l ' ennemi de classe. S'en tenir l�  ne peut

1 8 .  Cet te  seu le  phra se  p eu t  � t re  u n  r�su m � sa i s i ssa n t  d e s d� forma t io ns  
id�ol ogi qu es du  mi l ieu  e t  du  typ e d e r�p on se qu ' i l  t en te  d 'a pp or te r  a u x 
probl �m e s qu i  se  p osent  �  lu i ,  n on seu lem ent  a u  n i v e a u  d u  l a n g a g e ,  m a i s  
a u s s i au  n ivea u  de  l a  d�ma rch e im pl ic i t e  qu i  t e n t e  d e  c o n s t i t u e r  l e  m i l i e u  
e n r� po nse  a u x probl� me s d e son  e xis t en ce ma t�r ie l l e ,e n  u ne to ta l i t � ,  
ju s t i f i �e  e t  ju s t i f ia n te .
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conduire qu'� ces ph�nom�nes aberrants (mais aberrants seulement 
au niveau d'une analyse en t ermes  de  cla sse,  e t  n on  en  t erm es 
de respect d� au savant)

I l importe donc,  si  mutil�e que soit  l ' expression  syndicale en 
milieu �tudiant,  et si opaque qu'elle soi t � l ' expression  r �volu-
t ionnair e,  d'�viter  au premier  chef la formulation de revendi-
cations se r etournant  contre el les-m�mes dangereusem en t ,  en 
tan t qu'elles r en forcent  la  myst i fication  �tudiante.  El l es  i r a ien t  
� l ' encontre d'un  but,  qui  ne peut  �tr e que part iel lement  r empli 
par  sa  nature m�me,  et  qui  est  de r edonner  son  sens �  la  r �alit�. 
Le choix des r evendicat ions et le choix de leur formulation devien t 
a insi  un probl�me d'importance.  On  aurait  tort  de croir e que les 
significa tions politiques d'une revendication corporatiste puissent 
se d�voi ler  � progressivement  �; elles ne se d�voileront que si elles 
son t  pos�e s  d ' em bl �e ,  �  t ous  l e s  n i vea ux ,  en  t erm es  de  c l a sse  
e t de con tradict ions fondamentales.  Les r evendications concer -
nant le statut  de l '�tudiant, la  r�forme de l ' enseignement  et  celles 
con tre la  technocratisa tion  de l 'Univer sit�,  sont  profond�ment 
justes si  el les son t  si tu�es en  termes de classes et  au sein  des
con tradictions g�n�rales de la  soci�t�;  sinon,  quelle que soi t l ' in -
tent ion  de ceux qui  les proposen t,  elles ne seront reprises (si elles 
le sont)  par  le mil ieu que dans la  mesure o� elles sont  conformes 
�  l ' image qu' il  a  de lui,  c'est-�-dire de fa�on mystifi�e, conduisant 
� des aberrat ions pol itiques ou au corporatisme le plus plat.

Par ces r emarques, nous ne faisons que marquer le caract�re � 
la  fois profond�ment  r �formiste du syndicat  et l 'ambigu� t� de 
toute pratique ou de tout projet r �volut ionnair e en son sein.

Ainsi,  le ph�nom�ne peut  s 'analyser  en  termes de ci r cularit� 
comme l 'essa i  de pseudo-total isat ion  perp�tuelle d'un  groupe 
cherchant  se consti tuer  en  image de soi ,  qui  ne fai t  jamais que le 
r envoyer  �  lui-m�me et se perdre finalement comme v�ri t�.

La prise de conscience de ce groupe sur une base d'appartenance 
de classe ne peut donc passer que par une destruction de lui -m�me 
ou par  la  r econnaissance de son  ext�ro,d�termination .  Sa  prise de 
conscience polit ique ne peut  se fair e que s 'il  se nie en  tant 
qu'�tudiant au sens o� il l'entendait, c'est-�-dire s'il s'affirme en tant 
qu' il est autr e chose qu'�tudiant avant de l ' �tr e 1 9 .

An toine GRISET et Marc KRAVETZ
(A s u iv r e . )

1 9 .  L 'exe mpl e cu ba in ,  da n s son  cha mp hi st o r iqu e d on n�,  en  es t  u n e
i l lu s t ra t ion .


