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Introduction 
Le 17 novembre 2008, Culture et Démocratie a organisé, en collaboration avec la Fondation 
Marcel Hicter asbl, un colloque « La culture au cœur de l’enseignement : un vrai défi 
démocratique ». Le but premier de cette journée était de s’interroger quant aux raisons de 
réaffirmer la dimension culturelle de tous les savoirs scolaires et de reconnaître la nécessité 
de réintroduire des savoirs et des compétences culturelles et artistiques dans les 
apprentissages structurels garantis à tous. Les intervenants ont évoqué l’intérêt, dans ce 
cadre, à poursuivre les projets culturels et artistiques dans les écoles, la fréquentation des 
lieux de création et la pratique artistique.  
 
Quelle place la culture occupe-t-elle aujourd’hui, et sous quelle forme, à tous les niveaux de 
formation, de l’école maternelle à l’université ? De quelle(s) culture(s) parle-t-on ? Que dire 
de la culture des jeunes ? Comment rendre aux savoirs scolaires leur dimension 
naturellement culturelle ? Pourquoi et comment réintroduire structurellement les savoirs et 
les pratiques artistiques dans toutes les formations ? Pourquoi et comment inscrire la 
fréquentation des patrimoines, de la création contemporaine et des projets artistiques et 
culturels dans les impératifs actuels de la formation des jeunes ?  
 
Le colloque a tenté de répondre à ces questions en croisant les approches sociologiques 
(avec Eric Corijn et Sylvie Octobre), philosophiques (avec Alain Kerlan), pédagogiques (avec 
Marc Crommelinck, Véronique Bertrand, Dominique Daems, Philippe Soutmans, Vincent 
Cartuyvels et Michel Boermans) et artistiques (avec Marie-Clarté O’Neill, Bernard Foccroulle, 
Catherine De Braekeleer, Martine Dumont Mergeay).  
 
Le support pédagogique proposé dans ce cadre rassemble les notes d'intention des 
intervenants ainsi qu'une bibliographie non exhaustive, en lien avec le sujet: la présence 
structurelle de l'art dans l'enseignement et la dimension culturelle de l'école. L’objectif de ce 
support est de servir de base à la réflexion sur le sujet développé lors du colloque et de 
donner des pistes pour approfondir cette réflexion. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ecoles, cultures, villes et territoires  
 
La mondialisation fait de l'urbanité la forme sociétale de l'humanité. Vivre en ville est vivre 
avec la différence, avec l'étranger, avec l'Autre. C'est avec cette culture plurielle qu'il faut 
construire un destin commun. Le système éducatif doit se positionner et chercher son 
territoire dans cette multiculturalité. Il est clair que l'état des lieux n'est pas très positif. 
L'école est en crise, surtout à Bruxelles. Et le cadre institutionnel existant n'offre pas la 
bonne issue. Il faut donc oser mettre en discussion quelques principes comme le libre choix, 
comme la carte scolaire, comme l'école de quartier, comme une éducation multilingue... 
 

Eric Corijn,  
sociologue et philosophe de la culture,  

professeur de géographie sociale et culturelle à la Vrije Universiteit Brussel,  
directeur du centre de recherches urbaines COSMOPOLIS, City, Culture & Society 
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La culture des jeunes 
 
Les jeunes générations nous semblent comblées - aisance et créativité technologique – mais 
nous les voyons aussi exposées à de grands dangers comme la perte de valeurs, 
notamment culturelles. L'observation de l’évolution du rapport des jeunes à la culture suscite 
beaucoup d’assertions qui relèvent plutôt du fantasme. Nous considérerons ici,  
positivement, les lignes de partage, de ressemblance et de dissemblance entre les cultures 
des générations. Nous les observerons également à l'intérieur de la génération jeune elle-
même et nous nous interrogerons notamment sur ses rapports avec les institutions qui 
transmettent la culture. 

 
Sylvie Octobre,  

Chargée d’études au département des études, de la prospective et des statistiques (DEPS) 
du Ministère de la culture et de la communication (France)  

auteure de « Les loisirs culturels des 6-14 ans, réflexions et résultats » 
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L'école, les savoirs et la culture 
 
Depuis le temps qu'on la diagnostique, la prophétise ou la dénonce, la « crise de l'école » et 
plus généralement de l'éducation semble s'être installée comme l'état « normal », ordinaire, 
de l'école contemporaine. Une école qui ne fait plus sens, dit-on. Une école aux savoirs 
instrumentés et consommés, sans valeurs émancipatrices aux yeux de bien des élèves dont 
la vie est ailleurs. Une école trop ignorante des subjectivités et indifférente aux différences. 
Comment en sortir ? Le recours à l'art et à la culture, tel qu'on le voit se développer 
aujourd'hui, peut-il y aider ? Qu'est-ce que l'art et la culture « font » à l'école, aux élèves, aux 
enseignants ? Que font-ils bouger ? Leurs effets s'exercent-ils dans la seule enceinte des 
pratiques artistiques et culturelles – enceinte souvent marginale, même si les marges sont 
des espaces de liberté pédagogique investis et revendiqués comme tels – ou bien peuvent-
ils avoir valeur de paradigme ? Peut-on repenser la culture scolaire dans toutes ses 
composantes sur cette base ? Pour tenter de répondre à ces questions – ou du moins 
d'apporter quelques jalons dans cette réflexion – il est d'abord nécessaire de bien 
comprendre les enjeux. Il est tout aussi nécessaire d'aller y voir de près, d'examiner 
attentivement les expériences nombreuses et singulières aux frontières de l'école et des 
mondes de l'art. 
 

Alain Kerlan,  
Professeur des Universités,  

Directeur de l’Institut des Sciences et des Pratiques d’éducation et de Formation (ISPEF) – 
Université Lumière Lyon 2 (France) 
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La culture et l’art au cœur des cursus universitaires, pourquoi et comment ? 
 
Depuis la réforme de l'enseignement universitaire (Bologne), la présence de mineures (30  
crédits ECTS) dans les programmes de baccalauréat à l'Université Catholique de Louvain 
(UCL) offre à tous les étudiants la possibilité d'inscrire une importante composante culturelle 
au cœur même de leur formation universitaire. Ainsi une mineure en "Culture et création" est 
accessible aux étudiants en baccalauréat, quelle que soit leur orientation. Nous décrirons 
cette expérience qui a débuté dès septembre 2005. Une des activités proposées dans le 
programme de cette mineure se déroule dans le cadre du séminaire "artiste en résidence".  
Nous expliciterons quelque peu la philosophie de ce projet en développant les principaux 
objectifs ainsi que les résultats de cette rencontre entre des artistes et des étudiants 
universitaires. L'exemple de la résidence de la graveuse Catherine Keun à la faculté de 
médecine sur le thème 'Corps et représentation' sera brièvement évoqué. 
 

Marc Crommelinck,  
enseignant et chercheur en neurophysiologie à la Faculté de médecine  

et responsable des politiques culturelles à l’Université Catholique de Louvain 
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Présentation du projet « Patrimoine, icône au quotidien » 
 
En partant d’une réflexion sur la notion de patrimoine, et sur la place qu’il prend dans les 
références culturelles des jeunes, celles de l’école et de la société, une classe de 7ème  
professionnelle (option sérigraphie) a interrogé la ville à travers l’histoire et l’aspect de lieux 
aux statuts très diversifiés. Des monuments historiques à l’architecture quotidienne, des 
icônes sacralisées aux lieux réinvestis par l’habitant, les étudiants ont mené cette enquête 
avec leurs professeurs, des spécialistes, mais aussi avec le public rencontré sur place. 
L’expérience s’est déroulée sur une année scolaire, et intégrée aux exigences des 
apprentissages de leur option. Un film, «  Le patrimoine, icône au quotidien », est à la fois 
témoin et acteur de cette pédagogie du projet. Il est accompagné d’un mode d’emploi 
efficace, qui permet à d’autres enseignants d’en extrapoler de nouvelles pratiques. Ce vade-
mecum met en évidence la puissance du patrimoine, comme outil de communication, et 
d’appropriation, et comme socle pour les aspects cognitifs, affectifs et hédonistes de 
l’apprentissage. 
 

Véronique Bertrand, enseignante à l’institut Sainte Marie de Saint-Gilles  
Yves Hanosset, coordinateur de l’asbl Patrimoine à roulettes 
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Institutions culturelles et enseignement : un enjeu démocratique 
 
Pour une culture de qualité à l’école.  
Depuis une vingtaine d’années, nombre d’institutions culturelles se tournent vers le public 
jeune. On assiste à une multiplication des services éducatifs, à des offres ciblées vers les 
jeunes, les écoles, les familles, etc. Quelles sont les attentes des institutions culturelles dans 
ce domaine ? On entend souvent dire qu’il s’agit de préparer le public de demain. Sans 
doute, mais ne faut-il pas d’abord reconnaître que, même là où on ne les attend pas (culture 
classique, culture contemporaine, etc.), les jeunes de toutes origines forment aujourd’hui un 
formidable public, ouvert, chaleureux, créatif ? Je pourrais multiplier les exemples où, de 
toutes les représentations d’une production, les artistes ont préféré celles qui comportaient 
un nombreux public jeune. A condition pour ceux-ci, bien entendu, d’être pris au sérieux, 
d’assister dans de bonnes conditions à des œuvres de qualité, et de recevoir quelques clés 
facilitant l’accès aux œuvres proposées. 
 
Mais dans son rapport à l’art, l’école a des objectifs propres, parfois contradictoires, parfois 
en harmonie avec ceux de l’institution culturelle. C’est pourquoi il paraît essentiel de définir 
les conditions d’un véritable partenariat où les attentes légitimes des uns et des autres sont 
clairement exprimées, et peuvent servir de base au processus culturel et à son évaluation. A 
terme, il faudrait que chaque école primaire, que chaque école secondaire, que chaque 
université soit porteuse de projets artistiques et culturels de qualité, de résidences d’artistes 
et de partenariats avec des institutions culturelles dans différentes disciplines. Cette 
présence de la culture vivante serait de nature à vivifier l’enseignement général et à enrichir 
profondément la personnalité de chaque enfant, de chaque étudiant. 
 

Bernard Foccroulle,  
musicien et directeur du Festival d’art lyrique d’Aix en Provence 
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Médiateurs culturels entre l’institution muséale, le grand public et l’école 
 
Remontant aux années 80 dans son utilisation au sein du musée, le terme médiation peut 
être étudié comme un symptôme, à la fois, de l’évolution de la société et de celle de 
l’institution. Les médiateurs ne se résument plus aux seuls éducateurs de profession, qui 
auraient pour rôle de rendre compréhensible un ensemble, non communicant par essence, à 
un public sans clefs d’appréhension de cet ensemble. L’institution musée représente une 
source ambiguë d’expériences multiples, d’éducation tout au long de la vie, dont les 
dynamiques varient considérablement selon les conditions de la visite. La formation des 
médiateurs représente donc un aspect crucial de cette aide au développement de la 
personne. 

 
Marie-Clarté O’Neill,  

adjointe de la directrice des études de l’Institut national du patrimoine (INP),  
chargée de la formation initiale des conservateurs,  

chargée d’enseignements en médiation à l’École du Louvre 
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Relations avec les publics au Centre de la Gravure et de l’Image imprimée, La 
Louvière : principes et réalisations 
 
A l’heure des diktats de la création contemporaine et de la mondialisation de son marché, le 
Centre de la Gravure et de l’Image imprimée tire parti de son champ d’action spécifique situé 
entre « Grand art » et culture populaire pour aborder différemment la création actuelle et en 
donner des clefs d’accès par un programme d’expositions mais aussi de concours, de 
médiations, de publications, de productions d’œuvres ainsi que d’actions hors ses murs.  
Lieu unique, puisque spécialisé dans l’art imprimé, c'est-à-dire reproductible, multiple, le 
Centre de la Gravure tente d’équilibrer ses programmations entre des propositions de 
réflexion critique sur l’histoire des diverses sociétés de notre monde, manifestations bien 
souvent basées sur des expositions d’affiches à caractère public, alternant avec des 
présentations d’attitudes artistiques subjectives et créatives, dont les œuvres sont les 
témoins actifs. Chaque temps d’exposition est l’occasion d’une exploitation pédagogique 
nouvelle et de développements de thèmes de travail, régulièrement élaborés avec les 
enseignants en fonction de leurs projets. Abri rêvé, Silence la violence, Mai non, affiche ta 
contestation : autant d’opérations menées par le Centre de la Gravure en concertation avec 
le monde de l’enseignement et en interaction avec les publics scolaires. 
 

Catherine de Braekeleer,  
directrice du Centre de la Gravure et de l’Image imprimée (La Louvière) 
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La formation artistique et culturelle des enseignants 
 
De l’importance de repérer ce qui stimule ou ce qui freine les initiatives artistiques et 
culturelles au sein des établissements scolaires supérieurs pédagogiques. État des lieux et 
alternatives. L’intervention se centrera autour de trois axes :  

- Les possibilités de formation culturelle et artistique dans le Décret « Formation 
Initiale » de 2000 ;  

- Exemples de réalisations effectives dans les cours dévolus à la  formation culturelle 
et artistique des futurs enseignants ; 

- Exemple d’un parcours d’apprentissage réalisé par un futur enseignant en sciences 
sociales sur l’accès à l’art contemporain.   

 
Philippe Soutmans,  

enseignant à la Haute École Léonard de Vinci, site de Louvain-la-Neuve (ENCBW) 
 
Si l’école doit permettre à ceux qui la fréquentent de penser autrement, y favoriser l’accès à 
la culture devrait constituer une priorité. En effet, comment parler d’ouverture si l’on vit en 
vase clos, de respect de l’autre si l’on croit être seul, d’interdisciplinarité si l’on ne peut créer 
de liens ? La culture ouvre les portes vers le bonheur d’appartenir à la communauté des 
hommes qui pensent hors des limites stérilisantes que pourraient imposer la géographie, la 
biologie ou des habitudes mécaniques qui privent l’homme de sa dignité. La culture, idéal ou 
ambition, libère, en même temps qu’elle est le moyen de parvenir à la libération. Les futurs 
enseignants, qui devront conduire les enfants, même très jeunes, vers une pensée libre, ne 
sauraient se dispenser de connaissances et de compétences que l’appropriation de la 
culture induit. Dans cette optique, et tenant compte du fait que trente heures d’initiation aux 
arts et à la culture dispensées en troisième année normale primaire ne sauraient tenir lieu de 
bagage culturel suffisant, deux dispositifs sont proposés à tous les étudiants de première 
année de la catégorie pédagogique à la Haute Ecole Francisco Ferrer. 

 
Dominique Daems,  

directrice de la Catégorie pédagogique de la Haute École Francisco Ferrer, Bruxelles 
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La formation des artistes intervenants 
 
L’enseignement supérieur artistique a adjoint à l’ensemble de ses formations des finalités 
didactiques. Ainsi, aux parcours traditionnels de formation à la musique et au dessin, se sont 
ajoutées des filières qui permettent aux cinéastes, aux photographes, aux graphistes 
notamment d’ajouter à leur formation artistique une formation pédagogique. Elles devraient 
leur permettre d’assurer dans l’enseignement obligatoire, tant dans le cadre des cours 
réguliers qu’au travers d’ateliers, l’indispensable apprentissage de la lecture et des 
techniques de production des images auxquelles les jeunes sont quotidiennement exposés. 
Si l’apprentissage du langage écrit – lecture et rédaction - reste un socle fondamental de la 
formation, la nécessité d’ouvrir l’enseignement obligatoire à des artistes spécialisés dans les 
disciplines de l’image reste à rencontrer. 

 
Michel Boermans, scénographe,  

co-directeur du Théâtre Océan Nord  
enseignant à l’Institut National Supérieur des Arts du Spectacle 
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La musique : mineure ou majeure ? 
 
Le chant, première pratique de la musique. 
Deux générations après l’éradication de la musique dans les programmes scolaires (écoles 
fondamentales et primaires), plus personne ne chante ni ne pratique la musique à l’école, 
sauf exceptions liées à l’initiative de certains professeurs concernés. Il y aurait pourtant 
moyen de réintroduire la musique par un moyen très simple : le chant. Inspirés par les 
méthodes britanniques et par l’expérience récente menée en France, des musiciens 
déterminés sont déjà à l’action dans nos écoles, notamment via divers ateliers. Une journée 
de réflexion s’est tenue le 9 juillet sur le sujet au Festival de Namur. Intervention : 
présentation d’une expérience pilote susceptible d’être étendue à l’ensemble de la 
communauté française, cadre pédagogique, ressources humaines et budgets. 
 

Martine Dumont Mergeay, journaliste et critique musicale 
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L’imposture de Toscani,  ou l’urgence d’intégrer des cours d’éducation à l’image dans 
la formation de base 
 
Alors que le langage formel des images de Toscani obéit aux codes des clichés les plus 
convenus de notre culture, le discours produit par son sujet nous fait croire à une action 
claire, dénonciatrice, généreuse et militante. En fait, elle brouille les messages et travaille 
par la séduction, anesthésie l’énergie subversive qu’elle semble susciter et, in fine, renforce 
les positions dominantes. Son auteur se défendant sur des terrains juxtaposés qu’il ne cesse 
de traverser sans vraiment les assumer. Une éducation plastique à l’école s’impose pour 
apprendre à distinguer, dans le flot des images, les créations authentiques des produits 
commerciaux, et, à travers ces produits, comment les discours idéologiques passent bien 
plus par le langage des formes que par les contenus explicites du sujet. L’analyse d’image 
concentre dans son exercice à l’école un ensemble d’opérations fondamentales tant 
souhaitées par le législateur : description, formulation, interprétation, argumentation, 
dialectique du concret et de l’abstrait, déduction/induction, rigueur d’analyse et mise en 
contexte, distinction entre l’affect et le raisonnement, etc. 
 

Vincent Cartuyvels, historien de l’art, enseignant 
 directeur de l’Ecole Supérieure des Arts de l’Image LE75 
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