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LE JEU A L'É,COLE II\TINE ET AU COLLÈGE

Lcs enfants pcints par Picrrc Bruegel sont dcs joueurs en libcrté;

ccux clont il scriqucstion ici solt cn libcrté survcillée: écolicrs ou collé-

gicns, ils joucnt lc plus souvent sous lc rcgard du maître, qui transformc

icur rnoinclrc jcu cn cxcrcicc dc convcrsation latinc, commc cn témoigncnt

lcs règlcmcnti clcs écolcs ct des collègcs, ainsi quc lcs innombrablcs

rccucils dc colloqucs scolaires des xtÉ, xvr et xvn" sièclcs r'

Ces rccucils, qui constitucnt notre source principale, s'apparentcnt au.r

manucls de conversation publiés de nos jours à l'intention des voyagcurs,

puisqu'ils contienncnt des répliques toutcs faitcs, susceptiblcs d'être utili

té"r por lc lcctcur <Ians lcs divcrscs circonstances otr il Pcut sc trouver'

Rcmcttant en honncur la méthode du lcxique dialogué, connuc déjà dans

I'Antiquité gréco-romainc, lcs pédagogues humanistes du dernicr quart du

Xrr" siècle ont commcncé par puiscr dans les textes classiqucs lcs maté-

riaux nécessaircs à Ia conversation quotidicnne; puis, dcvenant autcurs

eux-mêmes, ils ont mis en dialogucs la vie de leurs élèves. Le colloque

scolairc humaniste reste un genre mincur jusqu'à Ia publication de la

Poedologia dc Pierrc Moscllanus, en 1518. La même année paraissent aussi

les Familiarunt colloguiorunt formulae d'Érasme, ébauche dg chefd'euvre

du genre, lcs célèbres Colloqucs familiers. Mosellanus et Érasme eurent

beaùcoup d'émulcs, qui nc sont pas tous aussi connus que Jean'Louis

Vivès ou Mathurin cordicr. Précepteurs, maÎtres d'école, régents de col'

lègc, ils mcttent en scènc leurs propres élèvcs, les faisant discuter, avcc

bùucoup dc naturcl ct clans un latin correct, dc tous lcs sujets qui lcs

intér'esscnt. Aussi leurs ouvrages constituent'ils des documents irrempla-

çables sur la vie des écoliers de la Renaissance. Le tableau vivant ct coloré

qu'ils nous donnent mérite d'être regardé de près, car il présentc une infi'

t ite a" nuances. Chaque rccueil, en effet, est le reflet d'une réalité locale,

ct lcs petits grimauds de Zwolle n'ont pas nécessairement les mêmes pré-

occupations quc ceux dc Leipzig. Mais les uns comme les autres doivent

apprlndre à parlcr le latin, à exprimer dans cette langue tous les gestcs

de-lcur vie quotidienne, y compris ccux qu'ils accomplissent en jouantz.

Tous les rccucils de colloques contiennent en effet un ou plusieurs

récits dialogués de jcux dbnfants, et les règlements scolaires que nous

auorrs corrr"rvés insistent fortement sur l'obligation de jouer en latin:

Etiant in lusu latine loquuntors. I*s enfants sont invités à puiser le voca-

bulaire et les formules dont ils ont besoin dans les manuels qui sont à
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leur disposition: c Lorsqu'il existe des dialogues sur les jeux écrits par
de bons auteurs, chaque élève s'en inspirera pour ne s'exprimer qutn
latin, sauf s'il reçoit I'autorisation de parler une autre langue a. r Les
débutants sont évidemment autorisés à jouer dans leur langue maternelle,
mais pas les plus grands : . Que personne ne parle le flameng sous peine
de la verge r, prévient le précepteur mis en scène par Antoine Silvius dans
ses Puerilium colloquiorum tormulaes. L'enfant qui ne joue pas en latin
est condamné en outre à porter c l'insigne de la langue vulgaire " et, s'il
ne parvient pas à se débarrasser de cette marque infâmante avant la fin
de la journée, en prenant un de ses condisciples en défaut, il risque d'être
puni, comme on peut le voir dans les Dialogues du Père Antoine van
Torre6. Une pression constante est donc exercée sur les enfants afin qu'ils
bannissent I'emploi de leur langue maternelle, à l'école et en dehors de
l'école. IIs doivent se méfier du porteur du signum, qui peut leur tendre
un piège, mais aussi des mouchards désignés par le maître:

- Mais écoute un mot à lbreille.
- Qu'estce ?
- J'ai icy une toupie de buis, regarde comme elle est jolie; je te la don-

neray avec cette bale, que je pris dernierement au jeu de paume, si tu me fais
le plaisir de ne faire point mention de moy.

- Fy ; je n'ai que faire de ta toupie, ny de ta balle. Pour qui me prens tu 7 ?

Certains pédagogues recommandent de faire jouer les débutants avec
un élève plus avancé, qui sera chargé de comiger leurs fautes: la première
ne compte pas, mais la deuxième entraîne l'élimination; le fautif quitte
la partie jusqu'à ce qu'un autre joueur, pris en défaut par I'aîné ou par
les spectateurs, soit à son tour éliminé E.

Instrument d'initiation à la conversation latine, le jeu peut aussi servir
à apprendre une autre langue, comme le fait remarquer déjà Ie pédagogue
et réformateur strasbourgeois Othon Brunfels e. Le système est pratiqué
notamment dans les écoles situées dans des régions frontalières: o En
jouant entre eux, les Allemands ne doivent pas utiliser dans leurs discus-
sions une autre langue que le latin. L'utilisation de la langue allemande
est concédée aux Polonais qui jouent avec des Allemands pour qu'ils
apprennent et pratiquent la langue allemande >, liton dans le règlement
de l'école de Brieg ou Brzeg, sur I'Oder 10. Des manuels de conversation
en langue vulgaire sont à la disposition des élèves: à Strasbourg, celui
de Daniel Martin (français-allemand); dans les Pays-Bas, celui de Gabriel
Meurier (français-flamand). En outre, une traduction en langue vernaculaire
accompagne certains recueils de colloques ou de formules choisies. Ainsi,
dans son De corrupti sermonis emendatione. Mathurin Cordier donne à la
fois les tournures latines fautives, les expressions correctes et les équiva'
lents français. Cet ouvrage, dont le titre pourrait être q Ne dites pas, mais
dites D, comporte un chapitre intitulé Ludendi, dans lequel I'auteur passe en
revue un nombre impressionnant de jeux, et un dialogue sur le jeu de
paume.

Tous ces manuels conçus pour alimenter la conversation des petits
joueurs et pour propager I'usage quotidien d'un latin correct constituent
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des sources précieuses pour l'historien des jeux d'enfants, surtout lorsque
nous disposons d'un récit dialogué, et bien que nous n'ayons droit, le plus
souvent, qu'à un reportage condensé: préparatifs, choix du terrain, coups
gagnants. Aussi le déroulement de la partie n'est-il pas toujours facile à
reconstituer. Heureusement, les mêmes jeux revenant dans la plupart des
recueils, il est possible de faire des recoupements et, parfois, de découvrir
des variantes.

Ces récits faits par le maître, donc par un adulte, sont très réalistes:
on s'y croirait ! Les élèves doivent se reconnaître dans les personnages,
retrouver dans les belles répliques latines les propos qu'ils tiennent en
langue vulgaire. Cordier l'a bien compris, qui laisse deux garnements jouer
pour une pinte de vin, mais qui ajoute : u Les écoliers doivent se contenter
de jouer pour gagner, d'autant plus que le règlement des collèges interdit
d'organiser des beuveries dans les chambres. Mais nous avons relevé dans
cet ouvrage les expressions employées par les enfants, non parce que nous
approuvons tout ce qu'ils disent ou font, mais pour leur enseigner à parler
plus facilement le latin. Il n'est pas douteux, en effet, qu'ils s'exprimeront
plus correctement si nous leur fournissons des formules latines pour tous
les sujets qui leur sont familiers et quotidiens ll.,

Si riches qu'ils soient, les manuels de conversation latine doivent être
complétés par d'autres sources : traités d'éducation, plans des études,
instructions à I'usage des maîtres, placards avertissant les écoliers de
leurs devoirs, programmes et règlements scolaires. Tous ces documents
permettent de préciser les réponses fournies par les auteurs de collo-
ques arD( questions que nous devons nous poser sur les jeux: Qui ?
Quand? Où? A quoi? Comment?

Quand donc jouent les écoliers ? Quand ils en reçoivent I'autorisation,
ce qui ne va pas sans mal, comme on peut le voir par le dialogue qui
ouvre, dans chaque recueil, la partie consacrée aux jeux. Pour plaider
leur cause, les enfants choisissent le plus rusé ou le plus doué d'entre
eux. Au besoin, ils lui font répéter son plaidoyer, afin de s'assurer qu'il
ne dira pas de bêtises et surtout qu'il ne fera pas de fautes de latin:
Peccasti in salutatione. Ils le chargent aussi de montrer au maître des
devoirs particulièrement soignés et de bien préciser qu'ils ne réclament
qu'une petite récréation: non equidem studiorum omissionem, sed inter-
missionem. Immanquablement, en effet, le professeur réplique aux deman-
deurs qu'ils ne pensent qu'à jouer. Aussi le délégué rappelle't-il au maître
s€s propres paroles: a Quintilien nous a appris par votre bouche que les
moments de détente sont indispensables aux enfants. r Il ne faut toutefois
utiliser cet argument-là que si I'on est capable de réciter correctement le
passage allégué. Si le plaideur y arrive, sIl fait beau et si les devoirs
contiennent moins de fautes que d'habitude, la permission est en général
accordée, mais à certaines conditions : ne pas se disperser, bannir les jeux

de hasard, jouer en latin assiduerz.
A partir de la seconde moitié du xvr' siècle, les règlements prévoient

souvent une après-midi de congé, ainsi que des moments de détente avant
ou après les repas. Avant de passer à table, les enfants sont invités à se
dépenser physiquement; après le repas, il leur est prescrit de ne pas
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s'agiter immodérément et de choisir un jeu oir l'on peut se reposer entre
les coups, car les mouvements violents empêchent la digestion, chassent
de l'estomac la nourriture qui n'a pas encore été digérée et peuvent même
mettre la santé de l'enfant en danger t3.

Les pédagogues humanistes n'ignorent pas que le jeu, pratiqué modé-
rément, est nécessaire au bon équilibre physique et psychique de l'en-
fant ra : l'écolier qui, dans les Colloquia de Mathurin Cordier, déclare
préférer l'étude au jeu - exemplum rorum pueri studiosi, note l'auteur -

se fait rappeler à l'ordre par ses condisciples et par le maître : Omnia
tenrpus habent. Utendum remissionibus in tempore ls. Aussi les pédage
gues insistent-ils sur la nécessité de ménager des moments de détente, afin
que les écoliers se remettent au travail avec plus d'entrain : ut alacriores
ab ea ad exercitia scholastica revertantur 16. L'image de l'arc, empruntée
à Horace, Odes, ll, 10, 19-20, revient souvent sous leur plume : < Vostre
discrétion sait que I'arc par trop tendu devient lent, flac et lasche, s'il
n'est à la fois détendu. p t7 Les enfants citent également volontiers Quin-
tilien (I, 3, 8) : u Les écoliers qui ont très envie de jouer, note Vérépée,
ont I'habitude de chanter aux oreilles de leur précepteur ce que dit Quin-
tilien: Ingeniorum vigor moderato lusu excitatur 10. r Le pseudo-Caton est
lui aussi invoqué: Interpone tuis interdwn gaudia curis, vers qui est sou-
vent expliqué à l'aide d'Ovide, Heroides, IV, 89 : Quod caret alterna requie
durabile non est re.

Le jeu est une détente entre deux moments de tension intellectuelle :
o Nous ne lâchons l'arc, dit Simon Vérépée, que pour qu'ils puissent mieux
tendre la corde. r L'autorisation de se délasser est accordée aux écoliers
o afin qu'un peu de relâche rendre leurs esprits plus gays et plus propres
au travail r zt. e On ne leur donne la permission de jouer que parce qu'on
sçait qu'ils en ont besoin, et afin qu'après s'estre divertis ils soient plus en
estat de s'appliquer de nouveau à leurs estudes2l., Aussi le jeu doit-il
constituer un véritable délassement: s Nous admettons en temps voulu
des récréations avec des camarades, écrit le réformateur Zwingli, mais à
la condition qu'elles soient vraiment des récréations pour le corps et non
une occasion d'exercer l'espritz." Une des raisons pour lesquelles le jan-
séniste Pierre Coustel condamne les échecs au même titre que les cartes
et les dés es.t que ( ces sortes de jeux demandent un trop grande applica-
tion, qui est nuisible aux personnes déjà fatiguées du travail de l'étude rzr.

. Necessaire aux enfans comme le repos l'est mesme de temps en
temps aux terres, afin qu'elles puissent continuer d'estre fecondes ' 21, Ie
jeu ne doit pas être considéré comme Ia récompense du bon élève: < Il
faut bien prendre garde qu'ils ne croyent avoir acheté le droit de se
divertir en travaillant et que le divertissement soit une espèce de récom-
pense de leur travail. Car c'est Ia fausse idée que l'on donne ordinaire-
ment du divertissement aux enfans; on les porte au travail par l'espé-
rance de se drvertir ensuite et ainsi on fait que le divertissement est la fin
du travail, au lieu que le travail doit estre la fin du divertissement 2s. >
Le jeu n'est jamais qu'un intermède, il n'existe qu'en fonction du travail.
Àccorder trop de moments de détente aux enfants risquerait de les habi-
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tuer à l'oisiveté. Estimant que les congés sont déjà trop nombreux, Simon
Yérérte conseille au maître de refuser de temps en temps aux enfants la
permission de jouer, au risque d'être impopulaire, mais de ne pas non
plus rejeter chaque demande, de peur qu'une récréation refusée n'entraîne
le dégoût de l'étude 26.

Oir joue I'enfant qui en a reçu I'autorisation et à quels jeux peut-il
s'adonner ? Les programmes scolaires énumèrent un certain nombre de
lieux défendus: la rue, la place publique, le cimetière, l'église et tous les
endroits dangereux, comme les berges du fleuve traversant la ville u. Les
enfants mis en scène dans les colloques scolaires ne transforment pas le
cimetière en terrain de jeux, mais certains d'entre eux jouent à l'église,
comme en témoigne cet extrait des Collocutiones duorum puerorum du
recteur de Ia célèbre école de Zwolle :

- D'où viens-tu ?
- De l'église.
- Qu'y faisais-tu ?
- Je jouais à la toupie.
- Voilà une occupation qui n'est guère convenable dans un endroit pareil.
- Je I'ai appris à mes dépens.
- Comment cela ?
- Un des prêtres m'a surpris en train de jouer; il m'a saisi par la peau du

dos et m'a mis à la porte en me rouant de coups, à tel point que je peux à
peine marcher æ.

Tous les endroits qui présentent quelque danger sont interdits, de
même que ceux oir l'enfant échappe totalement à la surveillance du
maître. Certaines écoles disposent d'un jardin ou d'un verger, otr les
enfants peuvent s'ébattre à leur aise, en évitant toutefois les jeux péril-
leux: Vitandi vero sunt lusus omnes coniuncti cum aliquo periculo, ut
saltus, luctatio, dimicatio, piscatio, natatio, et id genus similes, in quibus
spectator magis quam actor laudari consuevit abestque longius a peti-
culog. Tous les praticiens de la pédagogie partagent ce point de vue,
notamment en ce qui concerne la natation, < art inutile, dangereux et
interdit u 30. Plus indulgents, les théoriciens de l'éducation recommandent
toutefois la plus grande prudence: s Il faut avoir soin d'écarter tout péril,
toute étourderie; les jeunes gens doivent être sous les yeux du maître et
loin des gouffres dangereux 3r. r Mathurin Cordier met en scène des éco
liers se rendant sur les bords du Iéman pour se laver les piedse. Ce prê

texte, souvent invoqué sans doute, est rejeté par la plupart des textes
réglementaires; Neve in amnem aut piscinam nandi vel lavandi studio
descenditog, mais l'interdiction n'est guère respectée. La baignade est'
selon le Père Van Torre, un des o péchés les plus ordinaires à la jeu'

nesse r ; c J'ai été nager dans les rivières publiques et je me suis mis en
danger aussi bien que les autres.rs

Les auteurs des règlements condamnent avec Ia même unanimité " les
courses sur la glace et autres insolences hivernales r 35, mais ils éprou-
vent sans doute bien des difficultés à se faire obéir. Dans ses Colloques
scholastiques et moraut, le Père Pomey met en scène un patineur impru-
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dent et repentant : o J'ay été presque tout le matin chez le chirurgien. (...)
Pour me faire panser le trou que je me suis fait derrière la tête. (...) J'ay
voulu glisser sur la glace et je suis tombé à la renverse. (...) Jamais plus
je n'y retourneray36. r

Soucieux de la sécurité des enfants, les pédagogues préciscnt que les
armes et les objets dangereux doivent être laissés au vestiaire 37. La lecture
des colloques nous apprend toutefois que les écoliers n'abandonnaient pas
facilement leur couteau, qui leur servait notamment à tirer au sort ou à
creuser la terre pour jouer aux boules3E,

[.a santé morale des enfants préoccupe davantage encore les péda-
gogues, qui condamnent sévèrement les jeux de hasard et punissent ceux
qui s? adonnent: q Jean et Pierre ont eu sur Ie doz pource que le régent
les avoit trouvez iouans aux cartes 3e. r Les auteurs de colloques ne sont
pas dupes: q- Oh làl Tu joues aux dés. - Cela te regarde? - Ce n'est
pas un jeu d'écoliers. - De qui, alors ? - De vauriens, de dépensiers, de
saltimbanques. - J'ai vu pourtant beaucoup d'écoliers y jouer. - Ils
n'en sont pas devenus meilleurs. - Penses-tu qu'ils soient dcvenus plus
mauvais ? - Par Hercule, non seulement plus mauvais, mais pires
encoreo.r Lorsque l'on joue pour de I'argent, on est en effet tenté de
tricher pour gagner, et donc de violer le septième commandement, et I'on
commet un péché mortel: le réformé Cordier et le contre-réformateur
Vérépée sont bien d'accord sur ce point lt. On perd son âme, mais aussi
son argent: les joueurs mis en scène dans les colloques sont toujours des
perdants, qu'u.n condisciple respectueux du règlement tente de ramener à
la raisona2.

Plusieurs recueils contiennent un colloque consacré au jeu de cartes,
mais les joueurs mis en scène sont des enfants modèles, qui ont fini leurs
devoirs et qui ne misent pas gros a3. Les osselets sont rangés par Cordier
parmi les jeux de hasard s, mais Érasme leur consacre un colloque et
plusieurs adagesas. Quant aux échecs, ils occupent une place à part:
r Nous éIoignerons les dés, les cartes comme entraînant à leur suite I'ava-
rice, la lésinerie, l'imposture, la fraude, le mensonge et le parjure, écrit
Marnix de SainteAldegonde; ces jeux ne sont pas dignes de gentilshommes.
QuIls préfèrent, s'ils aime,nt le jeu, la balle, le ballon, les anneaux de fer
et ces pions qubn nomme vulgairement échecs et autres jeux semblables
qui, ne reposant ni sur le hasard ni sur la chance, nbnt aucune parenté
avec l'avarice 46. r

[.es auteurs de textes réglementaires multiplient les interdictions mais
aussi les conseils de prudence, notamment en ce qui concerne le choix des
partenaires. Il importe de bien connaître les personnes avec qui I'on va
jouer et de jouer seulement avec ses condisciples: Aequales cum aequa-
libus ludant Si l'on joue parfois à des jeux d'adultes, on y joue entre
enfants du même àge: Inaequolium lusus indecens et periculosus est. Ita
cum iis qui vel scholam non frequentant, vel mala gratia ex ea discesse-
runt, vel in turpi et perpetuo ocio virtentes sais exemplis alios corrum-
punt ludere vetitutn sitq.

Pour que la compétition se déroule dans une ambiance sereine, il
convient de fixer I'enjeu avant de se mettre à jouer. L'idéal serait que l'enjeu
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soit littéraire, que le vaincu improvise deux vers en I'honneur du vainqueur a8
mais les auteurs de colloques n'ignorent pas que les enfants préfèrent les
mises en nature : < - Oùr sont tes noix ? - De quelles noix parles-tu ? -
De celles que tu as gagnées aujourd'hui. - Tu demandes oir elles sont,
comme si je devais les garder pour toi. - Ce n'est pas ce que je veux
dire : je veux savoir ce que tu en as fait. - Je les ai mangées à midi. -
Tu les as mangées, malheureux ! Pourquoi ne les gardais-tu pas pour
jouer ? - J'ai préf.éré les manger plutôt que de les perdre. - Tu ne pou-
vais en perdre que douze. - C'est vrai. - Mais avec un peu de chance,
tu aurais pu en gagner deux cents ou peut€tre davantagele.r Les péda-
gogues aimeraient que les enfants jouent pour une chiquenaude, mais les
garnements préfèrent ménager leur nez plutôt que leur bourse $. Aussi, la
plupart du temps, se mettent-ils à jouer pour de l'argent : de quoi payer
les balles, une pinte de bière, un quart de vin, ou même une tournée géné-
rale. Les pédagogues interdisent ces joyeuses agapes 51, comme ils inter-
disent de jouer pour de I'argent, mais ils ne se font aucune illusion :
c - On ne peut pas jouer pour de I'argent, tu sais blen que le maître
nous l'a défendu. - Comment l'apprendrait-il s2 ? D

Les compagnons trouvés, l'enjeu fixé, le terrain choisi, les arbitres dési-
gnés et les règles définies, les enfants peuvent se mettre à jouer. Pour que
l'issue de la partie demeure incertaine, les plus adroits donneront une
chance de vaincre aux plus faibles, en leur octroyant quinze points
d'avance ou en ne pénalisant pas une fautess. En cas de revanche, le
gagnant de la première manche acceptera de ne pas compter un coup
perdant de son adversaire et, s'il reste malgré tout le plus fort, il devra
laisser la victoire à son rival malheureux, ut sit laetitia alternata. Les
pédagogues se plaisent à répéter le vers du pseudo.Caton: Vincere cutn
possis interdum cede sod.alis, Accepter de perdre lorsque l'on est le plus
fort est la principale règle de civilité à observer en jouant. I-e jeu déve-
loppe la sociabilité ; il révèIe aussi le caractère et il forme les mæurs ss.
Les auteurs de colloques scolaires proposent à la fois des modèles de
conversations et des modèles de comportements ; les auteurs de textes
réglementaires codifient la conduite au jeu, allant jusqu'à énumérer les
qualités dont doivent faire preuve les enfants et surtout les défauts dont
ils doivent se garder: les gesticulations, le désordre, I'agitation, les éclats
de voix, les injures et bien sûr la tricherie. Les enfants éviteront tout ce
qui pourrait faire dégénérer la partie: envoyer ses balles dans la fossette
du voisin, se mêler à des joueurs sans y avoir été invité. Ils respecte-
ront les décisions de l'arbitre et accepteront de recommencer un coup
contesté. Quiconque contrevient à ces règles, cherche des motifs de que-
relle, provoque un adversaire et en vient aux mains est puni, comme
d'ailleurs celui qui répond à une provocationsd. Il faut savoir gagner en
ménageant I'amour-propre du vaincu; il faut aussi savoir perdre, ne pas
se répandre en invectives, ne pas accabler ses partenaires, rester digne:
non contrahat vultumrl. < Accepter la défaite, c'est apprendre à se sou-
mettre à la volonté de Dieu et à supporter I'adversité D, dit Mathurin
Cordier$.

Pour les pédagogues de la Renaissance, le jeu est un moyen d'ensei.
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gner le latin, la civilité des mceurs, voire même la piété chrétienne, et,

four les écoliers, un exercice scolaire supplémentâire. Jouer en latin sous

peine de la verge, à des jeux souvent imposés et sous le regard d'un sur'

veillant, est-ce vraiment louer ? Il semble bien que oui, Car si le maître

ne joué pas le jeu, en iécupérant et en orientant I'activité ludique des

"of|ots, 
ies écoliers ne renoncent jamais à ramener le jeu à ce qu'ils

considèrent comme sa véritable fonctiorr. Dès que le maître a le dos

tourné, ils oublient le règlement, bravent les interdictions et jouent...
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