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analyse épistémologiques des modèles existants et
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Résumé

La recherche sur la formation des adultes plus âgés existe de manière systématique depuis
65 ans. Deux auteurs, Wilma Donahue (Donahue, 1950, 1951, 1952, 1955, 1960) aux États-
Unis et Otto Friedrich Bollnow (Bollnow, 1962, 1966) en Europe (Allemagne de l’ouest)
peuvent être considérés comme précurseurs de la réflexion sur cette problématique. Si les
travaux de la première sont caractérisés par l’empirisme, le deuxième contribue à une réflexion
théorique basée sur une approche anthropologique (culturelle et historique). Pour la suite,
plusieurs chercheurs ont contribué au développement du champ avec des propositions que
l’on peut considérer comme des modèles de la formation des adultes plus âgés (Battersby,
1985; Carré, 1981b; Formosa, 2002; Glendenning & Battersby, 1990; Lemieux, 2001; Mieskes,
1970; Peterson, 1976).
Dans la période de publication des modèles, entre les années 1970 et 2000, quelques discus-
sions ont eu lieu entre collègues comme en témoignent notamment les publications anglaises
(p ex. Glendenning, 2000). Dans les revues spécialisées, comme la revue Educational Geron-
tology, par contre les propositions n’ont eu que très peu d’impact. La même observation peut
être faite lors des congrès de spécialistes regroupés dans un réseau thématique de la Société
Européenne pour la recherche en formation des adultes (ESREA) dédié à la formation des
adultes plus âgés (ELOA). En effet, les modélisations ne sont pas reprises ou interrogées et la
pertinence de la formation spécifique aux publics plus âgés n’est pas argumentée de manière
critique et le plus souvent pas non plus posée de manière explicite comme prémisse. Tenant
compte de ce constat, on peut faire l’hypothèse que les modèles n’ont pas été perçus comme
suffisamment pertinents ou explicatifs.

Afin d’approfondir leur compréhension, nous avons analysé de manière systématique en
plus de ceux de Donahue et Bollnow sept modèles proposés par des chercheurs français,
Anglais, américains, allemands, canadiens, australiens ainsi que maltais publiés entre les
années 1970 et 2000. Les variables examinées concernent entre autres l’ancrage disciplinaire,
le caractère du modèle, la relation avec la formation pour d’autres publics, la définition
du public, l’argumentation épistémologique de l’approche. Lors d’un travail de recherche
antérieur (Kern, 2011), nous avons déjà pu constater une grande cohérence entre les modèles
par rapport aux objectifs et de manière générale, par rapport à la pertinence d’une approche
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spécifique pour le public plus âgé. La seule exception à ce propos représente Philippe Carré
qui propose l’intégration du public plus âgé dans l’Éducation permanente à laquelle est ajouté
l’adjectif intégral (Éducation permanente intégrale) (Carré, 1981a).

Grâce à l’analyse bibliographique impliquant les principales publications que les chercheurs
ont consacrées à leur modélisation (Kern, 2016), nous avons pu constater une grande distri-
bution des réponses dans l’ensemble des variables. Au niveau des disciplines, par exemple,
les modèles se partagent entre la Gérontologie, la Pédagogie/Sciences de l’Éducation, la Psy-
chopédagogie, la Social-Psychologie, la Psychologie du développement ainsi que la Sociologie.
Le caractère que les chercheurs ont attribué à leur modèle apparâıt également comme fort
varié. Ce que nous avons considéré comme un ensemble de propositions pour ou de réflexions
sur la formation pour les personnes âgées est considéré par les auteurs comme programme,
tâche pour l’éducation, discipline, champ, concept, modèle éducatif ou encore épistémologie
praxéologique. Il n’est pas étonnant de constater dans ces conditions que l’argumentation
de l’épistémologie des différents modèles fait également apparaitre une grande variété.

En conclusion, on peut constater que les modèles, pris individuellement, élucident de manière
plus ou moins approfondie et argumentée différentes perspectives particulières de la thématique.
Posés comme un ensemble de propositions portant sur un même objet, ils peuvent être perçus
comme autant d’éléments complémentaires contribuant à une problématisation qui ne se
trouve en réalité qu’à ses débuts. En effet, la preuve théorique de la pertinence d’une ap-
proche spécifique pour le public plus âgé n’a pas pu être apportée et il en va de même pour
les modèles de la formation dédiée à ce public. Si les Sciences de l’Éducation s’intéressent
aux faits éducatifs pouvant survenir dans toute la durée de vie, ils se doivent de mener une
réflexion épistémologique sur le public plus âgé.
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