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o Globalisation
Un couplage renforcé entre science,
économie et école
Le vieillissement des sociétés
La tertiarisation des activités
économiques
La montée des classes moyennes
salariées

De nouvelles contraintes sur les
finances publiques
Une culture en chantier: la
redéfinition de I'habitus dominant
L'exigence d'approfondissement de la
démocratie
Le changement des technologies de
communication: vers I'intelligence
paftagée (entre quelques uns?)
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Pol.scol. : enjeux contemporains

nous? nous
sait exactement. Les sociétés

re foncti
partir de leurs croyances
maîtrise seul cette

onnement et leur changement, à
et leurs savoirs et personne ne

présence sont certes
(auto-)producti
inégales, mais

on. Les forces en
tout le monde y est

engagé. La sociologie elle-même est se dans le jeu social;pri
elle peut au mieux aider à prendre quelque distance, fournir
des repères

stèmes d'enseignement, leurs finalités
et par conséquent les modalités de I'action scolaire.
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Le tout est plus que la somme des parties.

Comprendre ce que les caractéristiques et les actions

c estsociétéLa seule te enaturell lade

des parties doivent à I'i
interactions avec les autres. Notion

et
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Quand, dans une unité sociale d'une certaine
étendue, un grand nombre d'unités sociales plus
petites, qui par leur interdépendance forment la
grande unité, disposent d'une force sociale à peu
près égale et peuvent de ce fait librement - sans être
gênés par des monopoles déjà exisîants - rivaliser
pour la conquête des chances de puissance sociale,
en premier lieu des moyens de subsistance et de
production, la probabilité est forte que les uns
sortent vainqueurs, les autres vaincus de ce combat et
que les chances finissent par tomber entre les mains
d'un petit nombre, tandis cpe les autres sont
éJ1yÇnés ehlonbent sous la coupe de quelques-uns (
ctl.',.t.r,,';{z

Ddèe point de vue: la formation des Etats-Nations
apparaît déjà comme un processus de monopolisation
et de globalisation : la formation de la Suisse au cours
du XIXe siècle:

un grand nombre de petites unités dans une Europe
où se construisent de grandes unités (France, Autriche-
Hongrie, Prusse, Russie, Italie, etc.)
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d"?ffiii:"#;"tt 
en mesure de dominer les autres

AË:; fii'fiT, i:l's[iii" "::ili:ffi i:ilil:i #:
qu'aucun ne peut domine[ ç,g.,r-t ,5o' f:&-. # ?M,Or,

une grande di versi té cul rurel I e (tan gùôJiléIidi #l ; 
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un système de compétition entre cantons
(économique, politique, culturelle) dans un système
d'alliances croisées avec les < Grands >>: voir la piace et
le rôle de Berne, Genève, Neuchâtel, p.ex.

o, ii i::u:%'iffi,"#,ï,fâ: ::î3i:,,ï:i,'u "oun"
pro_ces_slrrs de rapprochement et d'intégration

(souple, fédéral):

armée commune
abolition des banières douanières

"-,.Ig 
monnaie unique

C$-4'l:, politique étrangère commune

hcs'w \.'b 
.politique(s) du savoir (canronales): obligation

pour les cantons -> écoles primaires -> compétition
intercantonale (examens pédagogiques de recrues _>
indicateurs des acquis)

A l'échelle d'alors, la construction des Etats-Nations
(et notamment aussi de la suisse) est déjà un processus
de globalisation.

u g*.%âHJi# o,u"n",," -> pranétaire

1k*;$ changement de société (de mode de vivre ensemble)

Fll'**l-*l 
chansement d'habitus -> économie (du savoir)

W*, -lftrz-<-irq-€L6 *rU". ék Së I-rr4L,,<L
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Nous voyons émerger un nombre grandissant de
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Iæ processus de globalisation\intéres 'école à
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2. Un couplage renforcé entre
science, économie et école
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Dans ces I'e du savoir" d'un no
s'inventent aussi modalités plus souples d
des personnes avec Ies collectifs. Pl
dans ces or

equlpe,
ganisations
la coopéra

une certaine
us qu'ailleurs,
horizontalité,

uveau style
'articulation

prévalent
le travail

4 tion, la communication, le débat,
l'échange d'idées, la concertation, la négociation. Cela
n'empêche pas la compétition,
d'organisation réussit dans

au contraire; mais le mode
I'ensemble à mettre la

concurrence au service de I'accumulation de compétences
et de connaissances.

Le fonctionnement des nouvelles "entreprises du savoir"
contraste en tous cas avec le style plus traditionnel de ces
anciennes "entreprises du savoir" que sont les écoles. On se
demande si, mutatis mutandi les principes d'organisation
qui prévalent dans le monde de la-rechelche ne pourraient
pas préfigurer ceux d'un nouveau modèle d'école.-

q r@'6'&to'

(*

on ou une autre.

O La glo sa aidant, les interdépendances, la
concurrence et les inégalités internationales se sont
particulièrement accentuées dans ce domaine de la
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1952 et du conseil suisse de la science en 1961 - cette
politique y a pris, comme dans tous les pays industrialisés,
une importance croissante et aussi une ôrientation de plus
en plus ouvertement économiste, voire utilitariste. L",
grandes entreprises se sont dotées elles-mêmes de leur

-_îl qlopre potentiel- deyrecherche (l'industrie chimique suisse
l<-l' dépense plu.s f 7.% de son chiffre d'affairé pou, iu

recherche); _le Fonds national, qui finance la reiherche
fondamentale à raison d'enviroï 200 million, pài un,
consacre plus de 85vo de ces ressources aux rLi"nc"i
naturelles et médicales.

Au renforcement du couplage science-économie s'ajoute
celui du lien entre école et éco-nomie. un lien institutidnna_
lisé dès la fin du l9e siècle.mais que le discours potitique
privilégie de nos jours au point de cbnsidérer la politique'oe
l'éducation comme une des pièces maîtresses a<is strdtegiés
nationales de dwelgqnenqent du potentiel de compétitiiiiè
économique. L'ocDE - organisaiion de coopératirn ét oà
dévelop-pe.mgnt écono-rnique, grouparit 25 put;
industrialisés du monde capitaliite - ainrmè ces conviciions
depuis..les années soixante âeia. Irztais son message, filtré pài
des discours politiques irationaux et utoipiites, ;r;
longtemps resté assez discret. Il est aujouid'hui' très

L , gr]yerter-nent proclamé. Ainsi, le "plan pour I'avenir de

i*;uwf f J:*';l_::,:,rii;;,:"r\?#;:"y,,X:î:y"#;ii,).!f ,r;:
l'économie". Les successeurs socialistes de ce ministre
français de la cohabitation n'ont pas démenti son parti-pris.

N ùvL Nous sommes ici au coeur d'une sorte de m

' / tzCo t*4t
I tc*^r At "kcl { oâo
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de
ues

transmises,
volume de
génération
culturel de
deux tiers des certificats de maturité acquis à Genève
consacraient des études avec latin (types A et B); dix ans

Ce potentiel n'existe évidemment que
connaissances et des compétences spécifiq
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plus tard, cette proportion n'était plus que d'un quart.

En même temps, au gré des découvertes et de leur
diffusion, les savoirs locaux perdent plus rapidement leur
statut de certitudes. L'obsolescence des connaissances
s'accélère, obligeant à un travail intense de mise à jour des
contenus dans les écoles. L'accélération des cycles de
I'obsolescence met aussi en évidence la vérité transitoire du
savoir à transmettre. Comment enseigner des connaissances
en sachant et en faisant savoir que, de plus en plus, elles
sont nécessairement provisoires? Comment faire acquérir
par le travail scolaire la capacité de prise de distanceèt de
mise en perspective des savoirs qu'il faut par ailleurs quand
même faire apprendre?

La place de l'école et de la formation professionnelle
devient plus centrale et plus difficile dans la nouvelle
société où par ailleurs I'entreprise tend à supplanter la
Nation comme collectif de référence et où I'imaginaire
patriotique est remplacé par celui de la croissance e1 de la
pui ssance économiquesl &,.gta*érLr|e Wâ4 1* $aoa g .

On ne sait pas encore comment appeler cette nouvelle
société. L'appeler "post-industrielle" est peut-être le moins
sujet à caution. La transition n'est pas achev ée, et elle est
plus ou moins avancée selon les régions, les cantons et les
pays. Le canton de Genève en est sans doute plus proche
que ceux de Vaud ou de Fribourg, la Suisse romande en est
globalement plus proche que I'Espagne ou le Portugal. Mais
la tendance est manifeste partout. L'évolution semble



L!u<.Pol.scol. : enjeux contemporains 4'.

d'autant plus inéluctable que son moteur s'alimente à ce
système international d'intèrdépendance et de concurrence
g,ue j'aj déjàévoqué et qui "oblige" chaque pays à investir
dans la recherche scientifique et technolôgique et par
conséquent dans la formàtiôn ftnitiale et côntinue) sous
peine de compromettre ses chances de ,'rester dâns lq
course", de perdre des marchés au profit d'autres, etc.ltl/

9-
mais la réponse dépend certainement aussi de

ceq feront les écoles bliques, notamment de la manière
rLiee dont es relèveront les défis que leur adresse la société

post-i elle.tat't4
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4. In tertiarisation des tés
ec ues

La prédominance s activités
o

(
rech he,

consultants, etc.) déjà une caractéristique forte du I
canton de ). Depuis la récession économique
et les restructurations qu'elle a entraînées, ces activités,
qu'on appelle tertiaires, prennent également le dessus dans
les autres cantons. Les mêmes tendances générales
s'observent d'ailleurs au-delà de nos frontières.

ur un an très.2 au gré de la
de travail,

4'A-l'

ment aussi aux niveaux subalternes, impliqueront
dorénavant une excellente maîtrise des techni ues

ne
prédsément: rechercher et saisir de

la transformer la
comm ent ou par écrit), etc. Au

scolari obligatoire en tous cas 'exigence de
sslte pour economtque,

tant du côté des entreprises que de celui des individus
Qu 'elle le veuille ou non. au gré de la tertiarisation, 'école

re de fait une us forte

L'évolution des activités économiques en direction du
tertiaire semble reposer principalement sur trois grandes
composantes:

1. D'une part, la tertiarisation est liée à la restructuration de
. t,.*'-. fut la division internationale du travail. Un certain nombre

-uatqVX - de productions de type industriel sont déplacées dans

-ffinp.*ï#?'Hî[:ff i";fi ,ï#î,",îË!lïï'J*nrufi,ll
L.'t*êt,'iJa dits avancés./'En mê'me temps Ee oerièlopp"-ounJ""t-t [ '

Wtiiffiiv/y!2
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derniers pays
puissance", c.

ce 'on pourrait a
un ensemble d

lt-st 'aL<->*-
6'.

ppeler un "tertiaire de
'activités de contrôle et

3.
a

Fnfin, la tertiarisation des pays industrialisés doit
beaucoup à la croissanèe des services
professionnalisés qui uisent.à traiter des gens ou à agir
sur leur situation ou leur état. Les persônnes actives
$a1s 199 segments traditionnels de ce iecteur (médecins,
infirmières, enseignants de tous niveaux, gendarmes,
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gardiens, coiffeurs, etc) sont proportionnellement plus
nombreuses qu'autrefois (seuls les ecclésiastiques font
exception)l. Mais en plus, de multiples autres pro-
fessions se sont ajoutées à la liste des gens qui traitent- des gens: psychologues, psychothérapeutes, éducateurs,
animateurs et conseillers de tous genres, assistants
sociaux, journalistes et autres travail
sociologues, politologues, etc.). -+â

leurs
erri:l I

Ensemble, ces trois composantes
croissante de qualification, en no
simple renouvellement numérique de ces personnels
hautement qualifÏés et spécialisés par le biais de la formation
universitaire et scolaire ne va pas toujours de soi, comme le
montre par exemple le manque chronique de chercheurs ou
d'ingénieurs dans notre pays.

A cet aspect quantitatif il faut ajouter une dimension
quqlitatiye. A mesure que.s€s trois grandes com[-ôEâilîdilde
croissance prennent du poids, la nature même du tertiaire se
transforme. On ne peut plus, comme dans la société agraire
ou industrielle, le considérer comme le secteur "improductif".
Une partie du tertiaire est au contraire le lieu même de
production de la société par elle-même. Il s'y traduit
I'extraordinaire capacitê des sociétés humaines les plus
avancées à agir sur elles-mêmes, à se transformer (au risque
peut-être de se détruire). Il s'y actualise aussi une
conscience de plus en plus aiguë de cette capacitê.2

1 A eux seuls, I'enseignement et l'éducation occupent aujourd'hui
entre 4 etSVo des personnes actives dans les sociétés avancées: un
travailleur sur vingt.
zE;tar:l" donné I'ampleur prise dorénavant dans les sociétés avancées
par les activités économiques orientées vers la production de
connaissances et vers la production des hommes, on peut se
demander s'il ne faudrait pas les détacher du tertaire pour les
constituer en un secteur quaternaire orienté précisément vers la
transformation des sociétés par elles-mêmes.

sent une
mbre et en niveau. Le
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Asservi à des intérêts économiques qui, à l'échelle de la
planèteretrouvent souvent les traiti du ôapitalisme sauvage,
le tertaire de puissance contribue au façonnement d'u-ne
société-monde. Plus ou moins directemênt asservie à la
politique de.la science et de la recherche des pays les plus
riches, I'activité scientifique bouleverse les ùvoirs ef les
croyances traditionnels et impose un nouveau référent
culturel à prétention universelle. Enfin, la "fabrication" et la
"maintenance" des êtres humains -l'anthroponomie, dans la
terminologie de Daniel Bertaux (1977) - plus ou moins
subtilement asservies à des intérêts dbminants, s e
soustraient de la qphÈr.e privée et deviennent objets d'un
travail- de. plus en pl ugpisiblement économique: orgânisé, ra-
tionnal i sé et profes sitnnal i s{_ t-<,e ca._ -k €-_-

Quoique dans des registres fort différents, les troisw composantes majeures de la tertiarisation provoquent dans
les sociétés iudustrialisées une rapide multiplication des
poste s de travail dont les titulaires exercent des pouvoirs

, -7L-----
evenements.le cours des

L'exercice de ces professionsne
mais aussi, impérativement et régul

CS et de

ur une
et sociaux.

ièrement,
dans des

lexes J ments rationnels certes
AUSSI .t em iques,
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leur vie en société? Comment se fait-il que lréconomie
politique, la sociologie, la politologie et la psychologie ne
soient pas encore des éléments indissociables de la culture
générale?
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5. La montée des classes moyennes

vte e. Placés dans une situation intermédiaire - ni

C'est dans ces classes que s'incarne le plus rapidement
une forte conscience que lè monde, la sociëÉ, les hommes
sont "faisables", maléables, à faire plutôt qu'à subir. C'est
dans ces classes que se recrutent les forces vives des
nouveaux mouvements sociaux apparus après 1969, tels par
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exemple le féminisme, l'écologie, le pacifisme. C'est en leur

leur niveau de et par l'étendue de
setde

de ces classes salariées
tions stra ues es

nl ons pu participent plus ou moins di-
et à la prise de décisions de
sont des membres des classes

rectement à la préparation
grande portée collective. Ce
moyennes qui animent les
recherche scientifique, I'action

médias, I'enseignement, la
sociale et sanitaire, etc.

tffi1ft

o,#Xù/
atrl

En Suisse, pays d'immigration, l'émergence d'une majorité
de classe moyenne est d'ailleurs plus rapide encore dans
l'électorat que dans l'économie parce que les autochtones

plus
tions

.t ont de chances que les étrangers d'accéder aux
posi intermédiaires soit par le biais de la
initiale, soit par promotion et mobilité. Ai
fraction suisse de la -l

la
-ne

près de lacomporte pl
moitié dans

us guere q
les années uante. (qt-.

;*€r t<4 -à 4.w,o7,f6,( , bo(

éducati

d'ouvriers

lo
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eSt utôt que le désir et la capacité d'apprendre toute sa
vle, ise chez fraction au moins des jeunes une

une I relativement durables

',!is

i,{i"}y+r

w

3. Le vieillissement des sociétés
Sous I'effet conjugué de I'augmen-tation de la longévité

et de la diminutioir àes naissanôes, toutes les sociétés"dit",
avancées vieillissent. C'est là une tendance séculaire. Mais
elle prend une signification nouvelle de nos jours dans la
mesure où elle touche à ce qui fait dorénavant le coeur du
développement des sociétés post-industrielles: leur potentiel
innovateur et leur compétitivité. Le simple renouvèllement
des générations ne suffit ni en nombre ni en qualité pour as-
surer le renouvellement des forces, des idéès, des
compétences, des techniques et des pratiques. Sur le marché
du travail (et aussi dans l'électorat d'ailleurs) les nouvelles
entrées ne représentent qu'environ 2-3Vo par an. Il faut
trente à cinquante ans pour renouveler entièrement les
forggq de travail; une durée bien trop longue en regard de la
rapidité des changements. D'où sans doute cet accent

uc 
dt 'apprendre, des ocages et cences en
toute situation d'apprentissage formalisé. Ils ont désappris
I'apprendre,
scolaire, ils

apprise à
fortes du
sociales.

du moins

compétence. Cet effet
plus faibles - croyance en sa propre indi

nten ont

l'écol e - a étê et est encore une
système scolaire à
Il était fonctionnel

dans des cadres organisés
plus le goût etlou s'en
d'auto-disqualifi cation su

sur le mode
dénient la

bjective des
gnité longuement
des contributions

la légitimation des inégalités
dans une société où savoir

apprendre et se cultiver était I'apanage d'une élite. Il est au-
jourd'hui perçu comme allant à fin contraire d'une politique
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de développement de
fets du vieillissement.

nt de vue, le vieillissement pose de façon
de la répartition des ressources de I'Etat.v L'augmentation des personnes âgées accroît

la formation continue, parade aux ef-
Une demande insistantè s'adresse aux

écoles: apprendre à apprendre à tous leurs élèves et leur
en donner - ou leur en laisser - le goût. Nul ne sait si cette
finalité est compatible avec le fonètionnement traditionnel
de nos écoles.

D'un autre poi
aiguë la question

5',

Je

\e les charggs
sociale. Orbales de maintien de la santé et

c'est meme source qul pale es
subsides.

, les taux et les

Enfin, tôt ou tard, le vieillissement (re)pose le problème de
I'immigration comme moyen d'assurer^l'arrivé? de forces
jeunes. 

- 
Avec I'intégration européenne et l'évolution

économique des pays qui ont comblé nos déficits démo-
gfaphiques ces trente dernières années, ceGïhmifratibE
viendra de moins en moins d'Italie, d'Espagne "ou 

du
Portugal, mais de pays de plus en plus lointainJ et surtout
culturellement de plus eh plus -différents 

des nôtres.
L'accueil et I'intégration des immigrants et la scolarisation
de leurs enfants représente aujouid'hui déjà un défi pour
nos socié.tés et pour nos écoles; ce défi sera plus iude
encore à I'avenir.
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6. De nouvelles contraintes
sur les finances publiques

f)'autre part,. les collectivités publiques aussi deviennent
plus inter-dépendantes et conèurreites entre elles à me-
sure que. les personnes et les entreprises (notamment
tertiaires) sont plus mobiles et que les-chargei fiscales fi-
guren! à un rang plus élevé parmi leurs critères de choix
d'emplacement et de déplacernent.

Dans ce contexte, il est douteux que les changements futurs
e<*t ,*u / l".s systèmes éducatifs puirr.nill;;;" pit t" passé, ciià
/-4,&v lies à une progression régulière des ressoùrces. La' \ q.uestion-de l'fficience est posée plus impérativement à

l'école: la question du rapport èntre rei coûts et les
A -.r'rb.énêfices; la question de l\riage que les écoles et leurs

-ç:,*s&e{-o-t1!personnels font des ressources quileur sont allouées; la
question enfin des méthodes aliernatives de travail qui
permettraient, à coûts constants, d'atteindre mieux les
obj.egtifs visés. Des objectifs qui rappelons-le restent
ambi-tieux et exigeants.
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7. Une culture en chantier

Nous avons déjà repéré quelques implications culturelles
ou politiques associées aux transformations économiques et
démographiques.

Adoptons un instant le point de vue culturel dans le sens
large que lui donne I'anthropologie, c'est-à-dire I'ensemble
des représentations, des croyances et des valeurs partagées
dans un groupe ou dans une société, qui donnent une
identité spécifiqge à ce groupe ou cette société et fondent
le lien social entre leurs membres. Vu sous cet angle, le
développement de la connaissance scientifique, outre ses
retombées technologiques et économiques, est aussi en train
de transformer de fond en comble quelques unes des images

\
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fondatrices de I'héritage culturel de nos sociétés
occidentales: I'image du côsmos, celle de la vie, celle de
I'origine de I'humanité et celle de la nature de la nature
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scientifique et la Scylla du refus intégriste de certains
nouveaux obscurantismes.

_ Il y aurait mille aspects à aborder sous cet angle culturel.
Pour ne pas allonger, je n'en effleurerai que deui autres. Le *
premier concerne le monde du travail, le second les
nouveaux rapports entre hommes et femmes et leurs
implications familiales et éducatives.

_ Le changeme.nt du monde du travail ne se réduit pas au
domaine technique ni à celui des conditions de tlavail.
L'entreprise donne une nouvelle lecture d'elle-même
(Sainsaulieu, 1990). I.es modes d'organisation du travail et
d'exercice dyt pouvoir dans les entreprises changent et par
conséquent leurs référents culturels. Pour assurér la coor-
dination entre les travailleurs, elles renoncent
progressivement aux principes du taylorisme classique
(segmentation des processus de production en micro-tâcûes
rigoureusement standardisées et répétitives). Elles se
tournent au contraire vers des formes plus "organiques",
fondées sur la capacité de coôpération et de
communication, sur la mise en synergie entre travailleurs
constitués en groupes ou en équipes capables de s'auto-
organiser souplement pour accomplir leur iravail. A tous les
niveaux_ de qualification, ces méthodes d'organisation du
travail font tendanciellement appel chez les travailleurs à
des compétences et à des dispositions autrefois réservées
aux niveaux élevés des hiérarchies d'entreprise; capacités
d'initiative, d'autonomie, de communication, de
négociation, de concertation, de décision, etc.ll n'est pas
certain cependatrt que I'organisation actuelle du travail des
élèves dans les écoles favorise précisément la socialisation
de ce type de compétences et de dispositions.

La socialisation familiale y prépare-t-elle mieux? C'est
possible, particulièrement dans les classes moyennes. Il est
certain gqe dqs la transition à la société de l'opulence, le
rapport_à I'enf_ant a changé (Prost, 1983), et par ôonséquent
ce que les enfants apportent à l'école: un autrè rapport â soi,
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au savoir, à I' , à l'éducation reçue et donnée qui
informe aussi et les pratiques de maint(e)s jeunes
enseignant(e) deux genres s'imposent ici plus que ja-

redéfinitionmais, car cette évolution n'est pas étrangère à la
du rôle et de la place des femmes. A son tour, cette redéfini-

sollicite les conceptions traditionnelles de l'école.
gré I'introduction de la la présence

souvent prépondérante des e personnel
ensei gnant, l'école tarde, institutions
d'ailleurs, à donner aux jeunes filles

ie conforme
une place égale qui ne

:V, pas une simple cop de celle des garçons.
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8. L' exigence d' approfondir
la démocratie

Toutes ces questions renvoient finalement au politique et
à la question de la démocratie. Quel est I'avenir de ce inode
toujours inachevé et fragile du vivre-ensemble dans des
méga-sociétés interdépendantes? Les récents événements
en Europe centrale et de I'Est réjouissent nos esprits épris de

--- principes démocratiques. Mais nous découvrirlBns Ëutttt
& ,- sansrdor*te que I'effondrement du totalitarisme à I'Est met

nos propres pays devant une situation critique. Il signifie la
disparition du puissant facteur d'intégrati,on idéologique
qu'a--constitué, depuis la fin de la guérre, I'image du riral
totalitaire absolu, localisé à I'Est, et en regard duquel les
"ratés" de nos démocraties pouvaient nàpparaîtle que
comme des imperfections mineures. L'âvenir de 

- 
la

démocratie dans nos pays et à travers le monde dépendra
d'un travail d'approfondissement et d'affermissemeni de ta
volonté de liberté, de justice et de solidarité. Car si la fîn
des régimes communistes devait marquer aussi celle de
I'utopie de partage et de solidarité, inscrite dans la tradition
européenne mais pour un temps confisquée à I'Est, ce n'est
pas la démocratie qui y gagnerait mais lTndividualisme et le
capitalisme purs et durs. Quand l'école saura-t-elle dépasser
les formalismes de I'instruction civique en inventant un
mode de fonctionnement et un mode de vie scolaire qui
favorise pour les élèves I'expérience du débat, de 

-la

controverse, de la négociation du savoir-vivre ensemble?
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(, I'e s nouve* 
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et

Née dans la Galaxie de Gutenberg, l'école est un lieu
d'information et de communication. Et voici que les
outils de la transmission d'information et- de la
communication changent radicalement. Certes, ce n'est
pas la fin du livre, mais c'est le début d'une ère de

r$
"*:,F-*'

Les autoroutes de I'information aidant, demain tout
ceci ira encore plus vite. Mais dans 10 ans, sur ces
autoroutes pourront circuler non plus seulement des
mémos, des images, des croquis ou des schémas.
L'interconnexion des enseignements sera une réalité
beaucoup plus générale qu'aujourd'hui. On en voit les
débuts dans les grandes entreprises internationales qui
mettentfeurs programmes de formation permanente zur
réseau. Dans 10 ans il sera possible de suivre des cours
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de biologie ou de sociologie ans) à domicile, en

privatisation des universités et de la formation
continue?

Les supports de l'enseignement vont littéralement
exploser, entre autres parce que les didacticiels sont à
disposition sur des réseaux ou des CD-ROM,
technologie dont on admet cependant déjà qu'elle est
dépassée avec I'apparition des autoroutes.

(Sofia-Antipolis FR3: cours de chant à distance dans
une école primaire
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