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3. Où l'on tente de montrer que les connaissances ne sont 
pas des choses et que la mémoire n'est pas un système 
d'archives : . 

4. Où l'on cherche à établir que l'on ne va pas simplement 
de l'ignorance au savoir, sans obstacle ni conflit . 

5. Où l'on souligne l'aspect déroutant, parfois irritant, 
presque toujours irréductible à la logique cumulative, de 
l'apprentissage ; . 
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