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INTRODUCTIOU 

En 1979,  la  France r£pondait  6.  une enquSte de la  C.E.E 

qu ' i l  n 'y avait  pas d"i l let t r§s sur  son terr i toire.  A 1 'epoque,  

i l let t r isme se confondait  encore avec analphab6tisme et  ne 

semblai t  devoir  concerner la  marge que des t ravai  1  leurs 

migrants  e t  une certaine frange du "quart-monde".  

Depuis les  annees soixante,  les  associat ions cari tat ives et  

d '6ducation populaire avaient  cependant  entrepris  des act ions 

d '  alphabdtisat ion et  se trouvaient  en contact  avec une 

populat ion en diff icult§ devant  116cri t ,  qui  ne semblai t  pas se 

l imiter  au 1% des s tat is t iques off iciel les .  Mais i l  a fal lu que 

ce soi t  les  inst i tut ions poli t iques qui  se saisissent  du 

probldme (plusieurs ann6es apr6s la  Grande-Bretagne par  

exemple)  pour que la  prise de conscience de 11existence de 

1 '  i l let t r isme en France se fasse sur  la  scene publique.  

C'est  dans le  rapport  Oheix sur  la  pauvret^ que cet te  

reconnaissance a  1ieu express6ment pour la  premidre fois ,  en 

1981 :  "  sans t rai ter  ici  de la  s i tuat ion des migrants ,  le  

probldme pose par  les  ci toyens de langue maternelle  frangaise 

qui  ne mai t r isent  pas la  lecture et  1 '  6cri ture est  

part iculi£rement prdoccupant" (1) ,  une des recommandations 

f inales de 11auteur 6tant  de " lancer une campagne de lut te  

contre 1 ' i1let tr isme".  Ensuite ,  une commisslon d '6tude sera 

nomm§e en 1983 et  son rapport  <2) s ignera le  d§part  d 'une prise 

en compte effect ive du probl&me par  les  pouvoirs  publics.  En 

(1) Oheix,  G, Contre la pr£carit4 et la pauvreti ; 60 propositions, Paris  ,  fdvrier  1981,  

155 p (mult icopi6) .  

(2)  Esp6randieu,  V6ronique et  Lion,  Antoine;  avec la  collaborat ion de Jean-Pierre B6nichou,  

Des i l let tr£s en France ;  rapport  au Premier Ministre,  Paris  ;  La Documentat ion Frangaise,  

1984,  158 p.  
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quelques ann6es cet te  "revdlat ion" de 1 ' i l let t r isme a susci t§ 

nombre d 'act ions et  de discours :  

-» cr6at ion du Groupe Permanent  de Lutte contre 

1 ' I l let t r isme (G.P.L.I)  en octobre 1984 et  mise en oeuvre d 'une 

poli t ique publique de lut te  contre 1 '  i l let t r isme; 

-> d^veloppement des act ivi tds associat ives 

d 'alphabdtisat ion;  

-> renouvellement des recherches et  thdories sur  1 '  acte 

de lecture Cnotamment dans deux direct ions bien dist inctes :  

l i re  mieux /  faire l i re  les  ordinateurs);  

-> large m6diat isat ion accord6e aux act ions et  rdflexions 

menees dans ces domaines.  

Lorsqu'on essaie cependant  d 'apprdhender la  r6al i t6 de 

1 '  i l let t r isme (comment se  d§fini t- i l  ?  quel  public touche t -

i l  ? . . . ) ,  on rencontre les  conclusions l 'es  plus diverses quant  

ct  la  s ignif  icat ion accordde a  ce terme (en dessous de quel  

seuil  de competence peut-on parler  d ' j l let t r6 ? Peut-on 

dist inguer analphab^tisme et  i l let t r isme ? . . . ) .  Cela implique 

evldemment des divergences notables concernant  les  causes 

(handicap social ,  d6fici t  cognit if  ou psychomoteur?)  e t  

cons£quences at t r ibudes & ce ph6nom£ne,  ou l '6valuation du 

nombre d ' i l let t rds en France.  

I I  n 'y a  pas de defini t ion op6ratoire de 11 i l let t r isme admise 

par  tous,  e t  on peut  dire qu'aucune 6tude exhaust ive n 'a  §t6 

men6e pour mieux connaitre la  populat ion i l let t r6e;  beaucoup de 

choses se disent  pourtant ,  chaque acteur en pr^sence depeignant  

1 ' i l let t r isme selon les  conceptions qu ' i l  se fai t  de la  lecture 

ou les  missions qu ' i l  se f ixe.  

Devant  1 '  impossibi l i te  de ddfinir  ce phenomdne de fa<;on 

object ive,  i l  nous faut  passer  par  les  discours pour tenter  de 

comprendre ce qu ' i l  represente dans la  soci6t6 actuel le ,  

puisque ce sont  eux qui  les  premiers en rendent  compte.  MSme s i  

mon §tude const i tue de fai t  un discours suppldmentaire,  i l  ne 

s 'agi t  pas d 'apporter  une aff irmation de plus,  Je m'at tacherai  

plutot  d.  confronter  cel les  qui  existent  dSjci  en nombre,  e t  
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faire la  part  de chacune d '  e l les  pour mieux cerner ce qu'  est  

ou n 'est  pas 1 '  i l let t r isme et  susci ter  peut-§tre des 

interrogations nouvelles.  

PROBLEMATIQUE DXJ SUJET 

Avant de ddfinir  pr<§cis6ment 1 '  6nonc6 de mon sujet ,  i l  me 

faut  exposer les  quest ians qui  le  sous-tendent .  

Lorsqu'on 6voque 1 '  i l let t r isme,  la  premidre diff icult^ 

consiste  ct savoir  exactement de quoi  1 'on parle :  s 'agi t- i l  du 

"fai t  d 'Stre incapable d '6crire ou de l i re ,  en le  comprenant ,  un 

expos§ simple et  bref  de fai ts  en rapport  avec la  vie 

quotidienne "(3) ,  ou de "1 'absence de famil iar i td avec une 

culture dcri te  et  son usage"(4) ?  Et  selon le  cas,  parle-t 'on 

de 10% ou de 75% de la  populat ion fran^aise ?  

II  importe dgalement de montrer  corament la  dist inct ion entre 

analphabdtisme et  i l let t r isme (qui  n 'existe  pas dans beaucoup 

d 'autres langues)  rejet te  1 ' i l let t r isme du cot6 de la  faible 

lecture voire du faible niveau d '6tudes,  Ces ref lexions sont  

indissociables d 'une interrogation sur  les  capacitds exigees 

par  notre societe en matidre de lecture competence 6gale,  

1 'environnement socio-6conomique ou cul turel  impose t - i l  des 

savoirs  nouveaux ?) .  

En paral ldle avec cet te  6vocation des probl6mes de 

ddfini t ion de 1 '  i l let t r isme,  i l  nous faudra avoir  constamment & 

1 'espri t  que les  discours sur  11  i l let t r isme sont  6galement en 

creux des discours sur  1 '  acte de lecture,  e t  qu ' i ls  nous 

r6v61ent  par  1& le  s tatut  que chacun des acteurs accorde a  

l '6cri t  :  selon que la  lecture est  pergue comme permettant  de 

mettre sa pens6e en ordre,  ou consid6r6e conraie l ' instrument de 

(3) 06fir i i t ion de 11"analphab£tisme fonctionnel" adopt6e en 1958 par  ru.N.E.S.C.O et  souvent  

appliqude aujourd 'hui  d 1 ' i l let t r isme.  

(4)  Jean Foucambert  c i t6 in ;  Velis ,  Jean-Pierre,  La France illsttrSe, Paris  ;  Seuil ,  1988,  

269 p,  (L'6preuve des fai ts) .pisi .  
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prat iques quotidiennes (pouvoir  se  rep^rer  dans la  vi l le  ou 

comprendre des imprim^s administrat ifs) ,  selon qu'el le  doit  

apporter  une certaine culture g6n6rale,  un plaisir  personnel  

ou la  r6ussi t6 professionnelle ,  les  enjeux de la  lut te  contre 

1 '  i l let t r isme seront  d6cri ts  et  6valu6s de manidre fort  

diff6rente.  

Mon sujet  consiste  donc ci mettre en dvidence toutes ces 

divergences de propos sur  1 ' i l let t r isme,  mais surtout  a  les  

expliquer et  ct les  relat  i  viser  en resi tuant  les  prises de 

posi t ion dans leur  contexte.  

->Je ne prendrai  §videmment pas part i  pour une d6fini t ion 

de 1 ' i l let t r isme,  mais t iendrai  compte de tous les  discours qui  

font  eux-m§mes explici tement r§f6rence & cet te  th§matique,  

quels  que soient  les  fondements e t  caract§rist iques qu ' i ls  lui  

at tr ibuent .  

->J '  a i  choisi  d '6tudier  les  discours comme autant  de 

just if icat ions de prat iques men6es dans le  domaine de la  lut te  

contre 1 '  i l let t r isme; leur mult ipl ici te  construi t  cet  objet  

autant  qu 'el le  en rend compte.  

Je  m' a t tacherai  pr6cis6ment ci  montrer  :  

-> quand et  comment ces discours naissent;  

-> quels  sont  leurs acteurs (associat ions,  

chercheurs.  .  .  )  ;  

-> quels  sont  leurs svst^mes de rfeferences;  

-> sur  quelles scenes i ls  sont  portds (gouvernementale,  

mediat ique. . . ) .  

Expliquer les  divergences qui  les  opposent  c 'est  avant  tout  

faire r6f6rence aux acteurs qui  les  prononcent ,  en analysant  

pour chacune de ces sources,  son histoire,  son organisat ion,  

les  missions dont  e l le  se sent  invest ie  et  son poids effect if  

(6conamique,  intel  lectuel .  .  .  )  dans le  champ de la  lut te  contre 

1 ' i l let t r isme.  C'est  en ce sens que j  e  parle d '£laborat ion des 

discours sur  1 '  i l let t r isme,  cet te  analyse nous permettant  de 

comprendre les  th§matiques poli t iques,  cul turel les  ou 

pragmatiques qui  les  fondent .  
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Le plan qui  sui t  devrai t  permettre de rendre compte de 

tous ces quest ionnements e t  d^marches :  

_ comment a  t -on "d§couvert"  11  i l let t r isme? 

_ comment est- i l  construi t  par  les  discours? 

— qu1  est-ce que cela r6v£le quant  d.  la  place accord6e a  

la  lecture,  e t  donc ci  la  non-lecture,  dans notre soci6t6? 

ELABORATION DXJ PLAN 

I  La rencontre avec 1 ' i1let tr isme 

II  s 'agi t  ici  de rendre compte de la  .  "d<§couverte" de 

1 '  i l let t r isme et  de la  faq:on dont  on en a  pris  conscience,  ci  la  

fois  au niveau inst i tut ionnel  et  "sur le  terrain".  

A/ Histarique 

II  nous faudra montrer  comment 11  on est  passd,  depuis  les  

anndes soixante,  de la  notion d 'analphabetisme,  appliqude aux 

populat ions du Tiers-Monde,  a  cel le  d '  i l let t r isme touchant  les  

pays industr ial ises.  Dans le  cas de la  France,  e t  en comparant  

avec des exemples dtrangers,  i l  s 'agira de comprendre 

part iculidrement corament un contexte poli t ique,  6conomique,  

cul turel  e t  social  a  permis en quelques anndes le  passage d '  une 

n6gation de 1 '  i  1 let tr isme ( 1979) d.  la  mise en oeuvre d 'une 

poli t ique volontaris te  de la  part  des pouvoirs  publics (1984).  

B/ Sur le terrain 

J • a i  d6j& signal6 que ce sont  des associat ions d '^ducation 

populaire qui ,  les  premidres,  se  sont  t rouv^es confront^es au 

probldme de 1 ' i l let t r isme,  notamment ATD-Quart  Monde dds les  

ann6es soixante-dix;  c 'est  le  cas 6galement d 'associat ions de 

formation professionnelle  ou de services sociaux.  II  s 'agira 

ici  de rendre compte de la  manidre dont  1 ' i l let t r isme a pu 6tre 

reveld et  lors  de quelles occasions (stages de requalif icat ion 
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professionnelle  ou procddures administrat ives) ,  de la  fagon 

dont  les  acteurs concernds 1 'ont  appr6hend6 (observations 

quali tat ives et  quanti tat ives)  et  ont  tent§ d 'y r§pondre.  Cette  

premidre "mise & plat"  devra permettre de recenser  les  

si tuat ions (nouvelles ou pas)  au cours desquelles 1 ' i l let t r isme 

est  d6nonc6 comme const  i tuant  un obstacle;  en gardant  &. 

1 'espri t  que cela ne saurai t  rendre compte de la  total i td du 

phdnomdne,  toute une frange de la  populat ion en diff icult§ avec 

1 '6cri t  (pour employer une expression qui  ne nous engage pas 

t rop) n 'ayant  pas forc6ment 6t6 "rencontr^e" lors  des 
differentes occasions r6pertori6es.  

C'  est  cet te  part ie  de 116tude qui  devrai t  le  mieux nous 

montrer  le  caractdre "insaisissable",  car  mult iple,  de 

1 ' i l let t r isme.  Elle r6v£lera ainsi  1 ' impossibi l i t6 d 'obtenir  

une d6fini t ion unique et  object ive.  Elle  just if ie  alors  un 

second temps de 11analyse ou i  1 s 'agira de rel ier  chacune des 
perceptions de 1 ' i l let t r isme a sa source.  

I I  La t ranscript ion de 1 ' i l let t r isme par les  acteurs 

On ne nie pas que 1 ' i l let t r isme a une r6al i t6 propre,  que 

nous n '  aurons pas la  pr6tention de ddcrire.  Mais c 'est  d. 
1 '  i l let t r isme vu d.  t ravers les  discours que nous nous 

interessons,  e t  nous ne pouvons expliquer les  diffdrentes 

formes qu ' i1 rev6t  qu 'en rat tachant  chacune des descript ions 

qui  en est  fai te  A 1 '  organisme qui  en est  d. la  source.  C'  est  en 

analysant  pr6cis6ment 1e l ien qui  s1etabli t  entre,  d 'une part  

1  act ion tradit ionnelle  et  pass6e de celui-ci ,  son poids 

6conomique e t  intel lectuel  et  le  type de public rencontre,  e t  

d 'autre part  son engagement en matidre de lut te  contre 

1 ' i l let t r isme,  que 1 '  on pourra d6gager les  raisons qui  le  

conduisent  & adopter  te l le  ou te l le  posi t ion en ce qui  concerne 
notamment :  

~~ les—f ondeiBents.  a t t r ibuds & 1 '  i l let t r isme (scolaires,  
socio-6conomiques,  medicaux.  .  .  )  ;  lesquels  impliquent  un certain 
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type de d6fini t ion du ph§nomdne,  une certaine 6valuation de son 
ampleur e t  de ses effets;  

~ les  gplution?! proposdes,  en termes d 'act ions & mener :  

leur  contenu,  leur  public. . . .  <ou 1 'absence de solut ions 
preconis^es.)  

Cette  analyse sera valable pour tous les  types de sources 
d£finis  ci-dessous :  

A/ Les acteurs instltutionnels 

-  Gouvernement e t  Groupe Permanent  de Lutte contre 

1 ' I l let t r isme :  on analysera la  gendse de la  poli t ique publique 

de lut te  contre 1 '  i l let t r isme,  ses acteurs,  la  fatpon dont  on la  

considdre camme part ie  intdgrante d 'autres poli t iques 
insert ion professionnelle  notamment.  )  

-  U.N.E.S.C.O, C.E.E et  exemples de pays dtrangers.  Dans 
ve dernier  cas,  on abordera principalement la  s i tuat ion des 

Etats-Unis & laquelle  i l  est  souvent  fai t  r6f6rence,  en France 

malgrd un contexte socio-culturel  fort  diffdrent ,  e t  cel le  de 

Grande—Bretagne,  qui  est  un des premiers pays europ6ens & 

avoir  mend une poli t ique act ive de sensibi l isat ion au probl^me 
de 1 ' i l let t r isme.  

B/ Les acteurs "de terrain" 

-  Les associat ions tel les  que ATD-Quart-Honde Ccf.  

1 'assimilat ion i l let t r isme-grande pauvret6) ,  la  Feddrat ion L6o-

Lagrange,  le  Comitd de Liaison pour 1 'Alphabdtisat ion et  la  

Promotion CC.L.A.P.) ,  les  organismes de formation 
professionnelle .  

-  Les bibl iothdques.  

-  Les organismes sociaux CD,D.A,S.  S.  .  ,  )  ,  cer tains 6tant  

6galement des acteurs "  inst i tut ionnels ,  ce qui  ne va pas sans 
diff icult6s et  contradict ions.  

-  Les reprdsentants  de 1 'Education Nationale. . .  
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C/ Les organismes de recherche 

-  Organismes de recherche m§dicale t ravail lant  sur  les  

diff icult6s d 'apprentissage de la  lecture (on notera notamment 

que les  recherches sur  la  dyslexie s '  dtendent  au j  ourd '  hui  d.  
1 ' i l let t r isme) .  

-  Organismes menant  des recherches sur  la  lecture et  qui  

sont  ainsi  portes k se prononcer sur  1 '  i1let tr isme :  1 '  Inst i tut  

National  de Recherche P§dagogique (IITRP) ,  1 '  Associat ion 

Francpaise pour la  Lecture (AFL) :  on analysera pr6cis§ment ce 

qui  a  conduit  cet te  derni£re &. consid§rer  que prds de 75% des 
Frangais  sont  des "non-lecteurs",  

Cette  seconde part ie  devrai t  nous permettre de rendre 

compte des principaux "courants  de pens6e" qui  auj  ourd 'hui  

d6finissent  1 '  i l let t r isme chacun &. leur  'manidre.  I I  reste & 

montrer  quelle '  fonction ces discours remplissent  dans notre 

soci6t6,  ce qui  fera 1 '  objet  de la  troisifeme et  dernidre 6tape 
de 1 '6tude.  

1 1 1  Les aiSQQUrs sur  1" i l let t r isme.  rfevfelateurs du st .at .nt .  
de la  lecture dans la  soci£t£ 

II  nous faudra montrer  ic i  comment les  discours prdalablement 

6tudi6s part  icipent  & un d<§bat  plus large sur  ce que 

1 '  i l let t r isme signif ie  en termes de mutat ion,  voire de "f l&au" 

pour notre soci6t6 :  soci6t§ ou 1 '6cri t  est  vu tantot  comme 

menace de dispari t ion par de nouvelles technologies,  tantot  
comme propagd plus largement par  cel les-l^ m&mes.  

On peut  en effet  consid6rer  que les  discours sur  

1 ' i l let t r isme nous renseignent  "en creux" sur  le  s tatut  accord6 

^ la  lecture.  Ceci  sera mis en evidence d. t ravers deux 

nouvelles sources de discours :  t rai tant  de 1 ' i l let t r isme,  les  

m<§dias rendent  part iculidrement compte d '  une certaine norme de 

lecture;  on 6voquera en regard ce que disent  les  "  i l let t r6s" 

eux-m§mesy  pour montrer  peut-6tre qu'une autre repr6sentat ion de 
cel le-ci  peut  exister .  



A/Les m&dlas 

Sous ce terme 011 fera essentiel lement r<§f6rence h. la  presse 

quotidienne et  hebdomadaire,  source certainement la  plus 

abondante dans le  domaine qui  nous int6resse,  De par  sa 

fonction et  son impact ,  on la  considerera comme une sorte de 

ref let  d '  une hypoth^tique "conscience commune" vis-ci-vis  de 

1 ' i1let tr isme.  On analysera part  i  cu1i  6rement le  vocabulaire 

souvent  alarmiste employ§ pour t rai ter  de ce ph6nom6ne (6tude 

qui  pourrai t  se faire h—travers 11observation des seuls  t i t res  

d 'ar t icles!) .  On tentera de montrer  ce que ce caract^re 

emotionnel  peut  rev§ler  (par  exemple dans 1 'associat ion d '  

i l let t r isme avec honte ou "d6cadence" cul turel le  et  

6conomique) .  

B/Les illettres 

On parle beaucoup d 'eux,  on di t  tout  de leurs probldmes et  de 

leurs besoins, . . .mais  on les  entend tr&s peu eux-m&mes.  

A t ravers les  t6moignages 6cri ts  ou oraux de personnes 

consid6r6es comme i l let t rees,  on pourra essayer de montrer ,  

pour conclure et  ouvrir  d 'autres perspectives,  que la  

lecture.  .  .  e t  1 ' i l let t r isme,  ne se rdsument pas forc6ment a  ce 

que les  seuls  lecteurs en disent .  

Cette  6tude devrai t  nous permettre de d^velopper les  

hypoth^ses que nous pouvons f  ormuler  ct  ce  s tade de notre 

t ravail  :  
-  Les discours sur  1 '  i l let t r isme const i tueraient  

1 '  apothdose d 'une histoire des discours sur  la  "crise de la  

lecture" viei l le  de plusieurs ddcennies,  puisque cet te  cr ise 

gagnerai t  auj  ourd 'hui  la  soci6t§ toute entiere.  I ls  sont  le  

signe d '  une peur devant  les  mutat ions des techniques de 

communication et  d ' information :  cel les-ci  s ignif ieraient  la  

perte de la  pr6dominance de 1 '  §cri t  e t  donc du s tatut  culturel  

et  social  qui  lui  est  at tachd.  
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-  La diff icult6 qu1  011 rencontre d.  cerner  une r§al i t6 de 

11 i l let t r isme & t ravers les  discours provient  du fai t  que ceux-

ci  ne sont  pas les  simples ref lets  de pol  i t iques mises en 

oeuvre mais ont  leur  propre eff icaci t6 symbolique :  i ls  

renvoient  & une certaine conception de la  lecture et  du partage 

des pouvoirs  que sa maitr ise engendre.  

-  Les discours sur  1 ' i l let t r isme ne revdleraient  pas tant  

une recrudescence du phenomdne que 1 'appari t ion d 'exigences 

nouvelles e t  di  versif  i§es dans la  prat ique du l i re  et  de 

1 '6crire.  
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X ETSTRUMEITTS DE RECHERCHE 

Afin de cerner les  discours sur  11  i l let t r isme dans leur  

phase d '  dlaborat ion,  je  consulterai  les  diff6rents  documents & 

ma disposi t ion avec une double pr6occupation :  

-  d^gager le  contexte de ces discours (auteur,  

pdriode.  .  .  )  
-  mettre & jour le  systdme de r<§fdrence dans lequel  i ls  

s ' int^grent .  Eventuellement,  r6v61er les  discordances entre les  

dires et  les  6cri ts .  
Cette  6tude sera elabor6e a  1 '  aide de t rois  types 

d ' instruments de recherche :  des ouvrages "de base";  la  

"l i t tdrature grise";  des entret iens.  

-) La premi6re §tape de ma d^marche de recherche a  

consistd 6. r6pertorier  le  maximum de documents concernant  

11  i l let t r isme,  d 'abord pour avoir  une approche complSte de ce 

probldme, ensuite  pour aff iner  mon sujet  et  pouvoir  d<Scouvrir  

de nouvelles pistes bibl iographiques.  

La prise de conscience de 1 'existence de 1 '  i l let t r isme 

etant  r6cente en France,  j  e  me suis  essentiel lement pr6occup6e 

de r6f6rences post6rieures d. 1980,  sauf pour un thdme prScis  :  

les  travaux concernant  1 '  analphab<§t isme en France et  dans le  

monde depuis  le  d6but du s idcle (documents Smanant  de 1 'UNESCO 

pour la  plupart) .  
Mes r6f6rences sont  toutes en langue frangaise,  je  n 'ai  

pas encore pu me procurer  les  ar t icles et  rapports  en anglais  

rendant  compte de 1 ' i l let t r isme en Grande-Bretagne et  aux 

Etats-Unis,  j  e  dispose cependant  de quelques ar t icles en 

frangais  qui  en font  6tat .  

Ces premidres lectures m' ont  conduit  d.  m'  int^resser  aux 

6cri ts  concernant  1 '  acte de lecture lui  m§me e t  d.  des enquStes 

sociologiques sur  la  faible lecture.  J 'a i  egalement ressenti  la  

ndcessi td de me documenter  sur  1 'histoire de la  lecture et  des 
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lecteurs.  Pour ces thdmes "  annexes" mon sujet ,  j  1  ai  

essentiel lement consult6 quelques monographies.  

Concernant  1 '  i l let t r isme les monographies sont  peu 

nombreuses,  certaines d 'entre el les  comportaient  des 

bibl iographies,  ce qui  m'a permis de d^couvrir  par  exemple 

quelques ar t icles et  numeros sp<§ciaux de pdriodiques.  Dans ce 

but ,  j  '  a i  6galement consult6 deux rdpertoires bibl iographiques 

(1)  e t  ddpouil le  les  collect ions de la  revue "Actes de 

Lecture" e t  du bullet in du GPLI "En toutes Lettres".  Enfin,  des 

dossiers  de presse sur  1 ' i l let t r isme consultds dans diffdrentes 

bibl ioth^ques m'ont  permis de r§unir  un mat6riau important  pour 
l 'analyse des discours des m§dias.  

->Tous ces documents m' ont  aider  ci e laborer  une premidre 

esquisse de mon t ravail ,  i ls  sont  cependant  insuffisants  pour 

effectuer  une v6ri table 6tude des discours sur  1 ' i l let t r isme.  

Je vais  devoir  t ravail ler  maintenant  & part i r  de " l i t t6rature 

grise" :  discours §cri ts ,  rapports  d 'enqu§tes,  comptes rendus 

de rdunions . . .  Je dispose d6jd.  de quelques documents de ce 

type et  m'en procurerai  d 'autres auprds du GPLI,  e t  des 

diff§rentes personnes et  organismes avec qui  j 'entrerai  en 
contact .  

->Je compte en effet  fonder une grande part ie  de mon §tude 

sur  des interviews de responsables d 'associat ion,  des 

chercheurs et  diff6rents  acteurs de la  lut te  contre 

(1) Ministdre de la  Culture,  Service des Etudes e t  de la  Recherche,  D^veloppenent Culturel ; 

rtyertoire bibliographique des livres et- articles parus en,,; sous la dir, de 6, Sentil, 

Paris;  Ministdre des affaires culturel les  (puis)  La Oocumentat ion Frangaise,1972— ; 

consultat ion dss 6dit ions 1972 4 1977 et  1981 4 1988 pour les  annfies 1969 i  1975 et  1979 i  1986.  

Et : Ministdre de la Culture, Service des Etudes et de la Recherche, Politiques culturelles 

;  Studes et  documents ;  !97b'-!98\  (par)  L,  Mail lot ,  N, Moulinier ,  M, Tayeb;  sous la  dir ,  de 

0,  Jamet e t  G, Genti l ,  Paris  ;  La Documentat ion Frangaise,  1986.  

-12-



1' i l let t r isme.  J 'a i  d6but6 cet te  phase de mon enquSte auprds 

des partenaires de ce type t ravail lant  en Rhone-Alpes,  ceci  

avant  de rencontrer  des instances nat ionales.  Ces entret iens se 

d<§roulent  sur  la  base d '  un quest ionnaire mais de manidre assez 

informelle.  I I  s 'agira d 'en aff iner  la  mdthode avec l 'a ide de 

ma directr ice de m§moire pour les  entret iens avec des personnes 

consid6r6es comme i l let t rdes;  les  inf  ormat ions d. recuei  11 i r  

etant  dans ce cas beaucoup plus personnelles e t  plus complexes 

& obtenir .  Ma part icipat ion ci un colloque ("Qu'  est-ce qui  se 

cache derr idre 1 '  i1let tr isme",  Mddiat ,  Grenoble,  18 mai 

1989)const i tuera enfin une nouvelle  source d ' informations et  de 
rencontres.  
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B I B L X  O G R A P H I E  

Cette bibl iographie recense essentiel lement les  ouvrages de base qui  
concernent  mon sujet  :  e l le  m' a  permis de prdparer  mon etude des discours 
sur  1 ' i l let t r isme mais ne const i tue pas un r6pertoire exhaust if  des 
documents sur  lesquels  portera cet te  analyse (cf .  part ie  "instruments de 
recherche") .  

J 'aurais  pu pr6senter  ces r6f6rences en fonction de leur  source (en 
logique avec ma d§marche de recherche) mais toutes ne se prStaient  pas 
faci lement & ce classement.  J '  a i  donc choisi  de les  regrouper par  th6mes:  
outre 1 ' i l let t r isme,  les  cat6gories retenues ref16tent  les  diff^rents  
probldmes abordds pr6c6demment dans la  pr6sentat ion du sujet .  

Je s ignalerai  enfin que je  n 'ai  pas indiqu6 ici  les  r6f£rences de la  
quarantaine d 'ar t icles de quotidiens dont  je  dispose (r6f&rences qui  
f igureront  dans la  bibl iographie f inale de mon mdmoire) .  Je  m' a t tacherai  
moins au contenu informatif  de ceux-ci  qu '  d.  leur  fonction de support  d '  un 
certain type de discours;  i l  en va de m§me pour les  ar t icles de magazines 
et  revues dont  je  donne les  r§f£rences ici ,  leur  nombre 6tant  moindre.  

L'ILLETT5ISME EN FRAflCE 

**monographies** 

-  BADET-CAPOGNA, Ghislaine.  Illettrisme et tel6vision : l'§criture sur 
6cran de tvpe Antiope pour une population en difficult£ face & l'6crit, 
Etude r6al is§e A la  demande du Groupe Permanent  de Lutte contre 
1 ' I l let t r isme.  Octobre 1988.  265 p.  (mult icopi6) .  

Compte-rendu'  d 'une enqudte men6e auprds de 23 personnes i l let t rdes sur le  r) le  
de famil iar isat ion avec l '6cri t  que pourrai t  jouer la  t616vision (thdme souvent  6voqu6 
dans les  discours des responsables du G.P.L.I  ) ,  Malgr6 la  faiblesse de la  mdthodologie 
(  systdme Antiope peu adapt6 pour un public en diff icultd de lecture;  7 personnes sur  
23 ont  eu une autre langue maternelle  que le  frangais , , , ,  )  c 'est  une approche 
originale et  intdressante,  Qn ret iendra en outre la  troisidme part ie  ;  "Analyse 
l inguist ique" et  le  chapitre•  II  de la  quatr i^me part ie  ;  "Le discours des 
part icipants",  

- Bibliothdques publiques £± iUettrisae, Paris  :  Ministdre de la  
Culture,  Direct ion du Livre et  de la  Lecture,  1986.  79 p.  

Suite d 'ar t icles abordant  la  lut te  contre 1 ' i l let t r isme d'abord dans ses 
aspects  thSoriques les  plus pert inents  ;  analyses des usages et  enjeux sociaux 
de la  lecture ;puis  dans ses applicat ions concrdtes ;  exp6riences de lut te  
contre 11 i l let t r isme menSes dans des bibl iothdques et  diverses inst i tut ions 
(dcoles,  prisons ) ,  Importante bibl iographie,  

COMMISSIOff DES COMMUNAUTES EUROPEENNES. Les itineraires 
d'  analphab£tisme-.  Document.  Luxembourg :  off ice des publicat ions 
off iciel les  des Communaut6s europ6ennes,  1986.  302 p.  [55 p.annexesl  .  ISBN 
92.825.6028.7.  

Analyse des facteurs causals  de 1 'analphab^tisme (scolarisat ion,  mil ieu 
socio-culturel , , , , )  e t  pistes pour des act ions prdventives i  l '6cole contre 
1 'analphab6tisme,  Nombreux tdmoignage d '"analphabdtes",  
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- Ccmf&rence ds presse : 25 octabre 1988 : 15.00 : propositions 
formulies par M. Andre Laignel. secr£taire d'Etat charg<h de la formation 
professionnel1e. 3 f .  (mult icopid ) .  

Ce type de document concerne directement notre sujet ,  en cela qu ' i l  rend 
corapte de fagon explici te  des discours sur  11  i  1 let t r isme tenus par  les  pouvoirs  
publics,  Suite  i  la pr6sentat ion k la  presse du sondage d '  Inforadtr ie  (voir  r6f ,  
ci-dessous ) ,  A, Laignel  ddveloppe ici  les  huit  priori tds que devra poursuivre 
son minist£re pour associer  lut te  contre 1 ' i l let t r israe et  insert ion 
professionnelle ,  

-  COUDER, Bruno,  LECUIT, Jean.  Haintenaat, Jire n'est plus un probleme 
pour moi. . . . Ed.Sciences e t  Service,  1983.  286 p.  

Un des seuls  ouvrage retragant  1 'act ion du mouveraent  ATO-Quart  Monde 4 
1 '6chelle  europ6enne depuis  le  d6but  des ann6es 70,  pour la  reconnaissance par 
les  pouvoirs  publics de 1 'existence de 1 ' i l let t r isme,  Compte-rendu ddtai l ld 
d 'act ions d 'alphab6tisat ion men6es dans des mil ieux d6favoris6s de la  r6gion 
bruxelloise,  

- PisCQVrs de M, Bayrou ; conf6rence de presse : 25. 10. 88. 13 f .  
(mult icopie) .  

Preiuier  compte-rendu public des rSsultats  de l 'enqu6te Info«6trie  (voir  c i-
dessous ) ,  Le prdsident  du Groupe Permanent  de Lutte contre 11  I l let t r isme 
prdsente la  m6thodologie employde e t  commente les  condusions d6gag6es,  en 
insistant  sur  Taispleur inqui6tante que revdt  11  i  1 let t r isme en France,  I I  expose 
ensuite  les  axes i  suivre pour lut ter  eff icacement contre ce phSnomdne (en terme 
d ' information,  de formation,  de prdvention, , , ) ,  

- Discours prononcg par M. Andr4> Laignel. secretaire d'Etat charg£ de la 
Formation professionnelle devant le comit£ directeur du Groupe Permanent de 
Lutte contre 1 'I l let tr isme le  25 octobre 1989.  8 f .  (mult icopid) .  

Ce texte rend compte des incert i tudes (quels  publics,  quelles dSmarches 
d 'apprentissage, , ,  )  mais aussi  des convict ions (n6cessi t6 d 'agir  d6s 1 'enfance,  
de l ier  alphabStisat ion et  poli t ique globale d ' insert ion sociale et  
professionnelle)  qui  caractSrisent  la  poli t ique de lut te  contre 1 ' i l let t r isme 
mende par  les  pouvoirs  publics,  

-  ESPERAIDIEU, Vdronique et .  LION, Antoine;  avec la  collab.  de Jean-
Pierre B6nichou.  j?eg IllettrGs en France l Rapport au Fremier Kinistre. 
Paris  :  La Documentat ion Frangaise,  1984.  158p 

Premier symbole de la  prise en compte de 1 '  i l let t r isme par le  Gouvernement 
f rangais ,  Ce rapport  fai t  6tat  pour la  premiSre fois  des 6tudes et  est imations 
qui  ont  l ieu sur ce sujet ,  ainsi  que des diff6rents  organismes d6jd engag6s dans 
des act ions d 'alphab6tisat ion,  II  sera k 1 'origine des "huit  mesures pour lut ter  
contre 11 i l let t r isme" adopt6es par  le  Conseil  des Ministres du 11 janvier  1984,  

-  GILLARDIN, Bernard,  TABET, Claudie.  Retour ii la lecture: lutte cnntre 
1'  i l let tr isme: guide pour la formation.  Paris:  Retz,  1988.  171 p.  ISBN 2-
7256-1247-0.  

Plus qu'un manuel ,  cet  ouvrage se veut  un guide pour tous ceux qui  mdnent  
des act ions d 'alphab6tisat ion aupr6s d ' i l let t r6s,  Dans une premiSre part ie ,  C, 
Tabet  s 'appuie sur  son exp6rience de formatrice pour d6gager les  6tapes d 'une 
act ion eff icace et  coh6rente d 'alphab6tisat ion;  dans une seconde part ie  B, 
Gil lardin propose diff6rents  type d 'exercices correspondant  k des "  profi ls"  
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personnalis6s de non-lecteurs,  I ls  rendent  compte par  l i  des mult iples formes que 
recouvre le  terrae i l let t r isme,  

~—/ i igt tr igff le , '—£tude quantltative. Enqu§te r6al is6e & la  demande du 
Groupe Permanent  de Lutte contre 1 '  I l let t r isme.  Infom6trie,  octobre 1988 
(mult icopi6) .  38 f .  

Pr6sentat ion du premier sondage effectuS en France sur  1 ' i l let t r isme,  sur  
la  base d 'un quest ionnaire administrS d un Schanti l lon de 1000 personnes ( i l  leur 
dtai t  notamment demand^ d '6crire et  de l i re  des textes de quelques l ignes) ,  Apr£s 
une prdsentat ion de la  m6thodologie employde,  ce rapport  ddtai l le  les  rdsultats  
selon les  "types" de populat ion concernde (en fonction de 1 '5ge,  du sexe,  des 
CSP,, , ) ,  I I  condut  que "1 ' i1let tr isme sous 1 'une ou 1 'autre de ses formes touche 
un adulte  sur  cinq",  chiffre tenant  compte des personnes qui  maitr isent  mal la  
lecture seule ou 1 '6cri ture seule ou ces deux comp6tences d la  fois .  

-  LAE, Jean-Fran^ois ,  NOISETTE, Patr ice.  tu il. elle apprend : 6tude 
dQQumentaire sur quelques aspects de 1'lllettrisme. Paris:  La Documentat ion 
Fran^aise,1985.  

Etude approfondie des diffdrents  types de discours sur  1 ' i l let t r isme,  des 
annSes 60 aux ann6es 80,  A quelles valeurs cul turel les  ou poli t iques toutes ces 
posi t ions correspondent-  e l les  ? Qu'est-ce que leurs fondements rdvdlent  en 
termes de s tatut  de la  lecture dans le  champ des prat iques sociales ? Et  comment 
cela se t raduit- i l  dans 1 ' image que donnent  de 1 ' i l let t r isme les pouvoirs  
publics,  les  "formateurs" ou 1 'UNESCQ,, ,?  Autant  de quest ions qui  nous permettent  
de nous interroger sur  un phdnomdne qui  ne saurai t  Stre d6fini  (ou caricaturd) 
une fois  pour toutes,  Bas6 sur  un t rSs grand nombre de rdfdrences ( i  des 
discours)  cet  ouvrage est  celui  qui  se s i tue au plus prds de la  probldmatique que 
j 'a i  choisi  d 'aborder.  

-  VELIS,  Jean-Pierre.  La France lllettr£e. Paris:  Seuil ,  1988.  269 p.  
(L'Epreuve des fai ts  ) .  

Cet ouvrage retrace les  rencontres que J-P Vdlis  a  fai tes  i  travers la  
France au cours des deux ann6es oCi i l  a  enquStd aupr&s de nombreux acteurs 
engagSs dans la  lut te  contre 1 ' i l let t r isme,  Les i l let t r6s racontent  leurs 
s trat6gies de contournement de 1 '6cri t ,  les  formateurs,  bdndvoles ou non,  leurs 
mdthodes,  leurs  doutes e t  leurs diff icultds;  l 'auteur tente ici  de rendre compte 
de leurs exp6riences plutf t t -  que de faire une dSmonstrat ion quelconque,  e t  c 'est  
un des seuls  documents qui  le  fassent  de cet te  mani&re,  I I  achdve cet te  "mise k 
plat"  en prdsentant  les  m6canismes inst i tut ionnels  de lut te  contre 1 ' i l let t r isme 
i»is  en place au niveau nat ional  et  local ,  e t  i l  s ' interroge sur l '6volution de 
leurs missions quelques anndes aprds leur  lancement.  

Autres documents consult£s :  

-  CANELAS, J .  L'Apprentissage de la lecture chez des analphah^tes. ThSse 
doct .  :  Grenoble 2 :  1979.  292 p.  

-  MOUVEMEHT ATD-QUART MONDE. Donnees sur 1'illettrisme: le cas franfais. 
Pierrelaye,  1980,  (  mult icopi§ ) .  
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* * Articles de p6riodiques* * 

-  GAUTHIER, Nicole.  Les i l let t r§s du XXIe s i^cle.  Paurquoi. mars 1983,  
n" 203.  p.  20-26.  

Cet  ar t icle  rend compte de la  mise en place de la  poli t ique publique de 
lut te  contre 1 '  i  1 let t r isme et  s1  interroge sur  1 'dvolution du phdnomdne ( le  nontbre 
d ' i l let t r6s est  est imS "alors  A deux rai11ions)  e t  notarament sur  la  responsabil i tS 
at tr ibu6e i  1'6cole.  

-  GOUSLAN, El isabeth (  sous la  dir .  de ) .  20 % des Frangais  ont  oubli6 
de savoir  l i re .  L'Evinement Du Jeudl .  19-25 mai 1988.  p.  96-107.  

Suite d 'ar t icles sur  1 '  i l let t r isme comrae f16au social ,  ses racines 
scolaires,  les  act ions de formation,  la  poli t ique gouvernementale en la  
matiSre, , ,  

-  GELBERT, D. L ' i l let t r isme :  1 'abord neurologique.  Science et Vie hors 
serie ,  n* 164,  septembre 1988.  p.  88 ct 99.  

Un des rares ar t icles qui  t rai tent  de 1 *i1let tr isme sous un aspect  mddical ,  
Oescript ion de la  fonction l inguist ique chez 1 'homme adulte et  "processus 
physiologiques dans 1 'enchainement lexique normal e t  anormal,  pour une lecture 
oral is6e d 'un texte siraple,"  

-  L' i l let t r isme.  Informations sociales. n* 8,  1984.  Paris  :  Caisse 
nat ionale des al locat ions famil iales.  

Suite d 'ar t icles retragant  d la  fois  les  rapports  entre oral  e t  6cri t ,  la  
mobil isat ion des pouvoirs  publics en matiSre de lut te  contre l ' i l let t r isme et  de 
nombreuses expir iences d 'alphab6tisat ion et  d ' insert ion sociale menSes par  des 
associat ions ou services sociaux,  

-  L'I l let t r isme en France :  dossier .  L'Ecole et la Fation, juin 1988.  
p.  14-37.  

Suite d 'ar t icles qui  6voquent  les  enjeux de la  lecture,  les  causes e t  
remddes de 1 ' i l let t r isme et  sa s ignif icat ion en terme social  et  culturel ,  

-  JOHANNOT, Yvonne (sous la  dir .  de) .  Dossier  111 e t . t . r lT.' TmmAHlaf.. 
n*2,  2e t r im. 1988,  p.33-60 et  n*3,  novembre 1988,  p.37-61.  

Suite d 'ar t icles sur-  diff6rentes act ions de lut te  contre 1 ' i l let t r isme 
mendes en r6gion Rh6ne-AIpes,  au sein d 'associat ions,  dans les  colldges ou les  
ntaisons d 'arrSt .  

-  LURCAT Frangois e t  Lil iane.  Le ddsastre de la  lecture.  Esprit. fevrier  
1989.  p.31-43.  

Pour un retour 4 des mSthodes t radit ionnelles d 'apprentissage de la  lecture 
4 I 'dcole, , ,  e t  contre les  thdses de J .Foucambert ,  

-  MELGRIAND, Madeleine.  Jules Ferry n 'avait  pas voulu ga. . .  Le Matin 
Magazine.  31 octobre 1981.  p.  22-24.  

Enqudte auprSs d ' i l let t r^s de la  rdgion parisienne et  vision trds 
pessimiste quant  i  1'dvolution du "f16au",  

Modernisat ion et  i l let t r isme.  La Gazette des communes. des 
d£partements et des regions. n*1037,  5  au 18 septembre 1988.  p.32 et  39.  

L'act ion des col lect ivi t6s locales et  du CNFPT dans la  lut te  contre 
I ' i1let tr  isme,  
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-  HOISETTE, Patr ice.  Le dire l i re .  Bulletin des Biblioth&ques de France. 
tome 31,  n*2,  1986.  p.  131-139.  

Analyse de diff6rents  types de discours sur  1 ' i  1 let t r israe et  mise en garde 
contre certains ddrapages intel lectuels ,  Pour une 6tude de la  dimension sociale 
de 1 ' i l let t r isme qui  t ienne compte de la  place respective de l '6cri t  et  de 1 'oral  
dans 1 'ensemble des dchanges sociaux,  e t  pour penser  autrement le  "partage des 
droi ts  et  des pouvoirs  sociaux entre des savoirs  indgaux",  

Et  aussi :  
- Les Actes de Lecture. Revue de 1 '  Associat ion Fran<;aise pour la  Lecture 

[A.F.L.] .  Depuis 1983,  blmestr iel le .  
-  En toutes Lettres.  Bullet in du Groupe Permanent  de Lutte contre 

1 ' I l let t r isme.  Depuis mars 1986,  bimestr iel .  

L'ILLETTRISKE AU WIVEAU IFTERNATIQNAL 

-  HARRQIS-MONIN, Frangoise,  Un demi- mil l ion d ' i l let t r6s en France.  
Science et  vie.  d£cembre 1982.  p.  34-41.  

Passage en revue des diffSrents  types d 'analphab6tisme et  d ' i l let t r isme,  
lesquels  regagneraient  du terrain en Europe et  aux Etats-Unis,  

-  L'I l let t r isme dans les  pays industr ial ises :  s i tuat ion et  act ions.  
Perspectives,  vol.  XVII,  n*2,  1987 (62 ) .  p.  217-297.  

Suite d 'ar t icles sur  les  recherches et  exp6riences men6es dans le  domaine 
de 1 'alphab6tisat ion dans diff6rents  pays europ6ens,  

-  POULAIN, Mart ine.  Les bibl iothdques americaines et  1 'analphab§tisme.  
Bullet in des Biblioth&ques de France,  tome 30,  n '6,  1985.  p,535-536,  

Art icle qui  rend compte de 1 'act ion des pouvoirs  publics,  des associat ions,  
e t  de 1 'engagement spScif ique des bibl iothdques dans la  lut te  contre 
11  i  1 let t r isme aux Etats-Unis,  

-  U.g.  E.S.C.O. L'Analphabetisme dans le monde au milieu du XXe siiicle : 
etude s tat is t ique.  Paris ,  1957-.  216 p.  (  Monographies sur  l '6ducation de 
base.  XI ) .  

Recueil  de s tat is t iques concernant  1 'analphabStisrae (sous diffSrentes 
d6fini t ions)  depuis  1832,  

Autre documents h consulter  :  

-  MOUVEMENT INTERNATIONAL A.T.D-QUART MONDE, I .R.F.R.H ( Inst i tut  des 
recherches et de Formation aux Relations Humaines ). IllettrSs et 
i l let tr isme.  Commission des Communaut§s Europeennes,  1981.  

-  VIEHOFF, P-J .  Rapport falt au nom de la commlssion de la ieunese. de 
la culture. de 1'iducation. de 1' inforimtion et des sports. sur la lutte 
contre 1'analphab£tisme. Bruxelles :  Parlement Europeen,  avri l  1982.  19 p.  
(  Document 1-88/82 ) .  
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T.A "PAIBLE LECTUSE" 

"  BAHLOUL, Joel le .  La Faible lectvre : 6tude quantitattve de la lofrique 
sociale d'une pratique culturelle. Paris  :  BibliothSque Publique 
d ' Information,  1987.  139 p.  (Etudes et  Recherche).  

EnquSte sur  des "scdnarios de lecture" en relat ion avec des t rajectoires 
scolaires ou socio-professionelles ;  comment les  faibles lecteurs acquidrent- i ls  
e t  s1approprient- i ls  les  l ivres,  quelles prat iques de lecture d6veloppent- i ls  e t  
autour de quels  genres " l i t t6raires", , ,?  Pour ne pas confondre faible lecture et  
i l let t r isme,  

-  NAFFRECHOUX, Mart ine.  Des Lecteurs qui  s ' ignorent  :  les  formes 
populaires de la  lecture.  Bullet in des Bibliot teques de France.  tome 32,  
n"5,  1987.  p.  404-419.  

Les formes du gofl t  pour la  lecture en mil ieu populaire ;  r6f6rences i  la 
culture ldgit ime et  "valeurs proprement populaires",  

-  PERONI,  Michel .  Histoires de lire : lecture et parcours biographique. 
Paris  :  Bibliothdque Publique d '  Information,  1988.  120 p.  (Etudes e t  
Recherche).  

T6moignages de lecteurs et  non-lecteurs,  comment i ls  intdgrent  -ou ne 
veulent  pas intdgrer  -  la  lecture dans leur  vie quotidienne,  

Autres ouvrages consultes :  

-  ESTABLET, Roger,  BAUDELOT, Christ ian.  Le niveau monte. Paris  :  Seuil ,  
1989.  (L'6preuve des fai ts) .  

- Four une sociologie de la lecture : lectures et lecteurs dans la 
France contemporaine.  Sous la  direct ion de Mart ine Poulain,  Paris  :  Cercle 
de la  Librair ie ,  1988.  241 p.(Biblioth6ques) .  

- Pratiques culturelles des Frangais : description socio-d£mographique : 
&volution 1973-1981.  Ministdre de la  Culture.  Paris  :  Dalloz,  1982.  438 p.  

L'ACTE DE LECTUEE 

-  -  FIJALKOV, Jean.  Mauvais lecteurs pourquoi ? Paris  :  PUF, 1986.  200 
p.  (P6dagogie d 'aujourd 'hui) .  

L'auteur passe ici  en revue les  diffdrents  courants  de recherche qui  depuis  
le  d6but  du s idcle tentent  de mettre en 6vidence les  causes des diff icultSs 
d 'apprentissage de la  lecture (  conception organiciste ,  psychanalyt ique,  mise en 
cause du mil ieu socio-famil ial  ou de l '6cole, , ,  ) ,  L ' int6r6t  essentiel  de cet  
ouvrage est  de relat iviser  la  port6e de chacune de ces th6ses,  en fonction du 
contexte m6thodologique et  exp6rimental  qui  les  fondent  ;  cela nous conduit  A 
6tre prudent  en la  matidre , , ,e t  k accepter  a  priori  tout  type d 'explicat ion,  
pour en d6gager ensuite  les  fondements.  

-  FOUCAMBERT, Jean.  La manidre d'§tre lecteur. Paris  :  SERMAP, 1977.  
159p.  

Ouvrage oCi J ,  Foucambert  th6orise pour la  premi6re fois  la  thdse qui  lui  
vaudra beaucoup d 'adeptes et  de cr i t iques;  la  lecturisat ion" ou comment passer  
directement des graphdmes au sens sans le  d6tour par  1 'oral isat ion,  
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Autre ouvrages consult6s :  

-  GOODY, Jack.  La raison graphlque ;  la  domesticat inn de la  pens6e 
sauvafre.  Trad.  de 1 'anglais  de Jean Bazin e t  Alban Bensa.  Paris  :  Minuit ,  
1979.  274 p.  (Le Sens commun ) .  
(Edit ion originale :  The domesticat ion of the savage mind.  1977.  ) .  

Pour une meilleure r£ussite gggJaire :  gnlr ie  des act ions 
d 'accompagnement•  En Toutes Lettres,  n*8 hors s6rie,  publicat ion du Groupe 
Permanent  de Lutte contre 1 ' I l let t r isme.  Paris ,  1988.  141 p.  

HISTQI5E DE LA LECTUKE 

Qvrages consultes :  

-  FURET, Jean et  OZOUF, Bernard.  Lire et 6crire : 1'alphab£tisation des 
Frangais de Calvin & Jules Ferry.  Paris  :  Minuit ,  1977.  2vol .  379-380 p.  
(Le sens commun).  

-  JOHANNOT, Yvonne.  Tourner la page : livre rites et svmbales. (s . l . )  :  
Ed.  J6rome Millon,  1988.  199 p.  (Verso).  

-  MARTIN, Henri-Jean.  Histoire et pouvoirs de l'6crlt. Avec la  collab.  
de Bruno Delmas.  Paris  :  Librair ie  acad£mique Perrin,  1988.  518 p.  
(Histoire et  Decadence).  

Pratiques de lecture. Sous la  dir .  de Roger Chart ier .  Paris ,  
Marsei l le:  Rivages,  1985.  241 p.  

-  THIESSE, Anne-Marie.  Le roman du quotidien : lecteurs et lectures 
populaires £ la  Belle  Bpoque.  Paris  :  Le Chemin Vert ,  1984.  270 p.  
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