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Connu	   dans	   les	   années	   c inquante	   comme	   le	   «	  Gandhi 	   de	   la 	   S ic i le 	  »	   ou	   comme	   le	  
«	  Saint 	   sans	   auréole	  », 	   Dani lo	   Dolci 	   a 	   la issé	   une	   empreinte	   indélébi le	   dans	   l ’histoire	  
sociale	   et 	   pol it ique	   ital ienne	   et 	   européenne. 	   D’origine	   italo-‐s lovène, 	   i l 	   grandit 	   dans	   un	  
mil ieu	   très	   marqué	   par	   les	   préceptes	   cathol iques	   de	   sa	   mère. 	   Précoce	   lecteur	   de	  
l i ttérature	   c lassique	   et 	   d’histoire	   des	   rel ig ions, 	   i l 	   passa	   son	   enfance	   et 	   son	   adolescence	  
principalement	  dans	   le	   l ’ I tal ie 	  du	  Nord. 	  Sa	  profonde	  vis ion	  rel ig ieuse	  de	   la 	  v ie	  s ’exprime	  
surtout	   dans	   une	   intense	   act iv ité	   poétique, 	   el le	   condit ionne	   les	   premiers	   pas	   de	   sa	  
recherche	   existentiel le	   qui 	   se	   trouve	   en	   contradict ion	   avec	   la 	   mental ité	   dominante	  
pendant	   le	  fascisme.	  

I l 	   commence	   à	   se	   mobi l iser	   pour	   l ’ I tal ie	   pendant	   la 	   guerre	   et 	   mil i te	   contre	  
l ’occupation	   nazie. 	   Arrêté	   pendant	   sa	   tentative	   de	   rejoindre	   Rome,	   i l 	   est 	   incarcéré	   à	  
Gênes	   d’où	   i l 	   réussit 	   à 	   s ’enfuir 	   grâce	   à	   un	   stratagème.	   Vers	   la 	   f in	   de	   la 	   guerre, 	   i l 	  
s ’ inscrit 	   à 	   la 	   faculté	  d’architecture	  d’abord	  à	  Rome	  et, 	   après	   la 	   l ibération, 	   à 	  Milan. 	  Bien	  
que	   très	   intéressé	   par	   ses	   études	   d’architecture, 	   i l 	   n’arr ive	   pourtant	   pas	   à	   entrevoir 	   le 	  
sens	   de	   cette	   profession	   dans	   un	   monde	   où	   des	   mil l iers 	   de	   personnes, 	   qui 	   ont	   perdu	  
leurs	  maisons	  pendant	   la 	  guerre, 	  v ivent	  dans	   la 	  rue. 	   	   	   	  

Vers	   la 	   f in	   de	   1949, 	   sans	   avoir 	   terminé	   ses	   études	   et 	   en	   opposit ion	   avec	   les	   attentes	  
de	   sa	   famil le	   et 	   de	   sa	   compagne, 	   i l 	   entre	   dans	   la 	   communauté	   de	   Nomadelf ia, 	   fondée	  
par	   Don	   Zeno	   Salt ini 	   dans	   un	   ex-‐camp	   de	   concentration	   de	   Fossol i , 	   fondée	   sur	   les	  
principes	   du	   communisme	   chrétien. 	   Ses	   membres	   étaient	   des	   mères	   et 	   des	   couples	   qui 	  
avaient	   juré	   de	   s ’occuper	   des	   orphel ins	   comme	   de	   leurs	   propres	   enfants. 	   Ic i 	   Dolci 	  
restera	  presque	  deux	  ans	  pour	   travai l ler 	  à 	   la 	  construction	  de	   la 	  «	  c ité	  de	  Dieu	  ». 	  Mais, 	   i l 	  
s ’en	   al la 	   assez	   vite	   car	   i l 	   trouvait 	   cette	   expérience	   trop	   l imitée	   au	   regard	   de	   ses	  
ambit ions	  pol it iques	  pour	  un	  véritablement	  changement	  de	   la 	  société. 	  

En	   février 	   1952, 	   i l 	   décide	   de	   s’ instal ler 	   en	   Sic i le, 	   dans	   une	   des	   zones	   les	   plus	  
misérables	   et 	   v iolentes	   d’Europe, 	   la 	   province	   de	   Palerme	   qui , 	   depuis	   le 	   débarquement	  
des	  Al l iés	  en	  1943, 	  était 	  devenu	   l ’épicentre	  du	  bandit isme	   l ié 	  au	  phénomène	  de	   la 	  mafia	  
et 	  aux	   intérêts	  stratégiques	  des	  américains	  sur	   l ’ î le. 	  

La	   	   s ituation	   dramatique	   qu’ i l 	   a 	   sous	   les	   yeux	   le	   conduit , 	   en	   octobre	   de	   cette	  même	  
année, 	   après	   la 	   mort	   d’un	   enfant	   par	   manque	   de	   nourriture,	   à 	   sa	   première	   grève	   de	   la 	  
faim.	   C’est 	   le 	   point	   de	   départ 	   d’une	   série	   d’ init iat ives	   qui , 	   en	   une	   vingtaine	   d’années, 	  
feront	   changer	   le	   v isage	   de	   cette	   zone	   géographique. 	   Le	   phi losophe	   de	   la 	   non-‐violence	  
Aldo	  Capit ini 	  parlera, 	  à 	  ce	  sujet, 	  de	  «	  révolution	  ouverte	  ». 	  

Dolci 	   s ’engage	   alors	   dans	   la 	   résolution	   des	   problèmes	   d’éducation	   et 	   contribue	   à	   la 	  
construction	   d’un	   premier	   centre	   d’hébergement	   –«	  Borgo	   di 	   Dio	  »-‐ 	   pour	   accuei l l i r 	   les 	  
enfants	   dont	   les	   parents	   sont	   en	   prison	   ou	   tués	   ainsi 	   que	   les	   adultes	   les 	   plus	   exclus	   et 	  
désespérés. 	   Jusqu’alors, 	   Dolci 	   est 	   encore	   porté	   par	   des	   idéaux	   d’ordre	   rel ig ieux, 	   mais 	  
déjà, 	  vers	   la 	   f in	  du	  1954, 	   i l 	   s ’achemine	  vers	  une	  vis ion	  plus	   la ïque. 	   I l 	  apprend	   le	  dialecte	  
s ic i l ien, 	   épouse	   la 	   veuve	   d’un	   bandit 	   avec	   c inq	   f i ls 	   et 	   v it 	   parfaitement	   intégré	   dans	   la 	  
société	  s ic i l ienne.	  



En	  moins	  de	  10	   ans	   i l 	   publ ie	  une	   série	  de	   l ivres-‐enquêtes	   témoignant	  de	   la 	   condit ion	  
sociale, 	   culturel le, 	   économique	   et 	  morale	   de	   cette	   part ie	   de	   la 	   S ic i le 	   tout	   étant	   engagé	  
quotidiennement	   dans	   les	   luttes	   pour	   les	   droits 	   du	   travai l 	   et 	   de	   l ’éducation	  : 	   Faire	   v ite	  
(et 	   bien) 	   parce	   que	   l ’on	   meurt 	   (1954), 	   Bandits 	   à	   Part inico 	   (1955), 	   Procès	   à	   l ’art ic le 	   4	  
(1956), 	   Enquête	   à	   Palerme 	   (1957), 	   Une	   pol it ique	   pour	   la	   pleine	   occupation 	   (1958), 	  
Gaspi l lage 	   (1960). 	   	   	  

I l 	   est 	   arrêté	   en	   1956	   pour	   avoir 	   convaincu	   des	   chômeurs	   de	   travai l ler 	   sur	   une	   route	  
défoncée	   dont	   l ’administrat ion	   ne	   s’occupait 	   pas. 	   On	   parla	   alors	   de	   «	  grève	   inversé	  ». 	  
L ’arrêt, 	   suivi 	   de	   la 	   condamnation, 	   f i t 	   scandale, 	   au	   point 	   que	   des	   centaines	  
d’ intel lectuels 	   constituèrent	   en	   Ital ie	   et 	   à 	   l ’étranger	   des	   comités	   d’ 	   «amis	   de	   Dolci 	  ». 	  
Cette	   affaire	   passa	   dans	   l ’histoire	   sous	   le	   nom	   de	   «	  procès	   de	   l ’art ic le	   4	  », 	   un	   procès	  
contre	   l ’art ic le	   de	   la 	   constitut ion	   ital ienne	   qui 	   prévoit 	   le 	   travai l 	   pour	   tous	   les	   c itoyens. 	  
Parmi	   les	   personnal ités	   qui 	   soutiennent	   alors 	   ses	   luttes, 	   on	   trouve	   les	   noms	  
d’ importants	   intel lectuels 	   I tal iens, 	   comme	   Norberto	   Bobbio, 	   Pietro	   Calamandrei , 	   Carlo	  
Levi , 	   Alberto	   Moravia, 	   E l io	   Vittorini , 	   Aldo	   Capit ini , 	   et 	   autant	   que	   d’ intel lectuels 	  
étrangers, 	   comme	   Erich	   Fromm,	   Bertrand	   Russel , 	   Aldous	   Huxley, 	   Jean-‐Paul 	   Sartre, 	   Ernst 	  
Bloch, 	   etc. 	   C’est 	   une	   évidente	   caractérist ique	   de	   Dolci 	   que	   d’être	   soutenu	   par	   des	  
personnal ités	  provenant	  de	  mil ieux	  culturels 	  et 	  pol it iques	  très	  divers. 	  

En	   1958, 	   le 	   part i 	   communiste	   russe	   lui 	   attr ibue	   le	   Prix 	   Lénine	   pour	   la 	   Paix. 	   I l 	  
l ’accepte	   –	   ce	   qui 	   divise	   ses	   soutiens	   –	   et, 	   avec	   l ’argent	   ainsi 	   obtenu, 	   fonde	   le	   «	  Centre	  
de	   Recherche	   et 	   Init iat ive	   pour	   la 	   pleine	   occupation	  », 	   dont	   le 	   premier	   congrès	  
international 	  se	  déroule	   la 	  même	  année. 	  

I l 	   voyage	   beaucoup	   et	   écr it 	   des	   reportages	   pour	   le	   quotidien	   s ic i l ien	   «	  L’0ra 	  » 	  
concernant	   la 	   s ituation	   de	   pays	   comme	   les	   U.S.A, 	   Israël , 	   la 	   Suède, 	   l ’U.R.S.S. , 	   la 	  
Yougoslavie, 	   le 	   Sénégal . 	   Une	   part ie	   de	   ces	   reportages	   se	   trouve	   publ iée	   dans	   des	   l ivres	  
comme	   Conversation 	   (1962), 	   Vers	   le 	   monde	   nouveau	   (1966), 	   Inventer	   le 	   futur 	   (1968). 	  
L ’éducation	   de	   la 	   conscience	   individuel le	   dans	   un	   groupe	   et	   par	   la 	   coopération, 	   la 	  
planif icat ion	   concertée	   démocratiquement, 	   la 	   convict ion	   que	   le	   développement	  
économique	   doit 	   toujours	   être	   accompagné	   par	   des	   init iat ives	   éducative	   et 	   culturel le, 	  
f igurent	   parmi	   les	   thèmes	   principaux	   de	   ses	   travaux	   ces	   années-‐ là. 	   I l 	   formal ise	   une	  
démarche	   pour	   mettre	   en	   œuvre	   une	   recherche-‐act ion	   coopérative	   et 	   comparative, 	  
fondée	   sur	   une	   «	  socio-‐méthodologie	   de	   la 	   planif icat ion	   organique	  »	   dont	   l ’outi l 	  
pr incipal 	   est 	   la 	   «	  maïeutique	   réciproque	  »	   ou	   «	  de	   groupe	  », 	   une	   méthode	   inspirée	   des	  
expériences	   col lect ives	   menées	   avec	   les	   pêcheurs	   et 	   les 	   paysans	   s ic i l iens. 	   Sur	   la 	   base	  
des	   ses	   travaux, 	   l ’université	   de	   Berna	   lui 	   confère	   le	   doctorat	   honoris 	   causa 	   en	  
pédagogie	  (1968). 	  

Pendant	   les	   années	   1960, 	   i l 	   s ’ impl ique	   fortement	   dans	   les	   luttes	   contre	   la 	   mafia	   et 	  
dans	   les	   init iat ives	   pour	   la 	   construction	   du	   barrage	   sur	   le	   f leuve	   Jato. 	   Cela	   va	   entrainer	  
des	  dizaines	  de	  procès	  et 	   i l 	  sera	  au	  centre	  d’une	  agitat ion	  pol it ique	  très	   importante. 	  

À	   part ir 	   du	   1970, 	   i l 	   commence	   à	   approfondir 	   les 	   problématiques	   de	   l ’éducation. 	   I l 	  
s ’engage, 	   en	   part icul ier, 	   dans	   les	   travaux	   de	   construction	   du	   Centre	   éducatif 	   de	  Mirto, 	  
une	   expérience	   de	   coopération	   éducative	   entre	   parents, 	   enfants, 	   éducateurs	   et 	   experts	  
de	  pédagogie	  de	  diverses	  orientations, 	  parmi	   lesquels 	   Jean	  Vonèche, 	  Paulo	  Freire	  et 	  des	  
montessoriens. 	   Ce	   sont	   des	   années	   de	  mise	   au	   point	   de	   sa	  méthode. 	   I l 	   va	   d’une	   école	   à	  
l ’autre	   af in	   de	   l ’expérimenter	   avec	   les	   étudiants	   de	   tous	   les	   niveaux. 	   Deux	   ouvrages, 	  
Chissà	   se	   i 	   pesci 	   piangono 	   (1973)	   et 	   I l 	   ponte	   screpolato	   (1979), 	   résument	   bien	   ces	  
années	  d’expérience	  éducative. 	  

Dans	   les	   années	   qui 	   suivent, 	   Dolci 	   ne	   cessera	   d’approfondir 	   ses	   recherches	   sur	  
l ’éducation. 	   I l 	   approfondit 	   le 	   thème	   des	   relat ions	   humaines	   jusqu’à	   formuler	   l ’ idée	  
d’une	  «	  structure	  de	  rapports	  maïeutiques	  »	  de	   la 	  société. 	  En	  1985, 	   i l 	  publ ie 	  Palpitare	  di 	  



Nessi , 	   « 	  Recherche	   sur	   l ’éducation	   créatif 	   à 	   un	   monde	   non-‐violent	  », 	   texte	   étroitement	  
l ié 	   à	   son	   analyse	   de	   la 	   société	   et 	   des	   mass-‐médias. 	   La	   comunicazione	   di 	   massa	   non	  
esiste 	   (1987), 	   Dal	   Trasmettere	   al 	   Comunicare 	   (1988), 	   Bozza	   di 	   manifesto 	   (1989), 	   sont, 	  
ensuite, 	   des	   l ivres	   dans	   lesquels 	   Dolci 	   développe	   ces	   thèmes	   qui 	   trouveront	   leur	  
systématisat ion	   définit ive	   dans	   ses	   dernières	   œuvres	   : 	   Nessi 	   tra	   esperienza	   et ica	   e	  
pol it ica , 	   Comunicare	   legge	   del la	   v ita , 	   La	   legge	   come	   germe	   musicale , 	   La	   struttura	  
maieutica	  e	   l ’evolverci . 	  

En	   1996	   l ’université	   de	   Bologne	   lui 	   confère	   un	   doctorat	   honoris 	   causa 	   en	   science	   de	  
l ’éducation. 	   I l 	   s ’éteindra	   l ’année	   suivante	   à	   la 	   suite	   d’une	   bronchite	   prise	   pendant	   un	  
voyage	  en	  Chine. 	  

	  


