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L'INDIVIDUATION DE 
L'ÉDUCATEUR 

par Gérard ARTAUD' 

Si l'éducation ne vise pas seu- 
lement la performance académique 
de l'étudiant, mais l'épanouissement 
maximum de ses potentialités. elle 
ne saurait se réduire à une mise 
en œuvre de techniques d'appren- 
tissage qui laisseraient le « techni- 
cien» dans une situation d'extério- 
rité face à son client. L'éducateur 
qui veut promouvoir l'actualisation 
de l'étudiant se doit d'instaurer, 
avec ce dernier, une relation basée 
sur la réciprocité des échanges. 
Cela suppose qu'il renonce au sta- 
tut de supériorité que lui confère 
habituellement l'âge, l'expérience, 
la compétence, et accepte, d'entrée 
de jeu, d'être lui-même profondé- 
ment modifié par la relation qu'il 
instaure. 

* L'auteur est professeur de psychopéda- 
gogie Li l'université d'Ottawa. Le pré- 
sent texte est celui d'une communi- 
cation donnee au 4@ Congrts de 
l'Association canadienne française pour 
l'avancement des sciences, Ottawa, 
octobre 1972. 

Cette exigence s'impose aujour- 
d'hui avec d'autant plus de vi- 
gueur que I'on assiste à un re- 
maniement du modèle de person- 
nalité auquel se refére l'action pé- 
dagogique. Et l'éducateur, dont la 
personnalité s'est structurée en ré- 
férence à un modèle stable et bien 
défini, se trouve confronté, au sein 
même de sa relation avec l'enfant 
et l'adolescent, à des données nou- 
velles qui remettent ce modèle en 
question. 

Évolution d'un modèle culturel 

Si I'on tente, en effet, de dé- 
gager ce modèle culturel de per- 
sonnalité qui a présidé à la for- 
mation de bon nombre d'éduca- 
teurs adultes aujourd'hui en exer- 
cice, on aboutit à la mise à jour 
d'un modèle qui pourrait schémati- 
quement se caractériser par les 
trait suivants: modéle non évolutif, 
qui n'intègre pas la notion de 
stade et de temps génétique et 
considère l'enfance et l'adolescence 

comme une pure préparation à la 
vie adulte; modèle des idées 
claires, qui n'intègre pas les don- 
nées de l'inconscient, et dans 
lequel tous les mécanismes psy- 
chiques sous-jacents aux conduites 
se déroulent dans la pleine lumière 
de la conscience; modèle dualiste, 
qui met l'accent sur les facultés 
supkrieures (raison et volonté) et 
relègue au second plan les do- 
maines de l'affectif et de l'imagi- 
naire; modèle standard, qui vise 
davantage à conformer l'individu 
aux normes sociales qu'à favoriser 
l'expression de son individualité, 
L'éducateur, qui se donne comme 
tâche de conformer la personnalité 
du jeune à ce modèle, est tout na- 
turellement amené à se représenter 
l'enfant comme un petit adulte 
auquel il ne manque, pour s'accom- 
plir, qu'un bagage de connaissances 
et de comportements, et l'adoles- 
cence comme un obstacle à sur- 
monter pour réaliser son projet. 
La relation pédagogique se pré- 
sente alors comme une relation à 



sens unique où l'adulte est celui I'adulte faisant face, a un moment flits non résolus, mais aussi et 
qui donne et I'enfant celui qui de son existence, aux aspects inex- surtout le lieu des richesses inex- 
reçoit. Elle est caractérisée par plorés de sa personne. plorées ou oubliées par excès de 
une tendance de l'adulte à rationalité ou au nom des exigen- Selon Jung, la persona, qui est des catégories morales sur des pro- 

partie du moi tournée vers le mon- ces de l'action et de la socialisa- 
cessus psychologiques, par une in- tion. de extérieur, et se présente comme sistance sur la soumission qui fait 

un COmpromis entre <<les exigences II semble que la théorie géné- de l'obéissance de l'enfant le cri- 
du milieu ambiant et la condition- tique des stades soit en mesure de tère de son bon fonctionnement, 
nalité structurale interne de l'in- nous préciser les modalités con- par une dramatisation de la crise 
dividun, s'est élaborée à partir de crètes de ce retour au pays de yen- adolescente perçue beaucoup plus 
la différenciation abusive d'une fance. comme un risque d'échec que com- 
fonction et d'une attitude et du 

me une recherche d'identité'. refoulement de son contraire. Dans Elle nous montre, en effet, que 
Mais la pénétration progressive l'adulte de la société occidentale, chaque stade aboutit à l'é~abora- 

dans les mentalités d'une repré- ceci se traduit par une hypertrophie 'ion de structures spécifiques qui 
sentation génétique du développe- de la pensée au détriment du sen- constituent autant d'acquis essen- 
ment, en particulier des notions timent, de l'attitude extravertie au tiels a la personnalité. Elle nous 
évolutives de maturation et de détriment de l'intkriorité, de l'ani- montre' Par le fait même. corn- 
stade, ont fait éclater les repré- mus au détriment de l'anima. Un tel ment I'&ïcacité d'un stade dans la 
sentations mentales cristallisées adulte nous apparaît dès lors, construction de la Personne dépend 
dans un tel modèle: représentation comme hyper-développé intellec- de la solution satisfaisante des 
de I'enfant et de l'adolescent, re- tuellement et sous-développé affec- stades antt5rieurs et comment' Par 
présentation de la structuration tivement et sensoriellement. voie de conséquence, un stade mal 
et du développement de la person- franchi peut hypothéquer tout le 
nalitk, représentation du processus Le 

vient de ce qu'entre développement en le privant d'un 
éducationnel, mesure que l'en- les composantes conscientes hyper- acquis indispensable. La croissance 

trophiées et les composantes in- s'opere dans des conditions oprima fance et l'adolescence émergent conscientes refoulées s'établit une 1, virtualités propres a chaque comme stades différenciés, le mo- relation compensatrice: ce qui est stade peuvent s'épanouir pleine- dèle de référence est profondé- 
ment modifié et certaines dimen- 

enfoui demande à s'exprher, et ment et si l'acquis des stades an- 
menace, par le fait même, la struc- térieurs peut réellement s'intégrer de la personnalité ture élaborée. II est de fait des dans la structure ultérieure. sont remises en lumière. Nous pen- moments de l'existence où I'adulte 

sons spécialement h la résurgence souffre de cette distension entre Les carences de la personnalité 
de la dimension affective dans la sa personne et son personnage et adulte peuvent donc provenir soit 
personnalité d'un habitué' oh son incomplétude se mue en du fait qu'un stade n'ait pu être 
depuis enfance* à conflit. Et le processus d'individus- exploité en raison de la pression 
comme critère de sa réussite per- tion, qui s'instaure à partir de ce d'un modele culturel appauvrissant 
sonnelle une maîtrise de soi basée malaise, se présente comme une (c'est le cas du modèle qui rend 
sur le refoulement de son affecti- tentative de libération de I'indivi- l'éducateur plus centré sur les 
vité. dualité refoulée. II conduit I'hom- compétences adultes à faire acqué- 

Processus d'individuation et 
théorie génétique des stades 

C. Jung élabore le processus cen- 
tral de sa théorie (processus d'indi- 
viduation) à partir d'une analyse 
qui nous apparaît tout à fait per- 
tinente en regard de la situation 
que nous venons de décrire: il 
s'agit de l'analyse du malaise de 

1 .  Gkrard ARTAUD, Introduction au don- 
Aé générique dans le concept de vocation, 
These de doctorat en psychologie, Sor- 
bonne. 1970. 

me, .a partir de sa persona qui 
n'est qu'un paraître, et de son moi 
qui n'est qu'une vue sur son être, 
vers son être véritables2. 

Enfin Jung parle de cette recon- 
quête de l'individualité en terme 
de aretour au pays de l'enfance)>, 
ce pays de l'enfance qui n'est pas 
seulement pour lui le lieu des 
traumatismes provenant des con- 

2. Charles BEAUDOIN, L'Oeuvre de Jung, 
Paris, Payot. 1963, p. 217. 

rir que sur l'enfance a épanouir), 
soit du fait que les acquis antk- 
rieurs aient été niés pour faire face 
aux exigences de la fonction (c'est 
ce qui se passe lorsque la pensée 
formelle se déploie sans souci de 
réintégration des richesses de la 
pensée enfantine). Cela peut abou- 
tir, dans la personnalité adulte, à 
une superposition de structures ca- 
ractéristiques de l'adulte et de 
structures proprement enfantines: 
nous savons de fait que la pensée 
religieuse peut n'être qu'une pure 



résurgence de la pensée symboli- guler le conflit renaissant en ren- fonde de I'adulte a accueillir l'ex- 
que de l'enfant et répondre au be- forçant la structure actuelle et en périence enfantine parce que cet 
soin de fabriquer un monde sus- faisant taire les poussées qui pour- accueil entraînerait chez lui une 
ceptible de satisfaire des requêtes raient la menacer. Même si la per- reviviscence de sa propre enfance. 
affectives qui ne trouvent pas leur sonnalité de l'adulte paraît soli- En faisant taire l'enfant, l'adulte 
compte dans la froide objectivité dement structurée. elle est souvent ne ferait pas autre chose que de 
du réel. La pensée symbolique de bâtie sur des mécanismes de dé- verrouiller la porte à cette part 
l'adulte devient alors purement fense qui empêchent l'accès à la enfouie de lui-même qui lui vient 
compensatoire et ne remplit plus conscience de certaines dimensions de l'enfance. La fabrication de 
son rôle de saisie d'aspects de la enfouies. Un tel adulte redoute mythes comme celui de I'enfant 
réalité inaccessibles à la seule ce qu'il va recevoir de l'enfant, petit adulte, ou celui du fossé des 
pensée conceptuelle3. parce qu'il redoute de voir mettre générations. la dramatisation de 

en lumière ses carences et remettre la crise adolescente, répondraient 
Analyse de trois attitudes en question son modèle de person- finalement à un besoin inconscient 

Ces considérations d'ordre théo- nalité accomplie. Erikson parle à de l'adulte d'oublier ce qu'il a été 

rique nous conduisent à émettre ce sujet de la aredoutable fonction pour faire l'économie d'un renou- 

l'hypothkse selon laquelle la rela- de l'enfance dans la construction vellement de son personnage. 

tion pédagogique serait le lieu de de la société)>. En effet, l'enfant Dans une telle situation, la 

réactivation du conflit de l'adulte qu'on laisse dans 'On persona s'est durcie dans un masque 
et le moteur de son processus d'in- à autoritaire qui bloque le processus 
dividuation. qu'il est S O U V ~ ~ ~  tronqué, c'est-à- d'individuation. 

dire coupé d'une zone de lui-même 
Cette relation a en effet ceci qui lui vient de son enfance; il L'attitude anarchique représente 

de spécifique qu'elle met l'éducateur rappelle à l'adulte que pour s'ac- Une résurgence des attitudes enfan- 
adulte en contact direct avec les complir il doit se réconcilier avec tines au sein d'une structure adulte 

stades antérieurs de son dévelop- sa propre enfance. ~t c'est un fait qui n'est Pas en mesure de les in- 

pement et qu'elle ie confronte avec que cette réconciliation représente tégrer. On ne Peut en effet verrouil- 
cette partie de lui-même qui est une entreprise redoutable: la froide ler indéfiniment la porte au refou- 
demeurée inexplorée OU qui a été rationalité est menacée par la le: Ce qui est retenu de force en 
refoulée. Ce qui est exprimé, au pensée symbolique et intuitive, dehors du de la conscience 
sein de cette relation, par I'enfant l'attitude extravertie est menacée resurgit un jour Ou l'autre et échap- 
OU l'adolescent, réactive chez I'adul- par le narcissisme adolescent qui Pe au contrôle- On assiste alors à 
te les dimensions inexprimées de est besoin de retour sur soi pour Un phénomène qui revêt toutes 
lui-même qui. en vertu de la loi construire une identité qui ne soit les caractéristiques d'une décom- 
de compensation, cherchent le che- pas pure conformité au milieu, la pensation: affirmation de soi SOUS 

min de sa conscience. tournée vers le monde ex- forme d'individualisme anarchique 
térieur est menacée par la con- qui n'est qu'une pure résurgence de 

En face de ce conflit réactivé par l'égocentrisme primitif - poussée 
l'enfant ou l'adolescent. les réac- gruence enfantine. 

assimilatrice et subjective qui abou- 
tions de l'adulte peuvent se pré- 

Cette réaction défensive prend tit à une déformation de la réalité 
senter sous différentes modalités 

une allure autoritaire parce qu'elle et n'est qu'un retour a une pensée 
qui. grâce aux 

est tentative de faire taire l'enfant enfantine incapable d'accéder à revêtent une signification bien pré- en lui imposant un culturel l'objectivité - revanche de l'irra- 
cise. Nous proposons d'isoler ici 

qui entend dicter la direction de tionnel qui aboutit a Une évasion 
trois réactions ou trois attitudes: 

sa croissance. L'adulte sur la dé- dans l'imaginaire au détriment de 
une attitude autoritaire de fensive est en effet plus préoccupé l'adaptation au réel4 - besoin nos- 
une attitude anarchique de dé- 
compensation, une attitude non de modeler les façons de penser et talgique d'un retour à l'enfance. 

de sentir de l'enfant suivant son qui, en voulant faire l'économie de 
directive d'ouverture à l'expérience. propre schème de référence que l'effort de réintégration, aboutit a 

de suivre le processus de sa crois- nier les acquis ultérieurs de l'adulte L'attitude autoritaire représente 
sance et de laisser s'épanouir les et les responsabilités qui en dé- 

une tentyive inconsciente de ju- 
virtualités propres au stade qu'il coulent. 11 ne s'agit pas en effet, 

3. W. DE BONT, aLa religion en tant que est en train de vivre. Une des 'Our- 4. R. ZAZZO. ~RCRexions sur I'objectivité~. 
pense= symboligue~, dans Supplbrnettt ces de rautoritarisme en éducation dans Psychologie Compurariw er Art, 
de la vie spirituelle, juin 1972. viendrait donc d'une difficulté pro- Pans. P.U.F., 1972. p. 133. 



pour l'adulte, de redevenir enfant, 
et ce n'est pas en jouant à l'en- 
fant et en adoptant ses compor- 
tements qu'il peut se réconcilier 
avec sa propre enfance. 

Cette décompensation se traduit 
au sein de la relation pédagogique 
par une attitude de laisser faire qui 
est non seulement démission devant 
les responsabilités de la tâche édu- 
cative, mais aussi et d'abord dé- 
mission devant la responsabilité 
essentielle de la reconstruction de 
soi. 

roger sa structure adulte et en 
souligner les carenccs. Il devient 
alors conscient de la relation com- 
pensatrice qui s'établit entre les 
aspects hypertrophies de sa persona 
et la dimension oubliée de son moi, 
conscient de l'exigence de récupé- 
ration des acquis antérieurs inex- 
plorés. 

Mais cette récupération, qui ne 
saurait être une pure résurgence. 
ne peut s'opérer que par voie 
intégrative. La loi de succession 
des stades nous montre bien que, 
dans le passage d'un stade à l'au- 

I l  est à noter cependant qu'un tre. il y a mutation de structure. 
tel phénomène de résurgence ne Les richesses inexplorées de l'en- 
revêt Pas de soi ce caractère de fance, quand elles sont ainsi ré- 
démission. Il peut représenter une cupérées, ne viennent pas se su- 
étape nécessaire vers la réintégra- perposer à la structure adulte, 
tion, et donc un progres sur l'atti- elles viennent l'enrichir en s'y 
tude analysée précédemment, dans intégrant. Elles prennent en quel- 
la mesure où il répond à un besoin que sorte une existence nouvelle 
de l'adulte de revivre un stade an- en entrant dans une nouvelle ges- 
térieur mal franchi et d'explorer talt: la congruence adulte ne 
certaines dimensions de la per- saurait rééditer la congruence de sonne qui auraient dû s'exprimer 

l'enfant enfermé de force dans son 
à ce moment-là. propre point de vue par défaut de 

maturation de sa structure cogni- 
L'attitude non directive, qui per- tive. la pensée symbolique pure- 

met à l'enfant et à l'adolescent de ment de 
s'exprimer dans son individualité, ne saurait resurgir telle quelle 
émane d'un éducateur ouvert à son dans une pensée formelle capable 
expérience intérieure. c'est-à-dire d'atteindre l'objectivité. 
à tout ce qui est éveillé en lui par 
l'accueil au vécu de l'enfant. Ces- L'évolution de la pensée de 
sant d'être sur la défensive, il peut Bachelard. à propos de laquelle on 
laisser ce vécu de l'enfant inter- a pu parler d'une aconversion A 

l'imaginaire., illustre bien ce pas- 
sage de la superposition à l'inté- 
gration. Si Bachelard s'efforce 
d'abord de psychanalyser l'imagi- 
nation c'est pour l'écarter comme 
obstacle épistémologique, comme 
résurgence d'une pensée enfantine 
qui entrave le fonctionnement de 
la raison. Si, par la suite, il en 
vient à exalter les productions ima- 
ginatives. c'est pour tenter de ré- 
cupérer toutes les richesses psychi- 
ques que laisse perdre l'ascèse scien- 
tifique5. 

Une réflexion à poursuivre 

Ce que nous avons tenté de 
montrer dans cet article, c'est 
la fécondité, au niveau de l'ana- 
lyse des attitudes de l'éducateur. 
de l'hypothèse selon laquelle, au 
sein de la relation pédagogique, 
l'expression par l'enfant et l'ado- 
lescent des virtualités propres à 
son stade favorise chez l'adulte 
le processus d'individuation. 

Il serait utile de poursuivre 
ultérieurement cette réflexion en 
déterminant quels sont les acquis 
spécifiques de chaque stade de la 
croissance qui n'ont pas trouvé 
leur place dans la personnalit6 de 
l'adulte et sont, par le fait même, 
susceptibles de la compléter. V 

5. J .  GAGEY. Gaston Bachelard ou la 
conversion à l'imaginaire. Paris. Rivitre, 
1969. 

1 Ateliers des Sourds (Montréal inc.) 




