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LES ECOLIERS ET LE "SPORT'' À L'ÉIOQUE DE LA RENAISSANCE

de

Franz Bierlaire

Les recueils de colloques scoraires composes par res pédagogues humanistespour propager |usage quotidien d'un latin correct, puisé aux meilleures sources,contiennent de nonrbreuses- allusions aux jeux ou aux activités sportives desenfants et méme des récits.diarogués de compétitions disputées par les écoriers.rces dialogues constituent des sources précieuses pour l,historien des jeux et dusport' mème si re dérourement de la partie qui est racontée n,est pas toujoursfacile à reconstituer. Iæ but des auteurs n'est pas, ir est vrai, d,apf.Jnar" à leurs
leunes lecteurs les règles de leurs jeux habituels, mais de leur rouïnir le vocabu-laire et les t'urnures dont irs ont besoin pour jouer en ratin, comme re prescritle règlcr'ent de r'école.2 

,Les mémes ieux revenant dans ra plupart des recueils,le lecteur moderne peut heureusement faire des recoupements'et même décou-vrir des variantes' puisque chaque manuel est re reflei des préoccupations, desactivités et des distractions des écoriers d'un endroit precis: zworle, Leipzig,Louvain, Strasbourg, Cologne, Anvers, Amsterdam, Bâle, Lausanne ou Lille.3si riches qu'ils soient, ces documents doivent être comprétés par d,autressourccs' tr()r) s()uvc't négrigécs jusqu'ici: rcs programnrcs et rc.s règrementssc,laires4, lcs plans des études'; lcs instructions à ,,usage des professeurs6,qui comportent souvent un chapitre sur les exercices physiques. Méme s,ilsn'ont jamais été appliqués ou reipectés, les plans 
"t 

t* pro8,.n'_r, nou, ,rn-seignent sur |importance accordée au sport et au leu par les pédagogues de laRenaissance. Quant aux textes réglemeniaires, ils nous rnror.*t ,,i. t", rimitesdans lesquelles s'inscrivent les activités ludiques ou sportives des écoliers. Enfin,les traités d'éducation peuvent eux aussi être exproités: le point de vue de reursauteurs, qui n'ont souvent aucune expérience- de |enæijnement, est parfoisdifferent de celui des praticiens de la péjagogie.z
Les pédagogues de ra R-enaissan"r n{gnorrnt pas que l,exercice physiqueest nécessaire au bon équiribre de |enfant,..com'me Ë'."pr;l;;;; mesrne detemps en remps aux terres, afin qu'eiles puisent continuer d'estre fécondes,,.E

se référant à l lorace, à euintirien, à ovide ou au pseudo-caton, i ls insistent surta nécessité d'accorder aux écoriers des momenir.t, dé;;;;, ' îr, qu,its seremettent au travail avec plus d'entrain: "Nous ne lâchons I 'arc, dit Simonvérépée' que pour qu'ils puissent mieux tendre ra corde,,.9 Les récréations.
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précisera le jansénistc Pierre Coustel, doivent etre "propres à leur délasser
I'esprit, et à leur fortifier le corps, en dissipant les humeurs qu'une vie trop
sedentaire fait amaser". Aussi ce disciple lointain d'Erasme et de Vivès re@m-
mande-t-il particulièrement les activités de plein air: "la course, les promenades,
le jeu de paulme, du balon, et autres semblables".lo

Le sport n'étant bénéfique que s'il est pratiqué rnodéréntent, Vérépée conseil-
le aux maîtres de n'accorder aux enfants la permission de jouer "ni trop rapide-
ment ni trop fréquemment" et de leur interdire les jeux dangereux comme les
sauts, la lutte, la pêche et la natation.ll Le saut, auquel Erasme consacre toute-
fois un de *s Colloqresl2, n'est pas seulement déconseillé après le repas, pour
des raisons évidentes, que certains programmes prennent d'ailleurs soin de
préciserl3, mais aussi à tout moment de la journée, car ce sport, dit un directeur
d'école, ne se pratique pas sans danger pour les tibias.l4 Les sports aquatiques
ne sont pas moins périlleux: les règlements scolaires interdisent formellement les
baignades, un des "péchés les plus ordinaires à la jeunesse", et même les trem-
pettes destinées à remplacer la toilette quotidienne.lS Les théoriciens de la
pédagogie ne considèrent pas la natation comme un "art inutile, dangereux et
à proscrire"l6, mais ils recommandent aux enfants la plus extrême prudence et
au précepteur une vigilance de tous les instants.lT Les maîtres d'école, eux, vont
jusqu'à interdire les promenades sur les berges du fleuve qui traverse la ville.lS

A chaque saison ses dangers: "L'été,fuyez I'eau;l'hiver, la neige et la glace."19
Les responsables de la discipline condamnent les glissades, les batailles de boules
de neige "et autres insolences hivernales"l), mais I'insistance avec laquelle ils
revienùent sur ces interdictions témoigne des difficultés qu'ils ont pour se faire
obéir. Les auteurs de colloques mettent en scène des écoliers modèles, respec-
tueux du rÈglement, mais aussi des enfants désobéissants, victimes de leur
imprudence, afin de faire prendre conscience à leurs élèves des risques qu'ils
courent: "Bienheureulx est celuy qui par dangers d'aultruy devient sage."2l

Soucieux de la sécurité des garnements dont ils ont la charge,les pédagogues
prescrivent en outre que les instruments dangereux - armes, couteaux, billes de
bronze - doivent être laissés au vestiaire, sous peine de confiscation et de puni-
tion.2 [a lecture des colloques nous apprend toutefois que les écoliers ne se
séparaient pas volontiers de leur couteau de poche, qui leur servait à tirer au
sort ou à creuær un trou dans le sol, lorsqu'ils jouaient aux boules. Peut-être
est'ce pour éviter qu'ils ne soient tentés d'emporter leur canif que les auteurs
suggèrent de remplacer la "fossette" par un "bâton dans terre".23

Où et quand jouent les écoliers? S'ils énumèrent avec complaisance tous
les endroits interdits (la rue, la place publique, le cimetière, l'église, les bords
du fleuve)Z, les Èglements fournissent peu d'indications sur les lieux réservés
aux ébats des enfants. Iæs auteurs de colloques nous révèlent que le terrain
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favori des écoliers n'est pas la cour ni même le jardin de l'école, mais les champs
situés en dehors de ra ville: la plupart du temps, le rendez-vous n'est-ir pas fixé
dans les fossés ou sur les remparts?25 Les professeurs ratifient ce choix, à ra
condition que les joueurs restent groupés, qu'ils respectent res curtures, qu,ils
n'effraient pas les troupeaux et qu'irs n'en profitent pas pour marauder.I

A partir du r.ilieu.du XVI' siêcle, les programmes prévoient non prus seule-
ment des moments réservés à la détente, mais parfois des journées entières de
congé. Il semble toutefois que res pédagogues préfèrent res récréations auxvacances' courtes ou prolongées, pendant resquelles res enfants échappent
totalement à leur surveirance.lr La pratique d'un sport qui ..exerce re corps
et donne appétit", tel le jeu de barres, est recommandée avant le dîner et avant
le souper8; celle d'un jeu plus paisibre est conæinée après res repas, afin de
favoriser la digestion, sans la troubler: re jeu de boules, qur ne nécessite aucun
mouvement brusque et qui permet de se reposer entre res coups, est le jeu idéal
à ce moment de la journée.D

La plupart des jeux décrits.dans res recueils de coiloques - barres, boures,
paume, ballon, crosse, palet - sont des jeux collectifs. Le choix des partenaires
est effectué sur le terrain, en tenant compte de I'habileté des joueurs, afin que lapartie reste indécise jusqu'au bout. L'enjeu est également fixé avant le début de
Ia compétition, afin d'éviter toute contestation. rl n'est pas rare que res enfantsjouent pour de I'argent, qui servira à payer les bailes ou, te ptus souvent, unetournée générale.I Les pédagogues, qui n'ignorent p., qu" la comp,étition
s'achève généralement par une compotutio, nhccordeni ra iermissi,on de jouer
qu'à la condition que la partie ne comporte pas ce que res rugbymen appenent
la troisième mi-temps, mais ils ne se fànt 

"u"un. 
illusion, .oÀ,n" en témoigne

la longue digression que Mathurin Cordier consacre, dans son De corrupti lotini
sennonis emendatione, aux joyeuses agapes qui suivent une partie de jeu de
Paume.3l

., 
Certains jeux opposent tantôt deux joueurs, tantôt deux équipes, selon

I'humeur des participants. Ainsi le jeu de la boule à travers I'anneau de fer ou,
comme I'appelle le Père Antoine van Torre, le jeu de ra porte à la boule, qui est
représenté sur plusieurs gravures de Bruegel et qui est encore pratiqué de nosjours dans le Linrbourg belge (het beugelen).32 Càmme le ieu de bouies lancées
à la main vers un but précis (trou ou piqueiy, ce jeu nécessite une surface plane
et unie, qui n'est pas toujours facile à trouver.33

s'ils remettent vorontiers en honneur des jeux hérités de I'Antiquité3( ou du
Moyen-Age35, les pédagogues du XVI. siècre insistent beaucoup sur res dangers
du mélange des âges: les enfants sont autorisés à jouer â des jeux d,adurtes, mais
ils doivent jouer entre eux, avec reurs condisciples, de pÉféience sous ra surveil-
lance du maitre ou d'un responsable désigné par lui.36 

-
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Récupéré et orienté par l'éducateur, le jeu n'est qu'un exercice scolaire

parmi d'autres, qui permet I'apprentissage de la conversation latine, mais aussi

de la civilité des moeurs. Dans son De civilitate morum pueriliumlibellus'Eras'

me consacre d'ail leurs au comportement du jeune joueur un chapitre dont

s'inspirent les auteurs de nombreux règlements pour codifier la conduite au jeu.

Enumérant les qualités dont doivent faire preuve les enfants et surtout les

défauts dont ils doivent se Sarder, ces pédagogues ne recommandent pas seul€-

ment de respecter les règles du jeu et l'es décisions de I'arbitre, ils enseignent

aussi au gagnant à ménager I'amour-propre du vaincu et au perdant à accepter

sa rJéfi itc salts gritt laccr, satts acCablcr scs parlcnaircs. [-e.icu lbrrnc les tnocurs

et i l  développe la sociabil ité: acccpter de perdre lorsque I'ort est lc plus lbrt cst

la principale règle de civilité à observer en jouant, et les pédagogues ne se privent

pas d'indiquer aux plus adroits les moyens élégants de donner une chance de

vaincre aux plus faibles, afin que tout le monde soit content, ut sit laetitia

alternatu.9
A cette époque déjà, I'important n'est pas de gagner, mais de participer.

Le ..sport" est une école, non seulement pour l'enfant, mais aussi pour le pro-

fesseur, qui apprend à mieux connaître ses élèves en les reSardant jouer. Le jeu

révèle le caractère: Quintilien, le maÎtre incontesté des pédagogues de la nql/tt-

sance, I'avait déjà bien compris.3S

L'ouvrage de base reste celui de A. Bômer, Die Lateinischen Schûlergesprd-

che der Humanisten, Amsterdam, 1966 (réimpr. de l 'éd. de Berl in, l t l97 -

lggg). voir aussi,  du même auteur, Lernen und Leben auf den Humanisten-

schulen im Spiegel der Lateinischen Schùlerdialoge, dans: Neue Jahrbûcher

fùr Pâdagogik, Leipzig 1899, t .  2, p. 129-l4l '  2O4*22O'

NouS nous permettons de renvoyer les lecteurs à notre étude sur Le jeu à

l 'écote lat ine et au col lège, dans: Les jeux à la Renaissance, Paris, 1982,

p. 48t -t l97.

outre les recueils étudiés par A. Bômer, dont nous avons entrepris le dé-

pouillement avec les étudiants de I'Université de Liège, nous avons utihsé

les ouvrages suivants: P. Apherdianus, Tyrocinium linguae latinae, Anvers

1552; C. Crocus, Colbquiorum pueri l ium formulae, Cologne 1534; E'

Gallus, Pueriles confabulatiunculae, Anvers 1577; J. Morisot, colloquiorum

quatuor, Bâle, s.d.; F. Pom-ey, Colloques scholastiques et moraux pour

NOTES
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I ' instruction des petits écoliers, Liège t 724; A. Silvius, Pueril ium colloquio-
rum formulae, Anvers 1580; J. Sylvius, Puerorum privatae collocutiones,
Ypres 1554; A. van Torre, Dialogi familiares, Liège 1747.

4 Vor notamment R. Vormbaum, Die evangelischen Schulordnungen des
sechzehnten Jahrhunderts, Gùtersloh I 860.

5 Bel exemple tlonné par F.G.C. Beterams, Lambertus Thomas Schenkels en
zijn Tabula pulicae scholae Mechliniensis, dans: Handelingen van de Konin-
kli ike Kring voor Oudheidkunde, Letteren en Kunst van Mechelen, t. 52
(  I  948 ) ,  p .  9E  -  I  55 .

6 Nous avons retenu les "lnstitutiontrn scholasticorum libri tres" de Simon
Vi ' répi 'c  (Ânvcrs,  1573),  k :  grand pédugogue de la Contrc-Réforme, qui  a
notarnnrcnt cxcrcé son activité à Bois-le-Duc.

7 Le "Traité de l'éducation de la jeunesse" de Philippe Marnix de Sainte-Alde-
gonde (dans: Oeuvres, éd. par A. La-croix, Bruxelles 1860) appartient à
cette catégorie.

8 P. Coustel, Les règles de l 'éducation des 
"ni"n1., 

t. i t, p.- i f5 , paris t 6Sf .
9  S .  Vé répée ,  op .  c i t . ,  p .4 l -42 .

l 0  P .  Cous tc l ,  op .  c i t . ,  t .  I l ,  p .  I  l 7 - l 18 .
I I S. Vérépée, op. cit., p. 42-44.
l2 Erasme, Col loquia,  ASD I -3,  p,  170-171.
l3 Il lustris scholae Bregensis constitutiones, dans: R. Vormbaum, op. cit.,

p .342 -343 .
l4 P. Apherdianus, Tyrocinium linguae latinae, fo85 v"Anvers 1552.
l5 "Neve in amnem aut piscinam nandi vel lavandi studio descendito": Leges

scholasticae ludi literrarii Daventriensis, dans: F. Bierlaire et R. Hoven,
"L'école latine de Deventer vers 1536", dans Archives et bibliothèques de
Befgique,  t .  45,  p.  604-617,  Bruxel les,  1974.

l6 E. Gallus, Pueriles confabulatiuncluae, f"C3 ro, Anvers, 1577.
17 Ph. Marnix de Sainte-Aldegonde, Traité d'éducation de la jeunesse, p. l0O_

l01. - Voir aussi Erasme, Colloquia, ASD t-3, p. l7l : ..spectator esse malo
quam certator". Même idée, mais avec une interrl iction, chez S. Vérépée, op.
cit., p. 44 et chez O. Brunfels, De disciplina et institutione puerorum, p. 17,
Par is  1536.

l 8  F .  B ie r l a i r ee t  R .  Hoven ,a r t .  c i t . , p .6 l5 ;R .  Vo rmbaum,op .  c i t . ,  p .343 .
l9 F.G.C.  Beterams,  ar t .  c i t . ,  p .  l  55.
20 Ch. van de Vorst, "lnstructions pédagogiques de 1625 et 1647 pour les

collèges de la province flandrobelge", dans: Archivum Historicum Societatis
l esu ,  t .  19 ,  f asc .  37 -38  (1950 ) ,  p .  196 ,  Rome,  1951 .

2l'A. Silvius, Pueril ium colloquiorum formulae, p. 174, Anvers, 15g0. Voir
aussi  F.  Pomey,  Col loques scholast iques et  moraux. . . ,p .  172-  l75,L iège,
1 7 24 ; A. van Torre, Dialogi familiares, p. 2 l B -221, Ltège, l 7 47 .

22 R.  Vormbaum, op.  c i t . ,  p .343;  F.  Bier la i re et  R.  Hoven,  ar t .  c i t . ,  p .610 et
n . 3 1 .
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23 H. Schottennius, Confabulationes tironum literariorum, f C5 r" -vo , An-

vers, I 53?, A. van Torre, DialoS'i familiares, p. 197 et 215 '

24 Voir notre n. 18.
25 A. van Torre, Dialogi familiares, p' 194;4. Barlandus, Dialogi LVII, f" D3

ro,  Anvers,  mars 1527.
26 F.G.C.  Beterams,  ar t .  c i t . ,  p .  155.
27 Sur ce sujet, voir M.-A. Stevens, Les jeux d'enfants à la Renaissance, p. 35-

38. mémoire de licence dactylographié, Liège, 1977; H' Boiraud, Contri-

bution à l'étude historique des congés et des vacances scolaires en France du

Moyen-Age à I 9l 4, p. 5 I -74, Paris' I 97 I .
28 A. van Torre, Dialogi familiares, p.227 -237 .
29 R.  Vormbaum, oP.  c i t . ,  P-  342.
30 Erasme, Colloqura, ASD I-3, p. 168; A. Barlandus, op' cit ' , f" D4 v" ; J'

Morisot, Colloquiorum libri quatuor, p.123.

3 l  M.  Cordier ,  De corrupt i  la t in i  sermonis emendat ione,  p.  617-618,  Lyon'

I  539 .
32 J. Hoyoux, ..Un jeu d'Erasme'', dans Humanisme et Renaissance, t. 4,

p.  78-80,  Par is ,  193?;  M. Laenen,  R.  Renson,  H'  Smulders et  B '  Van-

reuscl, Volkssporten en Kinderspelen in Vlaanderen, p. 36-37, Bokriik,

1979; L. Lebeer, Catalogue raisonné des estampes de Pierre Breughel I'An-

cien, p. 130, Bruxelles, 1969.
33 A. van Torre, Dialogi familiares, p. 2O9 et 215 '

34 J.C. Bulengerus, De ludis privatis ac domesticis veterum liber unicus, Lyon,

1 6 2 7 .
35 J. Verdon, Les loisirs au Moyen A8e, p. 153-172, Paris, Tallandier, 1980;

K. Arnold, Kind und Gesellschaft im Mittelalter und Renaissance, p. 67-

?6, Paderborn, 1980'
36 R.  Vormbaum, oP.  c i t ' ,  P.343.
37 O.  Brunfe ls ,  op.  c i t . ,  p .  l? ;  S.  Vépérée,  op '  c i t ' ,  p '  44;  R'  Vormbaum' op '

cit., p. 343', l. Sytviui, Puerorum privatae collocutiones,Î" 26 vo, Ypres,

I  5 5 4 .
38 Quinti l ien, Institution oratoire, 1,3, 12. Cfr Erasme, De civil i tate morum

pueril ium libellus, I 'B l,col. 1042 F.
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