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D OSSIER T H É M AT I Q U E
LE TRAVAIL

E XERC I C ES
Si l’on exclut la notion d’effo rt ou de « travail personnel », la question du travail est en principe abse n-
te de l’éco l e, cette dernière se défi n i ssa nt même spécifi q u e m e nt diff é re nte du monde professionnel. Et
p o u rta nt l’école se co m p rend so u ve nt comme l’a nt i c h a m b re de l’u n i ve rs du travail, et la réfl exion sur la
façon de l’a b o rder est récu r re nte, dans les classes pa l i e rs du collège et du lycée en pa rt i cu l i e r. Les
m oyens détournés de la fiction, du débat so nt aussi une façon de désa m o rcer sans les éluder les inquié-
tu d es qui pourra i e nt jaillir de l’une ou l’a u t re de ces inte r ro g a t i o n s.

• Un des pro b l è m es du travail aya nt suscité le plus de déba ts
et de réfo r m es, au X I Xe siècle en pa rt i culier est la question du t ra-
vail des enfa nts. Le te m ps de travail réduit peu à peu, l’âge mini-
mal re cule également. Mais il ne faut pas oublier qu’en Fra n ce 
il  faut atte n d re les lois Ferry de 1882 pour que l’on inte rd i se fo r-
m e l l e m e nt le travail des enfa nts de 6 à 13 ans, et qu’on en éta i t
e n co re en 1851 à limiter légalement la durée du travail à dix heures
a u - d essous de quato rze ans, et à douze heures ent re quato rze et
se i ze ans. Cette mise en pers p e c t i ve place la question de la sco l a-
rité obligato i re sous un jour inattendu. On peut inv i ter en ce se n s
l es élèves à effe c tuer des re c h e rc h es et des ex p os é s sur le trava i l
d es enfa nts et l’histo i re de l’école en se demandant quelles éta i e nt
h i sto r i q u e m e nt les conditions de travail des enfa nts, en co nf ro n-
ta nt docu m e nts et tex tes litt é ra i res. Le thème mérite bien ente n-
du d’être ouve rt aux situations dans le monde. Quels so nt les pays
dans lesquels le travail des enfa nts est pra t i q ué ? Pour quelles ra i-
so ns? Que fa b r i q u e nt les enfa nts? Po u rquoi a-t-on besoin de fa i re
t ravailler spécifi q u e m e nt les enfa nts? Y a-t-il des ONG qui enquê-
te nt sur ces situations et qui pa r v i e n n e nt à les fa i re évo l u er? 

• Un travail d’écritu re d’inve nt i o n p o u r rait co n d u i re les élèves
à marier les notions de ro m a n esque et de travail. On pourrait en
effet leur demander qui so nt pour eux l es héros au trava i l s’il y
a à leurs yeux des trava i l l e u rs qui so nt des héros ? Le récit que
l ’on élabore rait mett rait en scène l’un de ces héros modernes
( p o m p i e rs, sa u vete u rs en mer, sport i f, espion, journaliste de
g u e r re) dans les situations où il fait mont re de cet héro ï s m e. Le
ca ra c t è re répétitif et « alimenta i re » du travail ne re l a t i v i se - t- i l
pas alors cette notion d’héroïsme (ce que co nfi r m e ra i e nt ces 
« héros » au double emploi, l’un officiel et trivial l’a u t re héro ï q u e
et se c ret, autre motif fe rtile pour l’imagination) ? Les modèles
d ’ h é roïsme ont-ils changé avec le te m ps (la question pourra i t
ê t re posée aux pa re nts et gra n d s- pa re nts) ? Si l’héro ï s m e
implique une pa rt de danger, quels ty p es de missions profes-
s i o n n e l l es mette nt phys i q u e m e nt en danger ceux qui les effe c-
tu e nt ? Quel intérêt aura i e nt-ils à devenir un héros ? On pourra i t

imaginer co m p l é ter ce devoir par une visite sur un lieu de trava i l
ou une re n co nt re avec l’un de ces héros, pour le co nf ro nter à ce
re g a rd et l’inte r roger sur ses choix.

• Le problème de l’o r i e nta t i o n – qui semble to u j o u rs être plus
ou moins aigu – peut être abordé par le biais de l ’a u to b i o g ra p h i e
i nve rs é e. Expliquons-nous : la pratique du récit auto b i o g ra-
phique pose la diffi culté de sa pa u v reté matérielle pour un enfa nt
ou un adolesce nt : pourquoi ne pas surmonter cet obstacle en fa i-
sa nt imaginer aux élèves de se situer dans leur pro p re avenir 
(à l’âge où, modèle d’a cco m p l i sse m e nt, on ra co nte sa vie à ses
p et i ts- e nfa nts) pour ra co nter son pa ssé, ses années d’a p p re nt i s-
sage en pa rt i cu l i e r, et son quotidien à cette époque ? Rien n’ i n-
te rdit alors de demander aux élèves d’int ro d u i re dans leur récit
d es éléments docu m e nta i res sur la profession qui leur fait env i e.
Ainsi, par cette auto b i o g raphie par ant i c i pation, ces so u ve n i rs
p ros p e c t i fs, on peut ouvrir une voie ludique dans le laby r i nthe de
l ’avenir professionnel : la question se rait alors « Co m m e nt me
vo i s-je plus ta rd, et que me vo i s-je fa i re ? ».

• On pourrait aussi pratiquer le tex te arg u m e nta t i f en se se r-
va nt du thème du travail en rédigea nt par exemple l ’a p o l o g i e
d ’un métier ou au co nt ra i re sa sa t i re. Le sujet pourrait co n s i s-
ter en un choix de métiers ident i q u es à blâmer ou à louer ; ou
e n co re dans l’éloge pa ra d oxal d’un métier tra d i t i o n n e l l e m e nt
honni (et d’a i l l e u rs, y a-t-il des métiers dont on pourrait ou
d ev rait avoir honte aujourd’hui ? Et par le pa ssé ?). L’apologie se
fo n d e rait aussi bien sur la réputation que, très co n c r è te m e nt,
sur la pratique du métier : est- ce un métier facile à exe rce r, peu
fa t i g a nt, bien rémunéré, utile aux autres, susc i ta nt l’a d m i ra t i o n ,
e n r i c h i ssa nt, varié, st r u c tu ra nt, délassa nt ? Les qualités suppo-
s é es d’un métier doive nt être re nfo rc é es de re c h e rc h es et ne
pas se fonder uniquement sur l’opinion généra l e m e nt admise ou
sur la perce ption subjective de l’élève. On se penche ainsi égale-
m e nt sur ce qui fait l ’a tt rait d’un métier. Cette question peut
elle aussi pa r fa i te m e nt générer un déba t.
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• Cheste rton ouvre la voie : pa rtons à la re c h e rche d es métiers
i m a g i n a i res, des métiers qui n’ex i ste nt pas mais qui manquent
c r u e l l e m e nt à la société co nte m p o ra i n e, ou au co nt ra i re dont
elle est bien heure u se de se pa sse r. Cette évo cation gagnerait à
se pencher sur les métiers qui ont disparu, sur les ra i sons so c i o-
l o g i q u es ou éco n o m i q u es de cette disparition. À l’image de la
l a n g u e, dépouillée de ses arc h a ï s m es, le travail s’a d a pte au
monde et se méta m o r p h ose. Le défi de ces sujets pourra i t
co n s i ster en l’élaboration la plus minutieuse possible (hora i res,
lieu, outils, sa l a i res, unifo r m e, pro d u i t, et bien entendu nom du
m é t i e r) d’un métier pa r fa i te m e nt fa nta i s i ste, jouant sur le déca-
lage ent re nécessité sociale d’une profession et sa futilité fi c-
t i o n n e l l e. Ce travail pourrait aussi pre n d re pour point de dépa rt
d es objets te c h n i q u es inco n n u s. Et comme point d’a r r i v é e, une
r é fl exion plus large sur le type de société qui nécess i te ainsi la
création de métiers neufs. Songeons par exemple au ro m a n
d ’a nt i c i pation de Ray Bradbury Fa h renheit 451 où ce so nt des
p o m p i e rs qui mette nt le feu aux livres. Le métier comme méto-
nymie de la co nt re - u to p i e.

• On pourrait so u l ever la question du lieu de travail : co m m e nt
celui-ci a évolué, co m m e nt il s’est adapté aux professions se
d é ve l o p pa nt et ce l l es qui régresse nt, ainsi qu’aux désirs des tra-
va i l l e u rs ou pa r fois aux ex i g e n ces des modes. Après cet inve n-
ta i re des lieux qui ex i ste nt, ne pourra i t-on pas viser à la co n st r u c-
tion (par l’inte r m é d i a i re de plans, de maquettes ou de dess i n s)
d ’un lieu de travail idéal. Pre n a nt une profession élue par les
é l è ves, on cherc h e rait à élaborer le lieu le plus agréable poss i b l e
pour l’exe rce r. Il fa u d ra i t, pour que cette utopie des métiers reste
v i a b l e, que ce lieu re m p l i sse enco re sa fonction primitive,
a ccueillir un salarié, cette co nt ra i nte gara nt i ssa nt un ca d re à
l’imagination, mais qu’il tienne co m pte du te m ps de loisir, vo i re
du plaisir. La forme pourrait être celle d’un pro j et d’a rc h i te c te,
m ê l a nt déve l o p p e m e nt écrit et prése ntation ora l e, appuyés sur
une création plast i q u e.

• Tout travail pa raît orienté ve rs son produit : de l’o b j et manu-
fa c turé au se r v i ce, le travail tra n sforme ou crée quelque chose
pour offrir du neuf. Cette action sur le monde pourrait donner
lieu à des variations fa i sa nt appel à l’imagination. Où l’on élabo-
re rait d es professions défi n i es par les incongruités qu’e l l es
« fa b r i q u e ra i e nt » : du ve nt, des animaux, du sa b l e, un abîme,

une méta p h o re, des menso n g es, un roya u m e, une hésita t i o n ,
d es lambeaux ? On s’ i nte r roge ainsi sur ce dont les hommes ont
b esoin, ce qu’ils peuve nt ve n d re ou pas et ce que l’on peut (o u
ne peut pas enco re) fa b r i q u e r.

• Pour pours u i v re sur le thème des fa b l es politiques, on pour-
rait demander d ’ é l a b o rer une société sans trava i l, comme ce l l e
q u ’ é voque le vieillard tahitien du Su p p l é m e nt au Voyage de
B o u g a i nv i l l e de Diderot. Le pro j et et la fiction dev ro nt être so l i-
d e m e nt arg u m e ntés et décrits pour co nva i n c re. De quoi vive nt
l es hommes? Le travail est-il banni, inte rd i t, sc i e m m e nt négligé ?
Q u ’a r r i ve - t-il à ceux qui trava i l l e nt tout de même ? Quelles so nt
l es activités humaines qui subs i ste nt sans travail ? Co m m e nt les
b esoins humains (dans le déso rd re : vête m e nt, nourritu re, sa nt é ,
s é curité, co nfo rt, etc.) so nt-ils sa t i sfa i ts ?

• Pour co m p re n d re la façon dont le travail a changé, il impor-
te aussi de se pencher sur les révo l tes et les oppositions qu’o nt
co n n u es tous les se c te u rs profess i o n n e l s. Et aux élèves ensuite
de ra co nter une histo i re de r é vo l te sur le lieu de trava i l, pre-
n a nt par exemple comme point de dépa rt le G e r m i n a l de Zo l a .
Quelle profession les élèves choisiro nt- i ls? Co m m e nt les
e m p l oyés se répa rt i ro nt-ils les tâches de la révo l te? Jusq u ’o ù
i ro nt- i ls? Que désire nt-ils obte n ir ? Co nt re quoi se révo l ter ? Pa r
quels moye ns? Po u rquoi ne pas choisir pour cette révo l te un
lieu inhabituel : une bibliot h è q u e, une société de se r v i ces info r-
m a t i q u es, une ba n q u e, la coupe du monde de fo ot ba ll ?

• Le métier, par la re co n n a i ssa n ce sociale qu’il permet, par les
enjeux affe c t i fs qu’il peut porter est le théâtre idéal du roman de
formation. On pourrait ainsi pre n d re le modèle du self made
m a n, pour suivre échelon après échelon l ’a scension et la réus-
s i te profess i o n n e l l es d’un perso n n a g e. Cette fiction est auss i
l ’o ccasion de décrire l’u n i ve rs d’un métier « en coupe », permet-
ta nt ainsi aux élèves de se fa m i l i a r i ser avec lui. On peut pousse r
le ro m a n esque très loin : on pa sse rait du rien du tout à l’e m p i re.
L’esse ntiel se rait alors de bien art i culer les épiso d es de cette ca r-
r i è re ex t ra o rd i n a i re en la re n d a nt vra i se m b l a b l e. Le tex te, dont
la rédaction pourrait être répa rtie ent re les élèves de la classe,
p o u r rait aussi donner lieu à une réfl exion plus générale sur l es
n otions de vo cation, de ta l e nt, de « d on » dans le ca d re du 
t rava i l .


