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Concours ouverts par le Manuel Général 
A i n s i  q u e  n o u s  l ' a v o n s  a n n o n c é ,  n o s  é d i t e u r s  o n t  d é c i d é  q u ' i l  s e r a i t  o u v e r t  p a r  l e  

Manuel général de l'inslruclion primaire^ a u x  c o n d i t i o n s  c i - a p r è s  d é t e r m i n é e s ,  t r o i s  
g r a n d s  c o n c o u r s  p u b l i c s ,  a u x q u e l s  s e r o n t  a f f e c t é s  l e s  p r i x  d o n t  o n  t r o u v e r a  c i - d e s 
s o u s  l a  d é s i g n a t i o n .  

N o u s  p u b l i o n s  l e  p r o g r a m m e  d é t a i l l é  d e  c h a c u n  d e  c e s  t r o i s  c o n c o u r s .  

L A  R É D A C T I O N .  

PREMIER CONCOURS 
{exclusivement réserve à nos abonnes). 

SUJET PROPOSÉ ; 

Des rapports  e n t r e  l ' é c o l e  e t  la 
f a m i l l e .  

(( l"]st-il u t i l e  e t  es t - i l  p o s s i b l e  d ' a s s o c i e r  l e s  
p a r e n t s  à l ' œ u v r e  s c o l a i r e  d ' e n s e i g n e m e n t  e t  
d ' é d u c a t i o n ?  

(( S i  o u i ,  d a n s  q u e l l e  m e s u r e  e t  à q u e l l e s  
c o n d i t i o n s  ? 

« E c u e i l s  à é v i t e r .  
« M o y e n s  p r a t i q u e s  r e c o m m a n d é s  p o u r  o b 

t e n i r  l a  c o l l a b o r a t i o n  d e s  p è r e s  e t  m è r e s  ( é c o 
les  u r b a i n e s  e t  é c o l e s  r u r a l e s ) ,  n 

O b s e r v a t i o n s  e t  e x p é r i e n c e s  p e r s o n n e l l e s .  

C o n d i t i o n s  d u  C o n c o u r s .  

Les  m é m o i r e s  d e v r o n t  ê t r e  r é d i g é s  s u r  p a p i e r  
éco l i e r  o r d i n a i r e  (30 x 20).  A l a  g a u c h e  d e  c h a 
q u e  feu i l l e ,  u n e  m a r g e  e n  b l a n c  d e  6 c e n t i m è t r e s  
s e r a  r é s e r v é e .  On éc r i r a  s u r  l e  r e c t o  s e u l e m e n t .  
Les  c o n c u r r e n t s  s o n t  p r i é s  d ' i n sc r i r e  l i s ib lement  
l e u r  n o m  e t  l e u r  ad re s se  e n  h a u t  d e  l a  1''° p a g e ,  
d a n s  l ' ang le  d e  g a u c h e  e t  île co l le r  l e u r  b a n d e  
d ' a b o n n e m e n t  d a n s  l ' a n g l e  d e  d r o i t e .  

L e  d e r n i e r  dé l a i  p o u r  l a  r écep t ion  d e s  envois  
es t  f ixé  a u  18 m a r s  p r o c h a i n .  

Les r é d a c t i o n s  s e r o n t  c lassées  d ' a p r è s  l eu r  m é 
r i t e ,  e t  i l  s e r a  d i s t r ibué  : 

100 prix d 'une  v a l e u r  d e  1 2 3 0  fr .  

payab les  e n  vo lumes  à chois i r  s u r  n o t r e  Cala-
logue Général, so i t  : 
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1 premier  prix de . 
2 seconds prix de. . 
4 troisièmes prix de 
03 prix de 

1 0 0  francs; 
50 francs; 
25 francs; 
i 0 francs. 

DEUXIEME CONCOURS 
(ouvert à tout le public). 

SUJET PROPOSE ; 

L e s  d i x  m e i l l e u r s  l i v r e s à  c h o i s i r  
( p o u r  l e s  filles). 

O n  s u p p o s e  q u ' u n e  g r a n d e  c o m m i s s i o n ,  c o m 
p o s é e  d e  p è r e s  e l  d e  m è r e s  d e  f a m i l l e  é c l a i r é s ,  
a é t é  r é u n i e  a v e c  m i s s i o n  d e  c o n s t i t u e r  l a  
b i b l i o t h è q u e  d e  l a  j e u n e  f i l l e  f r a n 
ç a i s e .  Ses  t r a v a u x  a c h e v é s ,  c e t t e  c o m m i s s i o n  
f a i t  t r a n s p o r t e r  t o u s  l e s  o u v r a g e s  q u ' e l l e  a 
c h o i s i s  d a n s  u n e  v a s t e  s a l l e  d ' e x p o s i t i o n .  

Q u a t r e  m è r e s  d e  f a m i l l e  — u n e  o u v r i è r e ,  
u n e  f e m m e  d e  c u l t i v a t e u r ,  u n e  f e m m e  d e  
c o m m e r ç a n t  e t  u n e  f e m m e  d e  g r a n d  i n d u s 
t r i e l  — q u i  d o n n e n t ,  c h a c u n e  à s a  m a n i è r e  e t  
s u i v a n t  s e s  m o y e n s ,  h e a u c o u j )  d e  s o i n s  à l ' é 
d u c a t i o n  d e  l e u r s  f d l e s ,  v i e n n e n t  s i m u l t a n é 
m e n t  d e m a n d e r  à l a  c o m m i s s i o n  d e  f a i r e  e n c o r e  
u n e  s é l ec t i on  p a r m i  c e s  o u v r a g e s  d e  c h o i x  e t  
d e  d é s i g n e r  LES DIX OUMIAGES q u ' i l  l u i  j ) a r a î t  
s o u h a i t a b l e  d e  l 'a ire l i r e ,  p r é f é r a b l e m e n t  à 
t o u s ,  a u x  j e u n e s  f i l l e s  f r a n ç a i s e s  d e  t o u t e  
c o n d i t i o n ,  â g é e s  d e  i 5  à i 8  a i i s .  

Conditions du Concours. 
Ciiaque envoi  dev ra  c o n t e n i r  l e  n o m  (ou  l e  

p s e u d o n y m e )  e t  l ' ad res se  d u  c o n c u r r e n t ,  éc r i l s  
t r è s  l i s ib lement .  Les n o m s  ou  p s e u d o n y m e s  des  
c o n c u r r e n t s  r é c o m p e n s e s  s e r o n t  publ iés  d a n s  l e  
Manuel (jénéral. 

Tou te  r é p o n s e  n e  r e m p l i s s a u t  p a s  l e s  c o n d i 
t i o n s  c i -de s sus  n e  s e r a i t  p a s  c lassée .  

Le d e r n i e r  dé la i  p o u r  l a  r é c e p t i o n  d e s  envo i s  
e s t  fixé a u  1 J f év r i e r .  

Le c l a s s e m e n t  s e r a  f a i t  d e  l a  m a n i è r e  s u i 
v a n t e  : 

11 se ra  d r e s sé  u n e  l i s te  d e  tous  l e s  ouvrages  
d é s i g n é s  p a r  l e s  c o n c u r r e n t s .  I l  s e r a  ensu i t e  
d r e s sé  u n e  seconde  liste, qu i  c o m p r e n d r a  l e s  
t i t res  des  d i x  ouvrages  q u i  a u r o n t  o b t e n u  l e  p l u s  
g r a n d  n o m b r e  d e  su f f r ages .  

Cette s econde  l is te  se rv i ra  d e  b a s e  à l a  d i s t r i 
b u t i o n  d e s  p r i x .  

Des v o l u m e s  d e  3 f r .  oO à c h o i s i r  s u r  n o t r e  
Catalogue général s e r o n t  a t t r i b u é s  a u x  p e r s o n n e s  
d o n t  l e s  envois  c o n t i e n d r o n t  a u  m o i n s  c i n q  d e s  
t i t r e s  d e  l a  liste dé f in i t ive .  

5 titres exacts donneront droit â 1 vol-
6 — • — 2 vol. 
7 — — 3 vol.. 
8 — — 4 vol. 
9 — — 5 vol. 

10 — — 6 vol. 
T o u t e  p e r s o n n e  a y a n t  d r o i t  à p l u s i e u r s  v o l u 

m e s  p o u r r a  cho i s i r ,  si e l le  l e  p r é f è r e ,  p o u r  u n e  
s o m m e  équiva len te  d ' o u v r a g e s  d e  pr ix  d ive r s  
c o n t e n u s  d a n s  n o t r e  Catalogue général. 

TROISIEME CONCOURS 
(ouvert à tout le public). 

SUJET PROPOSÉ ; " 

L e s  d i x  m e i l l e u r s  l i v r e s  à c h o i s i r  
( p o u r  l e s  g a r ç o n s ) .  

Même hypothèse que pour le Deuxième 
Concours, mais appliquée aux garçons de i5 
à i8 ans. 

Mêmes conditions quant aux pri \ ,  au mode 
d'envoi, etc. 

OBSERVATIONS GÉNÉRALES 
pour les trois Concours. 

Nous  r e c o m m a n d o n s  e x p r e s s é m e n t  à c e u x  q u i  
p r e n d r o n t  p a r t  à p lu s i eu r s  concour s  d ' envoyer  
sous enveloppes séparées l e u r s  m a n u s c r i t s .  

Nous  d e m a n d o n s  enf in  à n o s  l e c t e u r s  d e '  n e  
p a s  m e t t r e  s o u s  l e  m ê m e  pl i  q u e  l e u r s  m a n u s 
cr i t s ,  d ' a u t r e s  l e t t r e s  s ' a d r e s s a n t  à d ' a u t r e s  s e r 
vices d e  l a  m a i s o n ,  s ' i ls  n e  veu len t  p a s  éprouVer  
d e  r e t a r d  d a n s  les  r é p o n s e s  qu ' i ls  a t t e n d e n t .  

N . -B .—  Les concurrents devront collcr sun  L ' E N 

VELOPPE  l'une'des vignettes N °  1 el son  LEURS M A -

NUscKrrs l'une des vignettes N "  2 ,  selon te concours 
auquel ils prendront part. 

Ces vignettes, destinées à être détachées 
du journal, se trouvent à la dernière page 
du présent numéro. 

NOS CONCOURS 
E n  o u v r a n t  l e s  c o n c o u r s  d o n t  o n  v i en t  d e  l i r e  

p l u s  h a u t  l e  p r o g r a m m e ,  n o u s  r e p r e n o n s  u n e  
t r a d i t i o n  d u  ^ianiiel général l o n g t e m p s  i n t e r r o m 
p u e ,  e t  n o u s  l a  r e p r e n o n s  e n  l ' é la rg issan t .  

On n o u s  . pe rme t t r a  d e  d o n n e r  q u e l q u e s  m o t s  
d ' exp l i ca t ions  s u r  c h a c u n  d e s  p r o j e t s  d o n t  on  
v ient  d e  l i r e  l ' exposé  s o m m a i r e .  

PREMIER CONCOURS 
Sun un sujet de pédagogie pratique. 
Ce p r e m i e r  c o n c o u r s  s ' a d r e s s e  e s s e n t i e l l e m e n t  

a u x  i n s t i t u t e u r s  e t  a u x  ins t i tu t r i ces , ,  b i e n  q u e  
t o u s  l e s  a b o n n é s  d u  Manuel général so i en t  invi^ 
t é s  à y p r e n d r e  p a r t .  
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Not re  b u t ,  en  m e t t a n t à  l ' é t u d e  l a  q u e s l i o n  d e s  
rapports de l'école et de la famille, n ' e s t  p a s  seu
l emen t  d e  p r o v o q u e r  q u e l q u e s  m é m o i r e s  r e m a r 
quab l e s  dignes  d ' ê t r e  i m p r i m é s  e t  r é p a n d u s .  
Nous voudr ions  p l u s .  No i r e  déç i r  e s t  d e  d o n n e r  
lieu à u n e  s o r t e  d e  f ; rande  consu l t a t ion  d u  p e r 
sonne l  e n s e i g n a n t  s u r  ce l te  q u e s t i o n  vitale.  

Nous  n e  n o u s  a d r e s s o n s  p a s  exc lus ivemen t  à 
u n e  éli te d ' h o m m e s  c o m p é t e n t s ,  d ' éc r iva ins  dis
t ingués,  d e  publ ic i s tes  e x p e r t s ,  qui p e u v e n t  avo i r  
à p u b l i e r  s u r  l a  m a t i è r e  d e s  p a g e s  b r i l l an tes  o u  
neuves .  C'est a u  c o r p s  e n s e i g n a n t  t o u t  e n t i e r  
q u e  n o u s  faisons appe l ,  p a r c e  q u e  t o u t  e n t i e r  i l  
a q u e l q u e  c h o s e  à d i r e .  

Nous  d e m a n d o n s  à l ' i n s t i t u t eu r ,  à l ' i n s t i tu t r i ce  
de  village e t  d e  h a m e a u  d e  n o u s  f a i r e  p a r t  d e  
l eurs  expé r i ences ,  d e  r a c o n t e r  a u  c o u r a n t  d e  l a  
p l u m e ,  s a n s  a p p r ê t  e t  s a n s  p h r a s e s ,  c o m m e  
aussi  s a n s  d é t o u r  e t  s a n s  e m b a r r a s ,  c e  qu ' i l s  
o n t  v u ,  c e  qu ' i ls  vo i en t  t o u s  l e s  ,|oui>s, les  diffi
cultés C|u'ils r e n c o n t r e n t ,  l e s  q u e s l i o n s  p r a t i q u e s  
qu ' i l s  o n t  à r é soud re ,  l e s  pi-éjugés a u x q u e l s  i l s  
se  h e u r t e n t ,  aus s i  b i e n  q u e  l e s  b o n n e s  volontés  
qu ' i ls  cons t a t en t  e t  q u i  l e s  e n c o u r a g e n t .  

Nous  d e m a n d o n s  à l ' i n s t i t u t e u r ,  à l ' ins t i tu t r ice  
d e s  villes pe t i t e s  e t  g r a n d e s ,  d e s  f a u b o u r g s  o u 
vr iers ,  d e s  cen t r e s  indus t r i e l s ,  d e s  agg loméra 
t i ons  coramei 'çantes  d e  n o u s  e x p o s e r  d ' a n t r e s  
a spec t s  d e  l a  m ê m e  ques t ion ,  d e  n o u s  c o m m u 
n i q u e r  q u e l q u e s  r é s u l t a t s  d e  l e u r s  obse rva t ions ,  
d e  l e u r s  t en ta t ives ,  d e  l e u r s  négoc ia t ions  a v e c  
les  fami l l es ,  d e  n o u s  d i r e  e n  dé ta i l  o ù  i l s  o n t  
échoué  e t  p o u r q u o i ,  o ù  i ls  o n t  r é u s s i  e t  c o m 
m e n t ,  p a r  q u e l s  p r o c é d é s ,  a u  p r ix  d e  q u e l s  ef 
fo r t s .  

De tous  ces t é m o i g n a g e s  p r éc i s ,  s incères ,  s i m 
ples ,  f r a n c s ,  d é n u é s  à l a  fois  d e  p r é t e n t i o n  l i t té
r a i r e  e t  d ' e sp r i t  d e  p a r t i  m ê m e  pédagog ique ,  
n'est-il  p a s  év ident  qu' i l  p e u t  so r t i r  un t r è s  g r a n d  
pi'oflt, u n  t r è s  u t i l e  e n s e i g n e m e n t ,  d i r ec t  ou  i n 
di rec t ,  p o u r  l e s  i n t é re s sés  q u i  s o n t  l ég ion ,  c a r  
ile s o n t  o u  i ls  dev ra i en t  ê t re  t o u t  l e  m o n d e .  

C 'es t  d a n s  c e t t e  p e n s é e  q u e  n o s  é d i t e u r s ,  s ' as -
soc ian t  à n o t r e  i n t e n t i o n  pa t r io t ique ,  m e t t e n t  à 
l a  d isposi t ion d u  Manuel général c e n t  p r i x  
p o u r  l e s  a u t e u r s  — q u e  n o u s  s u p p o s o n s  t r è s  n o m 
breux  — d e  ces d iverses  c o m m u n i c a t i o n s  t i rées  
n o n  d e s  l ivres ,  m a i s  d e  l ' expé r i ence  v ivante  d e  
chacun .  

L ' in t é rê t  d u  concour s  à n o s  y e u x  n e  s e r a  p a s  
s e u l e m e n t  d e  d i s c e r n e r  l e  me i l l eu r  m a n u s c r i t  e t  
d e  c l a s se r  l e s  envo i s  d a n s  u n  o r d r e  d e  m é r i t e  
que lconque .  Il s e r a  a u s s i  d a n s  l a  r i c h e s s e  t o t a l e  
d e  ces  dépos i t i ons  e t  d a n s  l a  l e çon  q u i  p o u r r a  
s ' en  dégage r  p o u r  l e  p a y s .  

Mais ce l te  l eçon  m ê m e ,  c o m m e n t  l a  d é g a g e r ?  
Ce n e  s e r a  p a s  l a  m o i n s  l o u r d e  p a r t i e  d e  n o t r e  
t âche ;  nous  c r o y o n s  c e p e n d a n t  pouvo i r  l ' assu
m e r .  Un Comité d e  p e r s o n n e s  d ' u n e  c o m p é t e n c e  
e t  d ' u n e  au tor i té  ind i scu tées  veuL b i en  s e  c h a r g e r  
d e  tou t  lire, d e  t o u t  dépoui l l e r ,  d e  recue i l l i r  so i 
g n e u s e m e n t  l e s  f a i t s  s ignil îcat ifs ,  l e s  e x p é r i e n 
ces décisives,  les p ropos i t ions  or ig ina les ,  l e s  v u e s  
d e  déta i l ,  e n  u n  m o t  t o u s  l e s  é l é m e n t s  d ' i n f o r 
m a t i o n  q u i  s e  t r o u v e r o n t  d a n s  l e s  d ivers  m é 
m o i r e s  e t  d ' e n  f a i r e  p r o f i t e r  l e  p u b l i c  e n  i n s é 
r a n t ,  a u  m o i n s  p a r  ex t r a i t s ,  d a n s  u n  c o m p t e  
r e n d u  g é n é r a l ,  t o u t  ce  q u i  p a r a î t r a  d i g n e  d ' ê t r e  
m i s  a u  j o u r .  

' DEUXIÈME ET TROLSIÈiME CONCOURS 

Sur les dix ouvrages à f a i r e  l i r e  (à la j eune  
fille^aujeune homme). 

Ces d e u x  c o n c o u r s  — d ' u n  t o u t  a u t r e  c a r ac t è r e  
q u e  l e  p r é c é d e n t — s o n t  m o i n s  d e s  c o n c o u r s  q u e  
ries p léb isc i tes .  

Nous  posons  n o n  p lus  p a r l i c u l i è r e m e n t  a u x  
é d u c a t e u r s  d e  profess ion ,  m a i s  à t o u s  c e u x  qu ' in
t é r e s s e n t  l e s  choses  d e  l ' e sp r i t ,  ce t te  ques l i on  : 
« Si  v o u s  étiez obl igé  d e  d é s i g n e r  s u r  l e  c h a m p  
— soi t  p o u r  u n e  j e u n e  f i l le ,  so i t  p o u r  u n  j e u n e  
h o m m e  (de  15 à 18 a n s )  — d i x  o u v r a g e s  e t  r i e n  
q u e  d i x  o u v r a g e s  q u e  vous  t e n e z  a b s o l u m e n t  à 
lu i  f a i r e  l i re ,  l e s  d i x  q u e  v o u s  cons idérez ,  e n  
s o m m e ,  c o m m e  les p l u s  p r é c i e u x ,  l e s  p l u s  i n d i s 
p e n s a b l e s  p o u r  l a  f o r m a t i o n  in te l lec tuel le  e t  m o 
rale  d e  cè t te  j e u n e  F r a n ç a i s e  o u  d e  ce  j e u n e  
F rança i s  d u  x x "  s i èc l e ,  que l s  s o n t  les  d i x  o u 
vrages  q u e  vous  chois i r iez?  .« 

A l ' é n o n c é  d e  c e t t e  q u e s t i o n ,  l e  p r e m i e r  m o u 
v e m e n t  e s t  d e  l ' é c a r t e r  c o m m e -  u n  p e u  b r u t a l e  ; 
o n  n e  veu t  p a s  s e  l a i s s e r  e n f e r m e r  d a n s  u a  
cerc le  s i  é t r o i t .  Dix v o l u m e s  1 m a i s  c ' e s t  i m p o s 
s ible  ! P o u r q u o i  p a s  v ing t ,  p o u r q u o i  p a s  c e n t ?  

Mais n o u s  n e  n o u s  l a i s sons  p a s  r e b u t e r  p a r  
ce l te  fin d e  non - r ecevo i r  . E t  n o u s  ins i s tons  a u 
p r è s  d e  n o t r e  i n t e r l o c u t e u r  ; « Consultez vo t re  
p ropre -expér i ence ,  cherchez  d a n s  votre souven i r .  
Q u e l s  son t  l e s  l iv res  q u i  o n t  exercé  s u r  vous,  
d a n s  vo t r e  j e u n e s s e ,  u n e  i n f l uence  q u e  vous  j u 
gez avoi r  é t é  b i en fa i san te  e t  f é conde ,  ceu.'c d o n t  
vous  sentez  a u j o u r d ' h u i  q u e  vous  avez r e ç u  p o u r  
t o u l e  l a  vie u n e  i m p u l s i o n ,  u n e  o r i e n t a t i o n ?  
Quels  sont ,  d e  ceux- là  e t  d e  t an t  d ' a u t r e s  q u e  
v o u s  avez l u s  d e p u i s ,  l e s  d i x  p r e m i e r s ,  les  dix 
essent ie ls  q u e  vous  voudriez ,  à t o u t  p r i x ,  m è r e ,  
f a i r e  l i r e  à vot re  fille, p è r e ,  à vo t re  g a r ç o n ?  » 

S a n s  dou te ,  le p r o b l è m e  e s t  délicat," l e  c h o i x  
e m b a r r a s s a n t  e t  les é l imina t ions  crue l les .  Mais 
c ' e s t  c e  q u i  f a i t  p r é c i s é m e n t  l ' i n té rê t  d e  l ' o p é r a 
t i o n  ; elle vous fo rce  à r e n t r e r  t o u t  a u  f o n d  d e  
v o u s - m ê m e s  e t  à f ixer  des  i m p r e s s i o n s ,  des  p r é 
f é r e n c e s  q u e  vous  laisseriez volont iers  flottantes. 

Quoi q u e  vous  répondiez ,  i l  y a u r a  t ou t e  u n e  
phi losophie  d a n s  vo t r e  r é p o n s e .  E t  si vous  ê t e s  
que lques  cen ta ines  e t  s u r t o u t  q u e l q u e s  mill iei 's  à 
r é p o n d r e ,  ce  s e r a  p r e s q u e  u n e  confess ion  g é n é 
r a l e  d e  l ' â m e  f r a n ç a i s e  q u e  n o u s  a u r o n s  recuei l 
l ie .  N o u s  s a u r o n s  d a n s  q u e l  s e n s  inc l ine  l 'opinion 
réel le ,  l 'opin ion v ra ie  ; n o u s  s a u r o n s  q u e l s  s o n t  
les  éc r i t s  qu i ,  à u n e  h e u r e  donnée—•- c a r  l e  goût  
c h a n g e  d ' h e u r e  e n  h e u r e  d a n s  l a  v i e  d ' u n  p e u p l e  
— o n t  f a ç o n n é  l 'espri t  publ ic ,  que ls  s o n t  c e u x  
qu i ,  à l ' h e u r e  p r é s e n t e ,  le t o u c h e n t ,  l ' é m e u v e n t ,  
l ' a t t i r en t ,  l ' i n sp i ren t ,  l e  f o n t  v i b r e r .  

Ce q u i  r e n d  n o t r e  i n t e r roga to i r e  u n  p e u  m o i n s  
ind i sc re t  e t  p a r t i c u l i è r e m e n t  i n t é r e s s a n t ,  c ' es t  
q u e  n o u s  l ' app l iquons  à u n  â g e  d é t e r m i n é  q u i  
n ' e s t  p a s  l ' âge  a d u l t e .  N o u s  chois issons  l e  m o 
m e n t  o ù  l ' o n  n ' a  p l u s  e n  f a c e  d e  soi u n  écol ier  
o u  u n e  écol ière .  L ' en f ance  a f a i t  p l ace  à l ' a d o 
lescence .  C'est l e  m o m e n t  m ê m e  o ù  s ' accompl i t  
d a n s  l e s  p r o f o n d e u r s  d e  l ' ê t re ,  e t  p a r  mi l le  dé
ta i l s  invisibles,  l a  m y s t é r i e u s è  t r an s i t i on  d e  l 'en
f a n t  à l ' h o m m e ,  d e  l ' i n f luence  scola i re  à l ' i n 
fluence sociale ,  d e  l a  récep t iv i t é  enfant ine-  à 
l ' i n d é p e n d a n c e  iuvéni le ,  d e  l ' éduca t ion  à l ' a u t o 
n o m i e .  

E t  n ' e s t - i l  p a s  v r a i  q u e  c ' es t  l ' â g e  o ù  les lec
t u r e s  o n t  u n e  s a v e u r  e t  l a i s sen t  u n e  i m p r e s s i o n  
u n i q u e  ? L e  l ivre q u e  l ' on  l i t  à c e t  â g e ,  ce  
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n ' e s t  p l u s  u n  l ivre d e  CIHSSB,  en f in  c 'es t  l ' a m i ,  
c ' es t  l e  conf iden t  l ib remei i t  choisi ,  c 'est  celui a v e c  
q u i  e t  p a r  q u i  o n  r ê v e ,  on  p e n s e ,  o n  a i m e ,  o n  c r o i t .  

Lec tu re  décis ive,  p a r c e  q u e  l ' h e u r e  e s t  décisive 
d a n s  l a  vie.  Lec ture  ( |u i  f a i t ,  d a n s  l ' à m e  d e  qu inze  
a n s ,  u n  t rava i l  t ou t  a n a l o g u e  à ce lu i  d u  p r i n 
t e m p s  s u r  l a  t e r r e ,  q u a n d  n a i s s e n t  les  p r e m i è r e s  
f l e u r s .  

L a  p rav i t é ,  l a  por l ée  inca lcu lab le  d e  ce t t e  h e u r e  
fugi t ive e t  dél icieuse,  il n ' e s t  pe r sonne  qui  n e  
s ' e n  r e n d e  c o m p i e .  Et  d e  l à  v ien t  q u e  b e a u c o u p  
hés i le ro t i t  a u  m o m e n t , d e  f ixe r  l e u r  cho ix ,  sen-
l a n t  combien  i l i m p o r l e  d e  b i e n  chois i r .  

Mais n ' e x a g é r o n s  r i e n .  Nous n e  d e m a n d o n s  
p a s  q u e  chacun  s 'ér ige  e n  légis la teur  o u  e n  t h é o 
r ic ien  d ' u n e  s i  diff ici le m a i i è r e .  Au con t ra i r e ,  
t o u t  ce  q u e  nous  s o u h a i t o n s ,  c 'es t  q u e  c h a c u n  se  
b o r n e  à n o t e r  s a  p r o p r e  expé r i ence ,  à d r e  ce  
qu ' i l  a ép rouvé .  Ce s e r a  u n  s i m p l e  re levé .  E t  ce  
re levé  t o u t  sec  — e n  d i x  m o t s ,  pu isqu ' i l  n ' e n  f a u t  
q u e  dix — e n  d i r a  p l u s  q u e  b e a u c o u p  d e  d i s s e r 
t a t i ons  l i t t é ra i res ,  p h i l o s o p h i q u e s ,  m o r a l e s ,  f u s 
sen t -e l les  excel lenles .  

Nous  n o u s  g a r d o n s  b i e n  d e  r e c o m m a n d e r  ou  
d ' exc lu re  a u c u n e  ca tégor i e  d e  l ivres  ou  d ' a u 
teurs ,  a n c i e n s  ou  moderne.»,  c lass iques  o u  n o n .  
C'est u n e  consu l t a t i on  d e  b o n n e  fo i  q u e  n o u s  
v o u d r i o n s  o r g a n i s e r ,  e t  l e  me i l l eu r  m o y e n  n o u s  
s emb le  ê t r e  d e  n e  p a s  l ' o rgan i se r  d u  tou t ,  l a i s 
s a n t  à c h a c u n  / 'hor izon g r a n d  o u v e r t  e t  l a  p l e i n e  
l i be r t é  d e  l ' essor .  

Les r é p o n s e s  r e ç u e s ,  n o u s  n e  f e r o n s  p a s  n o n  
p lus ,  à n o t r e  t o u r ,  œ u v r e  c r i t i q u e  ou t h é o r i q u e .  
Nous  e n r e g i s t r e r o n s  l e s  r é s u l t a t s .  N o u s  d i r o n s  
q u e l  n o m b r e  d e  su f f r ages  a u r a  recue i l l i  c h a c u n  
des  l ivres  q u e  n o u s  t r ouve rons  s u r  n o s  l i s tes .  E t  
a p r è s  avo i r  f a i t ,  à t i t r e  d e  r e m e r c i e m e n t  à n o s  
c o l l a b o r a t e u r s  bénévoles ,  l a  d i s t r i bu t ion  d e s  v o 
l u m e s  i n d i q u é s  p a r l e  p r o g r a m m e  ci-dessus,  n o u s  
s e r o n s  h e u r e u x  d ' avo i r  livré u n e  a m p l e  m a t i è r e  
à ceux  q u i  v o u d r o n t  e n  l i r e r  d e s  i nduc t ions  sui-
l ' é t a t  d e s  op in ions ,  d e s  c royances ,  d e s  t e n d a n c e s  
mora l e s  e t  socia les  d e  l a  F r a n c e  a u  d é b u t  d u  
xx= s ièc le .  

F .  B .  

ÉDUCATION ET ENSEIGNEMENT 

UNION 

Les associa t ions  scolaires  e t  pos t -scola i res  d u  
L o i i e t  s e  l iv ren t ,  e n  ce  m o m e n t ,  à u n e  m a n i 
f e s t a t i o n  b i e n  in t é re s san te ,  q u i  p o u r r a i t  deve
n i r  l e  p o i n t  d e  d é p a r t  d ' u n  m o u v e m e n t  p l u s  
é t e n d u  e t  r e n d r e  a ins i ,  a u x  n o m b r e u s e s  œuvres  
n é e s  d e  l 'école l a ï q u e ,  le service d ' e n  a s s u r e r  
l ' ex is tence ,  d ' e n  for t i f ie r  l ' a c t i on ,  d ' e n  é t e n d r e  e t  
d ' e n  r égu la r i s e r  l e s  b ienfa i t s .  

Elles v i ennen t ,  e n  peu  d e  t e m p s ,  d e  c o n s t i t u e r  
u n e  d o u b l e  f é d é r a t i o n .  S i m u l t a n é m e n t ,  l e s  Mu
tua l i t és  o u  pe t i t e s  Cavé d ' u n e  p a r t ,  e t  l e s  Sociétés  
d e  t i r  d e  l ' a u t r e ,  s e  s o n t  d o n n é  l a  m a i n  e t  o n t  
m i s  e n  u n  seu l  fa isceau  l e u r s  forces  é p a r s e s .  
Elles o n t  f o r m é  : 1» l ' U n i o n  d é p a r t e m e n t a l e  d e s  
m u t u a l i t é s  d u  Loiret ,  d u n t  les  s t a t u t s  o n t  é t é  a p 
p rouvés  l e  26 s e p t e m b r e  d e r n i e r  p a r  l e  m i n i s t r e  
d e  l ' I n t é r i e u r ;  2° l 'Union d e s  sociétés  scola i res  e t  
pos t - sco la i ies  d e  t i r  des  écoles pub l iques  d u  Loi
r e t ,  q u i  a acqu i s  l a  capaci té  j u r i d i q u e  en  s e  c o n 
f o r m a n t  a u x  p r e s c r i p t i o n s  d e  l a  loi  d u  1='' ju i l 
l e t  1901. 

E n  s e  g r o u p a n t ,  ces  sociétés n ' o n t  r i e n  sacr i f ié  
d e  l e u r  i n d é p e n d a n c e  n i  d e  l e u r  a u t o n o m i e .  Les 
Comi tés  admin i s t r a t i f s  d e s  d e u x  Unions n e  peu
v e n t  s ' i m m i s c e r  n i  d a n s  l e u r  d i rec t ion ,  n i  d a n s  
l e u r  f o n c t i o n n e m e n t .  C'est  l a  l ib re  ini t iat ive d a n s  
u n e  p a r f a i t e  u n i t é  d e  vue.  L 'espr i t  d e  sol idar i té  
e n f e r m é  d a n s  les  l imi tes  é t ro i t es  d e  l a  c o m m u n e ,  
a p r i s  s o n  e s s o r .  Il avai t  f a i t  na î t r e  c h a c u n e  d e  
c e s  ins t i tu t ions ,  il l e s  r é u n i t  en  l eur  d o n n a n t  u n e  
m ê m e  à m e ,  e n  les  o r i en t an t  ve r s  u n  m ê m e  bu l ,  
e n  l eur  p r o p o s a n t  l e  m ê m e  idéal .  Les  v u e s  s 'élè
ven t  e t  s ' é t e n d e n t .  L a  p u i s s a n c e  d e  c h a c u n  s 'ac
cro î t  d e  l a  f o r c e  d e  tous .  

A ces avantages ,  d ' a u t r e s  s ' a j o u t e n t  : 
P o u r  les  mutua l i t é s ,  i l  es t  p lus  faci le  d e  r ég l e r ,  

a u  m i e u x  d e s  in t é rê t s  d e  l e u r s  m e m b r e s  pa r t i c i 
pan t s ,  l e s  diff icul tés  q u i  r é su l t en t ,  p o u r  e u x ,  d ' u n  
c h a n g e m e n t  d e  r é s idence .  Elles vo ien t  s e  s i m 

p l i f i e r  l e u r  comptab i l i t é  p a r  l a  c r é a t i o n  d ' u n  fonds  
c o m m u n  d é p a r t e m e n t a l  d e  r e t r a i t e ,  qui  r e m p l a c e  
l e  f onds  p r o p r e  à c h a q u e  s o c i é t é .  Enf in  l a  p ro 
p a g a n d e  mu tua l i s t e  s ' exe rce  avec  p l u s  d ' e f f icac i té  
d a n s  l e s  c o m m u n e s  q u i  y s o n t  j u squ ' i c i  d e m e u 
r é e s  r é f r ac t a i r e s .  

l .es soc ié tés  d e  t i r  t i r e r o n t  d e  l e u r  f é d é r a t i o n  
d e s  secour s  e n  n a t u r e  e t  e n  a r g e n t  qu 'e l les  n ' a r 
r iva ien t  p a s  à se  p r o c u r e r  d a n s  l e u r  i so l emen t .  
El les  e n  r ecev ron t  d e s  i n s t r u c t i o n s  t e c h n i q u e s  
q u i  d o n n e r o n t  p l u s  d e  préc is ion  à l e u r  ense igne
m e n t ,  a u s s i  d e s  p r i x  e t  d e s  r é c o m p e n s e s  d o n t  les  
concour s  locaux  s e r o n t  r é h a u s s é s .  I l  s e r a  c réé  
e n t r e  e l les  des  c h a m p i o n n a t s  q u i  s t i m u l e r o n t  l e  
zèle d e s  t i r e u r s .  L 'Union f e r a  r a y o n n e r  l e u r  es 
p r i t  d a n s  l e s  c o m m u n e s  e t  l e s  éco les  o ù  il  n ' a  
p a s  e n c o r e  p é n é i r é  e t  p r o v o q u e r a  p a r t o u t  l a  
c réa t ion  d 'œuvre s  s imi l a i r e s .  

I l  m ' a  p a r u  q u e  ce t t e  o r g a n i s a t i o n  va la i t  d ' ê t r e  
s igna l ée .  Pu isse  c e  v e n t  d ' u n i o n s o u f l l e r  p a r t o u t !  
P e u t - ê t r e  p o u r r a i t - o n  a lo r s  r êve r  d ' u n  g r o u p e 
m e n t  p l u s  vas te  enco re .  P o u r q u o i  p a s ?  

P .  E S T I E N N E .  

LE LIVRET DE SCOLARITÉ A L'EXAIVIEN 
DU BREVET SUPÉRIEUR 

On sa i t  q u ' u n  a r r ê t é  r é c e n t  du  m i n i s i r e  de  
l ' Ins t ruc t ion  p u b l i q u e  a a u t o r i s é  l a  p roduc t ion  
d ' u n  l ivret  d e  scolar i té  aux  e x a m e n s  d u  brevet  
s u p é r i e u r .  L e  Manuel général a i n s é r é  c e t  a r r ê t é  
d a n s  s o n  n u m é r o  d u  21 d é c e m b r e .  D a n s  le n u 
m é r o  p r é c é d e n t ,  M. G J . . .  ava i t ,  e n  r e n d a n t  | 
c o m p t e  d e s  t i 'avaux d u  Conseil  s u p é r i e u r ,  c o n s a 
c r é  que lques  l ignes  à ce t t e  m o d i f i c a t i o n  à l ' a r 
t icle 141 d e  l ' a r r ê t é  d u  18 j a n v i e r  1887. 

Or,  i l  n e  s emb le  p a s  q u e  ce t te  r é f o r m e  a i t  é l é  
accue i l l i e  a v e c  g r a n d e  f a v e u r .  Son  lîut e s t  d ' a t 
t é n u e r  l e s  « ell'ets d u  h a s a r d  d e s  e x a m e n s  », e t  
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l ' un  d e  s e s  r é s u l t a i s  do i t  ê t r e  « d e  fo r t i f i e r  l e s  
é tudes  d a n s  l e s  écoles  n o r m a l e s  » .  Il n ' y  a p e u t -
ê t re  p a s  b e a u c o u p  d ' i m p o r l a n c e  à a t t a c h e r  a u x  
h a s a r d s  d e s  e x a m e n s  : s i ,  p a r  u n  d e s  acc iden t s  
q u e  s ignale  M. J . . . ,  u n  é lève d 'éco le  n o r m a l e  n e  
réuss i t  p a s  en ju i l l e t ,  il s e  r a t t r a p e r a  s û r p m e n t  
e n  oc tobre ,  e t  n e  le f i t - i l  q u e  h u i t  m o i s  p l u s  
t a rd ,  s a  s i tuat ion n ' e n  s e r a i t  e n  a u c u n e  m a n i è r e  
c o m p r o m i s e .  La p roduc t ion  d u  l iv re t ,  cj 'un l ivret  
p resque  f a t a l e m e n t  é log ieux ,  fac i l i t e ra  le succès  
de  tous ,  e t  p a r  su i te  a b a i s s e r a  p lu tô t  qu ' e l l e  
n 'é lèvera  La v a l e u r  d u  b reve t  s u p é r i e u r .  D e  
même, n o u s  n e  voyons  p a s  b i e n  q u e  l a  q u a s i -
cer t i tude  d ' ê t r e  r e ç u s  a u x  e x a m e n s  for t i f i e  l e s  
é t u d e s  d e s  é lèves-mfi l t res .  Mais, d ' a u t r e  p a r t ,  
tous  les a s p i r a n i s  a u  b r eve t  s u p é r i e u r  n e  son t  
p a s  d a n s  les éco les  n o r m a l e s .  Voici p r é c i s é m e n t  
que lques  n o t e s  q u i  n o u s  o n t  é té  r e m i s e s  p a r  l e  
di i 'ccleur  d ' u n e  g r a n d e  école  privée l a ï q u e  e t  
qu ' i l  n o u s  a p r i é  d e  f a i r e  p a s s e r  sous  l e s  y e u x  
d e s  l e c t e u r s  d u  Manuel général, avec  l a  p e n s é e  
q u e  peu t -ê t re  o n  j u g e r a i t  l a  ques t ion  a'^sez i n t é 
r e s s a n t e  p o u r  l a  d i scu te r  d a n s  ce  j o u r n a l  : 

« L e  l ivret  d e  sco la r i t é  s e r a  s i ncè re ,  q u a n d  il 
; s ' ag i r a  d e s  c a n d i d a t s  s o r t a n t  d e s  é t ab l i s semen t s  

® d e  l 'E ia t  e t  s u r t o u t  d e s  écoles  n o r m a l e s ,  l e s  d i -
p '  r e c t e u r s  e t  les  p r o f e s s e u r s  d e  ces  é t ab l i s sements  
g é t a n t  i ndépendan t s  d e  l e u r s  élèves. Cependan t ,  

au  b a c c a l a u r é a t ,  b e a u c o u p  d e  p r o f e s s e u r s  t r o u 
vent  dé l i ca t  de  dé l i v r e r  u n  l i v re t  vé r id ique  à u n  
é lève m é d i o c r e  : d i r e  f r a n c h e m e n t  c e  qu ' i l s  p e n 
sen t  d ' u n  tel c a n d i d a t  s e r a i t  a s s u r e r  son  échec .  

« Dans  l ' e n s e i g n e m e n t  l ib re ,  t o u t  élève a u q u e l  
u n  d i r ec t eu r  n e  v o u d r a  p a s  dé l iv re r  u n  b o n  l i 
v re t  d e  sco lar i té ,  c h a n g e r a  d 'é ta i î l i ssement  e t  se  
f e r a  l 'élève d e  l a  m a i s o n  où  il  s e r a  a s s u r é  d e  
t rouve r  u n e  s i g n a t u r e  compla i san t e .  Peu t - ê t r e ,  
eu  province ,  sort ira-t- i l  d e  l à  p e u  d ' i n c o n v é -
n ien i s ,  le n o m b r e  d e s  é t ab l i s semen t s  l i b r e s  p r é -
p ' i r . in t  a u  b r e v e t  s u p é r i e u r  é t a n t  p e u  cons idé 
r a b l e .  A P a r i s ,  i l  en  va a u t r e m e n t ;  ces  é tabl isse
m e n t s  son t  n o m b r e u x  : l e s  t r o i s  q u a r t s  d e s  
a sp i r an t s  e t  a s p i r a n t e s  d e  l a  sess ion  d e  j u i n  e t  
tous  c e u x  d e  l a  sess ion  d ' oc tob re  p rov iennen t  
des  é t ab l i s semen t s  l i b r e s .  On p l a c e  d o n c  l e s  d i 
r e c t e u r s  e t  l e s  d i rec t r i ces  d a n s  l ' a l t e rna l ive  d e  
dél ivrer  t o u j o u r s  d e  b o n s  l i v re t s  d e  sco lar i té  o u  
de  p e r d r e  l e u r s  élèves a u  p ro f i t  d e  c o n c u r r e n t s  
m o i n s  s c r u p u l e u x .  

« C o m m e n t  l e s  commiss ions  découvr i ron t -e l l e s  
p r o m p t e m e n t  l e s  é | a b l i s s e m e n t s  o ù  l e s  l iv re ts  n e  
se ron t  p a s  é tabl is  c o n s c i e n c i e u s e m e n t ?  A P a r i s ,  
b e a u c o u p  d ' é t ab l i s semen t s  n e  p r é s e n t e n t  q u e  
q u a t r e  o u  c i n q  c a n d i d a t s  c h a q u e  a n n é e ;  o r ,  
c inq commiss ions ,  a u  m i n i n u m ,  f o n c t i o n n a n t  à 
c h a q u e  session,  on  p e u t  a d m e t t r e  q u e  les m ô m e s  
e x a m i n a t e u r s  n e  v e r r o n t  c h a q u e  a n n é e  q u ' u n  
élève d e  ces  é t a b l i s s e m e n t s ;  c o m m e n t  s e  l e s  r a p 
pelleront-ils,  p a r m i  l e s  so ixan te  ou qua t r e -v ing t s  
a sp i r an t s  qu' i ls  a u r o n t  e x a m i n é s ?  Le.s é tabl i sse
m e n t s  i m p o r t a n t s  s o n t  l e s  seu l s  d o n t  l e s  élèves 
p o u r r o n t  laisser q u e l q u e  souveni r  d a n s  l ' e sp r i t  
des  examina teurs .  Or  ceux-ci ,  à c a u s e  d e  l e u r  
s incér i té  relat ive d a n s  l a  r é d a c t i o n  d u  l ivre t ,  s e  
leroiit d u  t o r t  à e u x - m ê m e s ,  p o u r  le p l u s  g r a n d  
prof i t  d e  l e u r s  p e a  i m p o r t a n t s  r i v a u x .  

« Le l ivré t  e s t  facul ta t i f .  T o u t  c a n d i d a t  qu i  
n e  p r é s e n t e r a  p a s  d e  l i v r e t  s e r a  suspec t  ; l ' e x a 
m i n a t e u r  n e  sera-t- i l  p a s  enc l in  à p e n s e r  q u e  c e t  
abs ten t ionn is te  e s t  u n  m a u v a i s  élève q u i  n ' a u 
r a i t  à p r o d u i r e  q u ' u n  m a u v a i s  l ivre t?  

« On pense r a  m o i n s  a u  b r eve t  e n  3= a n n é e ,  d i t  

M .  J . . . .  Un élève-maître ,  pos sédan t  u n  b o n  l i 
vre!,  d e v r a  d o n c  ê t r e  a d m i s  a u  B. S . ,  m ê m e  s ' i l  
r é p o n d  m é d i o c r e m e n t ?  E n  sera- t- i l  d e  m ê m e  d e s  
c a u d i d a l s  p r é sen t é s  p a r  l e s  é t ab l i s semen t s  l i 
b r e s ? .  . 

« Le visa d e  l ' i n spec teu r  p r i m a i r e  est- i l  u n e  
g a r a n t i e  d e  l a  s incé r i t é  d u  l i v r e t  o u  u n e  s imp le  
légal i sa t ion  d e  l a  s i g n a t u r e  d u  d i r e c t e u r ?  A u 
c u n  i n s p e c t e u r  n ' a  l e  t e m p s  d e  s e  r e n d r e  c o m p t e  
d e  l a  va leur  d e  l ' e n s e i g n e m e n t  d o n n é  d a n s  l e s  
é t a b l i s s e m e n t s  l ibres ,  e n c o r e  m o i n s  d e  l a  v a l e u r  
d e s  é lèves .  Le visa  n ' e s t  d o n c  p l u s  q u ' u n e  léga l i 
sa t ion  d e  s i g n a t u r e  : en q u o i  ce t t e  l éga l i s a t i on  
est-el le  u t i l e? . . .  

« Le l ivret  d e  scolar i té ,  c o n c l u t  l e  chef  d ' é t a 
b l i s semen t ,  p o u r r a i t  ê t r e  a u t o r i s é  p o u r  l e s  élèves 
d e s  écoles n o r m a l e s .  I l  n ' y  a n u l  a v a n t a g e ,  e t  a u  
con t r a i r e  d e  n o m b r e u x  inconvén ien t s ,  à l e  d e 
m a n d e r  a u x  élèves ries écoles  l i b r e s .  Qu 'on  
p r e n n e  g a r d e ,  a joute- t - i l ,  en  v o u l a n t  f a i r e  l a  
g u e r r e  à u n  cer ta in  e n s e i g n e m e n t  p r ivé ,  on  n u i t  
à u n  au t r e  e n s e i g n e m e n t  l ib re ,  à ce r t a ines  ins t i 
t u t i o n s  l a ï q u e s  sé r i euses  q u i  n e  son t  p a s  d e s  
e n n e m i e s  d e  l 'E l a t  e t  d e  l a  R é p u b l i q u e ,  m a i s  
s o n i ,  a u  con t r a i r e ,  des  r iva les  u t i l e s  d e s  écoles  
d e  l 'E t a t ,  u t i les  à c e s  écoles m ê m e s .  » 

Voi là  ces n o t e s ,  éc r i tes  a u  c o u r a n t  d e  l a  p l u m e ,  
p e n d a n t  q u e  n o t r e  a m i  le chef  d ' ins t i tu t ion c o m 
m e n t a i t  l ' a r t ic le  d e  M. J . .  e t  l ' a r r ê t é  d u  minis 
t r e .  N e  sont -e l les  p a s  d e  n a t u r e  à é b r a n l e r  l a  foi  
q u ' o n  p o u r r a i t ,  a u  p r e m i e r  a b o r d ,  avo i r  e n  l 'eff i
caci té  d u  l ivret  d e  sco la r i t é?  Or ,  ce t t e  ques t ion  
i n t é r e s s e  n o n  s e u l e m e n t  l e s  dire,cteurs  des  é ta 
b l i s s e m e n t s  l ibres ,  m a i s  e n c o r e  les  a s p i r a n t s  e t  
p a r  s u i t e  les  f ami l l e s .  Des  r é f l ex ions  sui' ce  s u j e t  
p o u r r a i e n t  éc la i re r  d a v a n t a g e  e t  l e  m i n i s t r e  e t  le 
Consei l  s u p é r i e u r ,  e t  t ou t e  u n e  p o r t i o n  d u  p e r 
sonne l  e n s e i g n a n t  d e  ce  p a y s .  

G. M. 

A TRAVERS LA PÉDAGOGIE 

A quel iifçe un enTant doit-il savoir lire ? 
C'est  u n  a r t i c l e  d é j à  anc ien ,  ce lu i  d e  M. J .  F è -

v r e ,  pub l i é  d a n s  l e  Manuel général d u  28  s e p i e m -
b r e  d e r n i e r  ( p .  61 o), q u i  m e  f a i t  f a i r e  q u e l q u e s  
réf lexions  q u e  voici  : 

On  p o u r r a i t  d e m a n d e r  d e  m ê m e  : à q u e l  â g e  
u n  e n f a n t  doi t - i l  m a r c h e r ,  p a r l e r ,  d i r e  o u  f a i r e  
ceci o u  ce la  ? 

La q u e s t i o n  se ra i t  p e u t - ê t r e  m i e u x  p o s é e ,  si 
l 'on  r e m p l a ç a i t  l e  v e r b e  devoir p a r  l e  ve rbe  pou
voir. 

On se ra i t  a ins i  a m e n é  à d e m a n d e r  à l ' e x p é 
r i e n c e  u n e  r é p o n s e  q u e  l a  t h é o r i e  e s t  i m p u i s 
s a n t e  à d o n n e r .  

I l  s e r a i t  i n t é r e s san t  d e  c o n n a î i r e  l e s  r é p o n s e s  
d e s  m a î t r e s  e t  d e s  m a î t r e s s e s  q u i  o n t  a p p r i s  à 
l i r e  à u n  g r a n d  n o m b r e  d ' e n f a n t s .  

Je  su i s  p o r t é  à m e  r a n g e r  p r o v i s o i r e m e n t  à 
l 'avis  d e  l a  revue  a m é r i c a i n e .  J e  c ro i s  q u ' o n  fa i t  
l i r e  l e s  e n f a n t s  t r o p  t ô t .  Mais  j e  n ' e n t e n d s  fixer 
a u c u n e  d a t e ,  m ' e n  r é f é r a n t ,  e n  ce t t e  m a t i è r e  
c o m m e  e n  t o u t e  a u t r e ,  à l a  s eu l e  expér ience  
q u ' o n  devra i t  u n i q u e m e n t  c o n s u l t e r .  

L a  m è r e  e s sa i e  d e  f a i r e  p a r l e r  son e n f a n t .  El le  
l u i  p a r l e  e t  lu i  d i t  l e s  m ê m e s  m o t s  j u s q u ' à  c e  
qu ' i l  p a r v i e n n e  à l e s  r é p é t e r ,  d ' a b o r d  e n  b a l b u 
t i a n t ,  e t  p e u  à p e u  p l u s  d i s t i nc t emen t .  
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Elle essaie d e  m ê m e  d e  l e  f a i r e  m a r c h e r ,  d è s  
q u e  ses  p e t i t e s  j a m b e s  peuven t  s u p p o r t e r  l e  po ids  
d e  s o n  c o r p s .  

C'est a i n s i  q u ' i l  f a u t  e s saye r  d ' a p p r e n d r e  à l i r e  
a u x  e n f a n t s ,  s a n s  ob l iga t ion  n i  violence,  p a r  d e s  
essa is  f r é q u e r o m e n t  r enouve lés .  

L ' e n f a n t  dés i r e  p a r l e r ;  i l  dés i re  m a r c h e r .  Il 
f a i t  a ins i  l a  mo i t i é  d e  la be sogne .  

Q u i a  j a m a i s  songé  à a t t e n d r e  qu ' i l  dés i re  l i r e ?  
Doi t -on r é e l l e m e n t  a t t e n d r e  q u e  l e  dés i r  n a i s s e  
chez  J ' en fan l ,  o u  b ien  est-il p ré fé rab le  d e  le l u i  
s u g g é r e r ?  C'est e n c o r e  u n e  ques t ion  q u e  l ' e x p é 
r i e n c e  se,ule p e r m e t  de- r é s o u d r e  sc ien t i f ique
m e n t .  

J e  c ro i s  q u e  l ' âge  d e s  e n f a n i s  a u x q u e l s  o n  
p e u t  d o n n e r  u t i l e m e n t  l e s  p r e m i è r e s  l eçons  d e  
l ec tu re  va r i e  b e a u c o u p  avec  l e u r  d e g r é  d ' i n t e l 
l igence .  

Quest ion d ' expé r i ence ,  e n c o r e  u n e  fo is ,  ques 
tion d e  fa i t s  e t  d e  f a i t s  b i e n  observés .  

Q u a n d  apprendrons -nous  à b i e n  o b s e r v e r ?  
E t  q u e  f e r o n t  les e n f a n t s  a v a n t  d e  savoir  l i r e ,  

d e m a n d e  ensui te  M. F è v r e ?  
La r evue  a m é r i c a i n e  r é p o n d  q u e  l e u r s  é t u d e s  

s e r o n t  exclus ivement ,  orales,, e t  qu 'e l les  a u r o n t  
poui '  o b j e t  l e  m o n d e  m a t é r i e l .  

Ce t te  r é p o n s e  n e  m e  sa t i s fa i t  p a s .  L a  pa ro l e  
n ' e s t  p a s  tou t .  

Que fa i t -on  d e  l ' ac t ion  e t  d e  l ' e n s e i g n e m e n t  
p a r  les  ac tes  ? 

Est-ce à n o u s  d e  r a p p e l e r  a u x  A m é r i c a i n s  q u e  
c 'es t  e n  exe rçan t  le.s e n f a n t s  e u x - m ê m e s  à l ' a c 
t ion  q u e  l ' o n  p r é p a r e  d e s  h o m m e s  d ' a c t i on  ? 

E M I L E  RIGOLAGE.  

A L'ÉTRANGER 

Coup cl'oeU sur une école américaine. 
A S p n i N G F I E L D .  

On p a r l e  souven t  d e s  écoles  a m é r i c a i n e s :  e l les  
f o n t  ceci . . .  e l les  f o n t  ce la . . .  E t  aus s i t ô t  su ivent  
d e s  cons idéra t ions  g é n é r a l e s  à pp r t e  d e  vue .  N e  
serai t- i l  p a s  b o n  d e  s a i s i r  p a r f o i s  s u r  l e  vif a u  
l i eu  d e  c e s  vues  d ' e n s e m b l e  q u e l q u e s  f a i t s  d ' e x 
p é r i e n c e s  locales,  b i e n  h u m b l e s ,  bien s imples ,  
b i en  préc is .  Voici j u s t e m e n t  u n e  sé r ie  d e  pe l i l es  
brochi i res  qu i  n o u s  f o n t  c o n n a î t r e  l e  dé ta i l  d e  l 'o r 
gan i sa t i on  scola i re  d e  Springfield ( r a p p o r t s  d e  
1899). 

S p r i n g f i e l d :  57 à o8 000 â m e s .  
Ecoles  d e  tous  l e s  d e g r é s ,  d e p u i s  les J a r d i n s  

d ' e n  a n t s  jusqu 'au.^  écoles supér ieure ,  c o m m e r 
c ia le ,  indus t r ie l le ,  e t c . ,  s a n s  oubl ie r  l e s  c o u r s  du  
s o i r .  

Cont ingent  scola i re  : envi ron  9 000 é lèves .  L a  
f r é q u e n t a t i o n  e s t  survei l lée p a r  u n  fonc t ionna i re  
spécial ,  a u q u e l  s o n t  s igna lées  t ou te s  l e s  a b s e n 
ces ,  e t  d e p u i s  le !<"• s e p t e m b r e  1898, u n e  loi p u 
n i t  d ' u n e  a m e n d e  d e  20 dol la rs  l e s  p a r e n t s  on 
p e r s o n n e s  c h a r g é s  d ' e n f a n t s  d ' â g e  scola i re  q u i  
o n t  p rovoqué  ou  au tor i sé  10 d e m i - j o u r n é e s  d ' ab 
s e n c e  e n  6 mo i s .  (Le m ê m e  agen t ' v i s i t e  l e s  a t e 
l i e r s  qu i  o c c u p e n t  d e s  en fan t s ) .  

Voici q u e l q u e s - u n s  d e s  f a i t s  e t  ges tes  d e  c e  
f o n c t i o n n a i r e  p o u r  1898. 

Visites a u x  u s i n e s  o u  a te l ie rs  17 
Cons ta t a t ions  d 'enfants  i l l cga lement  e m 

p l o y é s  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  19 

Visites à domic i le  4 789 
P a r e n t s  poursu iv i s  p o u r  r é s i s t ances  a u x  

lo i s  sco la i res  2 
P a r e n t s  aver t i s  qu ' i l s  s e ra i en t  poursuivis  

s ' ils n ' a s su ra ien t  p a s  u n e  f r é q u e n t a t i o n  
p l u s  r égu l i è r e  . 24 

Vapabonds  envoyés  à l ' école  spéc ia le  
(Truantschool) 11 

Heurps  cle c lasses  : 
Ecoles  o r d i n a i r e s ,  d e u x  s é a n c e s  d e  9 h .  à m i d i  

e t  d e  2 à 4 h .  
Eco l e  s u p é r i e u r e ,  u n e  s é a n c e  d e  8 h .  1 / 2  à 

1 h .  d / 2 ,  s o i t  t o u j o u r s  b - b e u r e s  p a r  j o u r .  
La séance  u n i q u e  d e  l ' éco le  s u p é r i e u r e  es t  cou

p é e  à 11 h .  1/4 p a r  u n  r e p o s  d ' u n e  d e m i - h e u r e  o ù  
p ro fe s seu r s  e t  élèves p e u v e n t  a l le r  s e  r é c o n f o r t e r  
à l a  sa l le  d e  r e s t a u r a n t  a n n e x é e  à l ' é tab l i sse
m e n t  ; l à  o n  l eu r  s e r t  à t r è s  b o n  m a r c h é ,  l a i t ,  
c acao ,  sandwichs ,  f ru i t s ,  e t c .  

Il n ' y  a j a m a i s  d a n s  l e s  éco les  p r i m a i r e s  aucun 
devo i r  à f a i r e  à l a  maison  ; à l 'école s u p é r i e u r e  
3 h e u r e s  a u  m a x i m u m ,  avec  ce t t e  m e n t i o n  s p é 
cia le  : « E n  a u c u n  cas  ces t r a v a u x  n e  d o i v e n t  
e m p i é t e r  s u r  l e  r e p o s  néces sa i r e  e t  l a  r é c r éa t i on .  
Q u a n d  l e  t e m p s  fixé e s t  d é p a s s é ,  c 'es t  excès  d e  
zèle ou m a n q u e  d e  m é t h o d e  e t  l e  d i r e c t e u r  d o i t  
e n  ê t re  i m m é d i a t e m e n t  avisé  p o u r  qu ' i l  pu i s se  y 
r e m é d i e r  e n  r e c h e r c h a n t  l e s  causes  : f a u t e  d e  
l 'élève ou  d e  l ' e n s e i g n e m e n t .  » 

Cont ingents  m o y e n s  d e s  classes : Eco les  o r d i 
n a i r e s ,  40-4o ; — Ecole supé r i eu re ,  4S-S0;—• 
J a r d i n s  d ' en fan t s ,  18-20. 

A u c u n e  école  spéciale  a u x  filles o u  a u x  g a r 
ç o n s .  A tous  les d e g r é s ,  l a  coéduca t i on  e s t  l a  
r èg le .  S e u l e m e n t  p o u r  l e s  occupa t ions  p a r t i c u 
l i è r e s  à c h a q u e  s e x e  o n  o r g a n i s e  l ' emp lo i  d u  
t e m p s  d e  f a ç o n  q u e  l e s  filles f a s sen t  d e  l a  c o u 
t u r e  p a r  e x e m p l e , . p e n d a n t  q u e  l e s  gai 'çons f e 
r o n t  les t r a v a u x  m a n u e l s  q u i  l e u r  s o n t  p r o p r e s .  

D ' a i l l eu r s  p r e s q u e  t o u t e s  l e s  c lasses  s o n t  c o n 
fiées à des  f e m m e s :  c lasses  d u  j o u r :  230 i n s t i t u 
t r ices  c o n t r e  20 i n s t i t u t e u r s  ; c lasses  d u  s o i r  : 
u n e  q u a r a n t a i n e  d e  p r o f e s s e u r s  d o n t  l e s  t r o i s  
q u a r t s  s o n t  des  f e m m e s .  

L e  comi t é  sco la i re  l u i -même  q u i  s e  c o m p o s e  
d e  15 m e m b r e s  c o m p t e  3 f e m m e s ,  c e  qu i  p o u r  
Spr ingf ie ld  e s t  p e u  d e  chose  peu t - ê t r e ,  m a i s  l e u r  
i n f l uence  n ' e n  e^t p a s  m o i n s  très effective à en 
j u g e r  p a r  ce t t e  p h r a s e  d u  r a p p o r t :  

'c L a  s an t é  d e s  e n f a n t s  d e  n o s  écoles  n ' a  j amais -
é t é  p l u s  s o i g n e u s e m e n t  a s s u r é e  q u e  p e n d a n t  c e s  
10 d e r n i è r e s  a n n é e s ,  ce q u i  es t  l a r g e m e n t  dti  a u x  
d a m e s  d u  c o m i t é  q u i  s e  sont  f a i t  u n  devo i r  s p é 
c ia l  d e  vei l ler  à l a  b o n n e  hyg iène  d e  n o s  é tab l i s 
s e m e n t s .  » 

I I  

J ' a r r ê t e  l à  m e s  ex t r a i t s  d e  d o c u m e n t s  s t a t i s t i 
q u e s .  11 f a u d r a i t  p a s s e r  a u x  e n s e i g n e m e n t s  p é d a 
g o g i q u e s .  J ' e n  cuei l le  u n ,  u n  s e u l ,  a u  h a s a r d .  I l  
s ' a g i t  d u  p r o g r a m m e  d 'h i s to i r e  n a t u r e l l e .  

Ext ra i t  d e  l ' i n t roduc t ion  : 
« A l 'école  p r i m a i r e  l ' é t u d e  d e  l ' h i s to i r e  n a t u -

« re l ie  do i t  a v o i r  p o u r  b u t  d e  soutenir et d'aviver 
« l'intcrôt que les enfants ont en général pour le 
« monde extérieur, 'en même temps que de stimu-
« 1er et d'orienter l'esprit d'observation. 

« Un p ro fond  a m o u r  d e  la- n a t u r e  do i t  ê t r e  l e  
« p r i n c i p e  m ê m e  d e  l ' en se ignemen t . . .  

« L a  f acu l t é  d e  vo i r ,  d ' obse rve r  avec  i n t é r ê t  
« l e s  man i f e s t a t i ons  d e  l a  vie un iverse l l e  doit  ê t r e  
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« c o m m e  l e  c h a r m e  e t  la j o i e  d e  l ou t e  v ie  ind i -
« viduelle,  e t  d ' a b o r d  d e  tou te  vie d ' e n f a n t .  Il f a u t  
« d o n c  q u e  l ' ense ignemen t ,  p o u r  avo i r  s a  v r a i e  
« va leur ,  dépasse  l ' ence in te  é t ro i t e  d e  l a  c lasse  e t  
Œ e m p o r t e  b i e n  a u  à e l à  l ' e s  p r i t  e t  l ' imag ina t ion  
« d e s  e n f a n t s .  » 

E n  conséquence  o n  p e u t  r e m a r q u e r  d a n s  l e s  
p r o g r a m m e s  m ê m e s  n o m b r e  d ' exe rc i ce s  q u i  t e n 
den t  s i m p l e m e n t  à p r o v o q u e r  l ' e sp r i t  d ' obse rva 
t ion.  O n  y t r o u v e ,  p a r  e x e m p l e ,  des  m e n t i o n s  
c o m m e  celles-ci : 

Observation du  temps : regarder la lune, les étoiles 
du  soir et  du mat in . . .  

Observation des changements produits pa r  les sai
sons dans le ciel et  sur  terre : végétation, animaux; 

E t  des animaux aquatiques étudiés dans u n  aqua
rium. 

Collection de chenilles. 
— —• larves et cocons. 

LÉGISLATION E T  

UN BILAN 

A u x  p r e m i e r s  j o u r s  d e  l ' a n n é e  nouve l l e  l ' e x a 
m e n  d e  consc ience  e s t  d e  s a i son ,  peu t - ê t r e  m ê m e  
d e  r i g u e u r .  C'est c e  q u i  a invi té  s a n s  d o u t e  
M. Ueipecb,  s é n a t e u r ,  e t  M.  Georges  L a m y ,  p r o 
fesseur  a u  lycée  Carno t ,  à d r e s s e r  e n  so ixan te  .pa
ges  l e  b i l an  d e  « T r e n t e  a n s  d e  r é p u b l i q u e  » .  

Dans  ce l le  é t u d e  r a p i d e  o ù  l a  concis ion n ' e x c l u t  
p a s  l a  c l a r t é ,  n o u s  a v o n s  é t é  d r o i t  a u  c h a p i t r e  
qu i  n o u s  touche  d e  p l u s  p r è s  : l 'œuv re  sco la i r e  d e  
l a  I rois ième r é p u b l i q u e .  

La r é p u b l i q u e ,  d i t  l a  b r o c h u r e ,  s ' es t  d o n n é  l a  
mission d ' i n s t r u i r e  l e  p e u p l e ,  ù o n  s e u l e m e n t  p a r c e  
q u ' u n  h o m m e  i n s t r u i t  v a u t  m i e u x  e t  p lus  q u ' u n  
a u t r e ,  m a i s  p a r c e  q u e ,  d a n s  u n  p a y s  d e  s u f f r a g e  
universel ,  les  ins t i tu t ions  d é m o c r a t i q u e s  elles-
m ê m e s  v a l e n t  s u r t o u t  p a r  le c o n c o u r s  éc la i r é  d e  
tous  les c i toyens  p r o c l a m é s  l ib res  e t  é g a u x .  

Et l ' o n  n o u s  m o n t r e ,  d a n s  l ' e n s e f g n e m e n t  s u 
p é r i e u r ,  l e s  créat ions  d e  cha i res ,  le développe
m e n t  d e  l 'out i l lage,  les f o n d a t i o n s  d e  bourses ,  e n  
u n  m o t  t ous  les  e f fo r t s  concen t r é s  p o u r  f avor i se r  
le déve loppemen t  d e  la h a u t e  c u l t u r e  iutellec-
tue l lé  e t  les  p r o g r è s  d e  l a  sc ience  f r a n ç a i s e .  P l u s  
loin, c ' e s t  l ' e n s e i g n e m e n t  spéc i a l  c r é é  p a r  M. 
Duruy  q u i  s e  déve loppe  e t  g r a n d i t  s o u s  le n o m  
d ' e n s e i g n e m e n t  s e c o n d a i r e  m o d e i n e  à cô té  d u  
f r è r e  a î n é ,  l ' e n s e i g n e m e n t  g r é c o - l a t i n .  L a  c r é a 
tion d e  l 'Eco le  n o r m a l e  d e  Sèvres  e t  d e s  l y c é e s  
d e  j e u n e s  tilles, e n  e n l e v a n t  a u x  r i v a u x  d e  l 'U
niversité l e  m o n o p o l e  d e  l ' éducat ion  f é m i n i n e ,  
m e t  « à l a  d i spos i t ion  d e s  j e u n e s  filles u n  ins 
t r u m e n t  de  h a u t e  c u l t u r e  inte l lectuel le  ». 

Enf in ,  en q u e l q u e s  t r a i t s  b r e f s  e t  é n e r g i q u e s ,  
les  autciurs d e  l a  b r o c h u r e  r é s u m e n t  ce  q u i  a é t é  
f a i t  e n  t ren te  a n s  p o u r  l ' e n s e i g n e m e n t  p r i m a i r e :  
L a  lo i  d u  16 j u i n  1881 é t ab l i t  l 'ob l iga t ion  e t  l a  
la ïci té .  L'etfecitif d e s  é lèves  d e  n o s  écoles  p r i m a i 
r e s  s 'accroî t  d e  h u i t  cen t  c i n q u a n t e  m i l l e  e n 
fan ts .  La p r o p o r t i o n  d e s  i l l e t t r é s  t o m b e  e n  
1897 à 4 ,  7 p o u r  c e n t  p o u r  l e s  h o m m e s  e t  à 7 ,  2 
p o u r  c e n t  p o u r  l e s  f e m m e s .  Elle é t a i t  e n  1870 d e  
2 3  0 / 0  p o u r  les h o m m e s  e t  d e  37, 7 0 , 0  p o u r  l e s  
f e m m e s .  

Vingt -c inq  mi l le  éco les  p r i m a i r e s  s o n t  c réées  

Collection d'œufs divers : crapauds,  grenouilles, 
escargots, etc., et observations sur les animaux vivants 
pour  en suivre le développement. 

Semis divers, leurs caractères, leurs difTérences, 
Distinguer les arbres jiar leurs fouilles, leur appa

rence générale, les oiseaux p a r  leur chant, leur vol, etc. 

On a t t a c h e ,  e n  o u t r e ,  u n e  e x t r ê m e  i m p o r t a n c e  
à t ous  les  m y t h e s  e t  l égendes  s e  r a p p o r t a n t  à l a  
n a t u r e ,  o n  n e  nég l ige  p a s  n o n  p l u s  l e s  f ab l e s  e t  
c o n t e s  q u i  m e t t e n t  e n  s c è n e  d e s  a n i m a u x  e t  sou
l ignen t  q u e l q u e  j u s t e  t r a i t  d e s  m œ u r s .  

E n f i n ,  il v a  s a n s  d i r e  q u e  les  n o t i o n s  o rd ina i 
r e s  d e  zoologie,  b o t a n i q u e ,  p h y s i q u e  t r o u v e n t  
l eu r  p lace  e t  l e u r  h e u r e  s e l o n  les s a i s o n s ,  l a  f ro i 
d u r e  o u  l a  c h a l e u r ,  l a  n u i t  o u  l e  j o u r ,  e t c . ,  e n  
u n  m o t ,  c o m m e  d i t  l e  p r o g r a m m e ,  se lon  l e  « Ca
l e n d r i e r  d e  l a  n a t u r e  » .  

S .  B R È S .  

ADMINISTRATION 

ou  r e c o n s t r u i t e s ,  h u i t  cen t  mi l l ions  d é p e n s é s  
p o u r  éd i f i e r ,  a m é l i o r e r  o u  a m é n a g e r  les  l o c a u x  
sco la i r e s .  L ' ensemble  d e s  d é p e n s e s  p o u r  t o u s  l e s  
se rv ices  s 'es t  é levé  d e  94 mi l l ions  en 1877 à 
214 mi l l ions  e n  1897 ; l a  d é p e n s e  p a r  t ê t e  d 'é lève  
d e  23  f r ,  45 e n  1877 à 4 o f r .  e n l 8 9 7 .  A jou tez  
e n f i n  l e s  œ u v r e s  post^scolaires  q u i  se  s o n t  déve
l o p p é e s  avec  r a p i d i t é  d ' u n  b o u t  à l ' a u t r e  d u  t e r 
r i t o i r e ,  g r â c e  a u  d é v o u e m e n t  dés in té ressé  ( o h  
c o m b i e n  !) d e  t o u t  le p e r s o n n e l  p r imai r r ' .  P e n 
d a n t  l ' a n n é e  1900-1901, 123 000 c o n f é r e n c e s  o n t  
l ' éun i  p r è s  d e  t ro is  mi l l ions  d ' a u d i t e u r s .  De 1894 
à 1901, 3 344 assoc ia t ions  d ' a n c i e n s  e t  d ' anc ien
n e s  é lèves  — pe t i t e s  A — o n t  é t é  c r éée s  e t  c o m 
p l é t ée s  p a r  2 017 socié tés  d e  m u t u a l i t é  s co la i r e  
q u i  é t e n d e n t  l e u r s  b i en fa i t s  à p l u s  d e  oOOOOO e n 
f an t s .  

« Que c o n c l u r e  d e  c e t  ensemble  d e  f a i t s  e t  d e  
ch i f f res ,  a j o u t e n t  n o s  a u t e u r s ,  s i non  q u e  l a  Répu
b l ique ,  consc ien te  q u ' u n  g o u v e r n e m e n t  d e  s u f 
f r a g e  universel  n e  vau t  q u e  p a r  l ' éduca t ion  p o 
p u l a i r e ,  a e n t o u r é  d e  l a  sol l ic i tude l a  plus  éc la i rée  
e t  l a  p l u s  g é n é r e u s e  l ' œ u v r e  d e  l ' é d u c a t i o n  d u  
p e u p l e ,  qu 'e l le  n ' a  r i e n  nég l igé  p o u r  l a  c o m p l é t e r  
e t  p o u r  éveil ler  l e  p e u p l e  à l a  n o t i o n  d e  s e s  d r o i t s  
e t  d e  s e s  devoirs c iv iques  e t  d u  p r e m i e r  d e  s e s  
devo i r s  sociaux,  l e  devoi r  d e  so l idar i té .»  

Ayons m a i n t e n a n t  le c o u r a g e  d e  l e  d i r e .  A c e  
b r i l l a n t  t ab l eau  il n e  m a n q u e  q u e  l e s  o m b r e s .  

D'où v i e n n e n t  les s o u r d s  m u r m u r e s  q u i  m o n 
t e n t  v e r s  n o u s  d e  tous  les p o i n i s  d u  t e r r i t o i r e ?  
Quel e s t  d o n c  c e  « p é r i l  p r i m a i r e  » q u e  s igna le  
avec  n o u s ,  d a n s  t o u s  ses a r t i c les ,  u n  d e s  a d m i 
r a t e u r s  l e s  p l u s  p e r s p i c a c e s  d e  l 'œuvre  scola i re  
d e  l a  t ro i s i ème  r é p u b l i q u e ,  M. H e n r y  B é r e n g e r  ? 
Qu'est-ce q u e  ce l t e  « c r i s e  d u  r e c r u t e m e n t »  d o n t  
n o u s  e n t r e t i e n t  M. Maur ice  F a u r e  d a n s  son r a p 
p o r t  d u  b u d g e t  d e  1902? P a r l a n t  d e  l ' e n q u ê t e  
ouve r t e  p a r  l e  Manuel général — e t  s u r  1Hquelle 
n o t r e  d e r n i e r  m o t  n ' e s t  p a s  d i t  — M. Maurice 
F a u r e  v e u t  b ien r e c o n n a î t r e  « qu ' i l  n ' e s t  p a s  d e  
l e c t u r e  p l u s  ins t ruc t ive ,  p l u s  démons t r a t i ve ,  p l u s  
révé la t r i ce  d u  m a l a i s e  d o n t  sou f f r e  le p e r s o n n e l  
p r i m a i r e  q u e  cel le  d e s  dépos i t ions  recue i l l i e s ,  
s i  i n t é r e s s a n t e s  e t  p a r f o i s  s i  é m o u v a n t e s  » .  Et i l  
a j o u t e  ; « Loin d e  c a c h e r  le m a l ,  il i m p o r t e  d e  
le m e t t r e  en p l e i n e  l u m i è r e .  L ' ignorer  d e  p a r t i  
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p r i s ,  c ' es t  s ' expose r  à l e  v o i r  pe r s i s t e r  et- s ' ag
graver .  N'est-il  p a s  p r é f é r a b l e  d e  l e  r e c o n n a î t r e  
e t  d ' y  p o r t e r  r e m è d e  ?» 

E t  le m a l ,  c 'es t  q u e ,  p r é o c c u p é  d e  conso l ide r  
e t  d ' é l a r g i r  l a  b a s e  d e  n o s  ins t i tu t ions  scolaires ,  l e  
g o u v e r n e m e n t  n ' a  p a s  s u f f i s a m m e n t  t rava i l l é  à 
a m é l i o r e r  l a  condi t ion  d e s  i n s t i t u t eu r s .  E t  q u e  
p e u v e n t  l e s  ins t i lu t ions  s a n s  l e s  h o m m e s ?  J e  
c o n n a i s  d e s  mil l iers  e t  d e s  m i l l i e r s  d e  m a î t r e s  
q u i ,  a p r è s  d o u z e  a n s  d e  services ,  g a g n e n t  encore  
79 f r .  J6  p a r  m o i s ,  so i t  2 f r .  63 p a r  j o u r ,  c ' e s t -
à -d i re  m o i n s  q u e  l e s  cha rpen t i e r s ,  l e s  menu i s i e r s ,  
l e s  f o r g e r o n s  d e  l e u r  c o m m u n e .  Est-i l  é t o n n a n t  
q u e  c e s  h o m m e s  p l i en t  que lquefo i s  sous  l e  f a r 
d e a u  d e  l eu r s  sacr i f ices  ? E l  n 'es l - i l  p a s  à 
c r a i n d r e ,  si l e u r  cond i t i on  n e  s ' amé l io re  à b r e f  
dé la i ,  d e  voir  vac i l le r  q u e l q u e  j o u r  t a n t  d 'oeuvres 
q u i  n e  r e p o s e n t ,  en  s o m m e ,  q u e  s u r  l eu r  seu l  
d é v o u e m e n t ?  

Voilà p o u r q u o i ,  t o u t  e n  Tendan t  j u s t i c e  a u  
t rava i l  d e  MM. Delpech e t  L a m y ,  n o u s  n o u s  p e r 
m e t t o n s ,  p o u r  finir, d e  l e u r  o p p o s e r  u n  a r 
g u m e n t  ad hominem q u e  n o u s  t i r ons  d e  l e u r  
p r o p r e  b r o c h u r e .  Les  c r éd i t s  d e  l ' e n s e i g n e m e n t  
p r i m a i r e  r e p r é s e n t e n t  e n  . tou t ,  n o u s  disent- i ls ,  
quatre pour cent d u  b u d g e t  t o t a l  d e  l a  F r a n c e .  
La m a i n  s u r  l a  consc ience ,  es t -ce  l à  l e  b u d g e t  
d ' u n e  d é m o c r a t i e ?  

A X D R É  B A t Z .  

Une promotion dans la Légion d'honneur. 

N o t r e  d i s t i ngué  co l l abo ra t eu r  M .  A n d r é  Balz 
v i e n t  d ' ê t r e  p r o m u  a u  g r a d e  d 'o f f i c ie r  d e  l a  Lé
g i o n  d ' h o n n e u r .  L e  Manuel général e s t  h e u r e u x  
d e  l u i  p r é s e n t e r  s e s  p l u s  s y m p a t h i q u e s  fé l ic i ta 
t i o n s  auxque l l e s  s ' a ssoc ie ron t  s ans  n u l  d o u t e  d e  
n o m b r e u x  in s t i t u t eu r s .  

L A  RÉDACTION. 

PETIT GUIDE ADIVIINISTRATIF 

Deux services accessoires confiés à l'institu
teur : les sonneriés civiles ; l'entretien de 
l'horloge communalé. 

L a  circulaire d u  29 novembre 1900 a recommandé 
aux préfets de  veiller à rapplication de l 'art .  25 de 
la loi du  30 octobre 1886, dont nous reproduisons ci-
a.prôs le paragraphe 2 : « . . .  Sont interdits aux ins 
tituteurs et institutrices publics de tout ordre les 
emplois rémunérés ou gratuits dans les services des 
cultes... » 

E n  conséquence, l 'instituteur n e  peut  plus être 
chargé des sonneries religieuses. Toutefois, l 'interdic
tion visée pa r  le paragraphe 2 précité ne  s'étend pas 
aux sonneries civiles, et  nous pensons que le lecteur 
sera désireux de connaître la législation applicable à 
ce service essentiellement communal. 

<1 Les sonneries civiles feront  l 'objet d'un règlement 
concerté entre l'évêque et le préfet ,  ou entre le préfet 
et les consistoires, et  arrêté,  en cas de désaccord, pa r  
le ministre des Cultes »; telle est l a  dernière disposi
tion de  l'article 100 de la loi du 5 avril 1884. 

C'est donc dans ce règlement qu'il nous fau t  cher
cher l a  réponse aux trois questions suivantes ; 

a) Qui peut ordonner les sonneries civiles? 
b) A quelle autorité appartient la nomination du 

sonneur ? 
c) Quelles sont les facilités accordées à ce dernier 

pour  l'exécution de son service?' 
^ Mais, comme il  peut varier d'un département à 

l 'autre pour des détails d'exécution, nous préférons 

nous reporter au  règlement modèle préparé pa r  l 'ad-
ministration des Cuites et transmis aux prefets p a r  
circulaire du  17 aoiit 1884 ; 

a )  C'est au  maire ou à son délégué que revient le 
droit de fa i re  sonner les cloches de l'église : 

1» Pour  annoncer le passage of/iciel du président 
de la République ; 

2° L a  veille et le j o u r  des fêtes nationales et des
fêtes locales; 

3" 'Dans le cas d'incendie, d'inondation, d'invasion 
de l'ennemi, d'émeute et dans tout  autre cas de né
cessité publique (Règlement mod. ;  ar t .  4.); 

4" Pour  appeler les enfants à l'école; 
5" P o u r  annoncer l 'heure normale de  la clôture des 

cabarets ;— les  heures d e  repas  et celles de la reprise-
des travaux aux ouvriers des champs; — l'ouverture 
des séances du  conseil municipal; — l'heure de  l 'ou
verture et celle de l a  fermeture du  scrutin, les jours  
d'élection; — l'arrivée du percepteur;  — le ban des  
vendanges, e t c . . .  (Même r%lement ,  ar t .  5.) 

b) Les sonneries ordonnées p a r  le maire ou son dé
légué doivent être exécutées pa r  le sonneur attitré de 
l'église qui recevra, de ce chef, une indemnité fixée 
pa r  le conseil municipal. Cette disposition de l 'ar t .  6 
n'est que l a  reproduction de l a  décision ministérielle 
des cultes d u  10 ju in  1884 : « Dans l a  plupart  des  
communes, le mênie agent sera chargé des sonneries 
religieuses et des sonneries civiles. » Or, la nomina
tion du  sonneur, employé de l'église, appartient, dans 
les villes et communes urbaines, aux marguilliers, s u r  
la proposition du  curé ou du  desservant (D. 30 d é 
cembre 1809, ar t .  33i;  dans les communes rurales, au  
curé ou desservant (Ord. 12 j anv.  1825). (Avis du  Con
seil d'Etat,  18 iO.) 

Ce n'est que si le sonneur titulaire refuse son con
cours, que le maire nomme u n  sonneur spécial p o u r  
exécuter les sonneries civiles. 

c) A cet elïet, « il lui remet l a  clef du  clocher ou  
celle même de l'église, si l 'entrée du  clocher n'est p a s  
indépendante de celle de l'église n. Cette clef doit se 
t rouver entre les mains du  maire, en ver tu  d e  
l 'ar t .  101 de la loi du  5 avril 1884. 

Ainsi, aucun droit d'intervention n'est  reconnu a u x  
marguilliers, au  desservant ou au curé, dans le choix 
de l'instituteur comme sonneur civil; celui-ci relève 
exclusivement du maire qui le nomme, lui  donne des  
ordres directs et le révoque au  besoin. I l  n'est p a s  
obligé de s'entendre avec le curé ou le desservant 
pour  l'accomplissement de son service, n i  de lu i  d e 
mander l 'entrée de l'égUse, puisqu'une clef « doit lu i  
être remise ». 

* * 

L a  commune qui fa i t  placer une  horloge dans l e  
clocher de  l'église, a le droit de nommer l 'agent 
chargé de la remonter,  car i l  s'agit ici d'un objet  
affecté à des usages civils. 

Cet agent dépend du  maire seul, comme le sonneur 
civil et les autres employés communaux. Sa nomina
tion n'est pas  soumise à l 'agrément du  curé. L 'ar t .  6-
d u  règlement modèle lui permet de faire  usage de la 
clef du clocher ou de celle de l'église, déposee entre  
les mains du  maire. 

A .  LANTENOIS,  
c o m m i s  d ' i n s p e c t i o n  a c a d é m i q u e .  

LA CLASSE DU SOIR 

P o u r  r ecevo i r  g r a t i s  e t  f r a n c o  l a  Classe d u  s o i r  
à l'Exposition, r e c u e i l  d e  l e çons  e t  d e  devo i r s  à 
l ' u sage  d e s  c o u r s  d ' a d u l t e s ,  i l  suf f i t  d ' a d r e s s e r  
u n e  d e m a n d e  à n o s  éd i t eu r s  e t  d ' y  j o i n d r e  : 
1° 30 c e n t i m e s  en  t imbres -pos te s  ( r ep ré sen t an t  les  
f r a i s  d 'envoi )  ; 2 °  u n e  b a n d e  d u  Manuel général 
p r o u v a n t  q u e  l ' o n  es t  a b o n n é  a u  j o u r n a l .  



PARTIE GÉNÉRALE 

OPINIONS DE NOS LECTEURS 

Moeurs électorales. 
Votre distingué collaborateur, M .  A. Balz, a con

sacré u n  intéressant article aux élections pour le 
Conseil départemental à Paris.  Voulez-vous mainte
nant entendre, sur le même sujet ,  une clochette pro
vinciale? Elle n e  rendra peut-être pas tout  à. fait  le 
même son que la cloche parisienne. 

J e  trouve qu'on a eu tort,  oendant (iette période 
électorale, d'oublier t rop  souvent que c'est un mau
vais moyen de s'élever soi-même que d'abaisser au
trui.  L a  solidarité n'est pas  u n  vain mot : le monde 
primaire est une grande famille où tous se tiennent. .  
Ce qui touche l 'un touche tous les autres, et ce qui 
abaisse l 'un rabaisse le corps tout  entier. Ce ne  serait 
rien t i  la lutte se passait en petit comité, en famille, 
comme l'on d i t .  Mais non, on s'adresse aux journaux 
locaux ; on relève les petites faiblesses de ses rivaux, 
j'allais dire de ses adversaires, (et qui n ' a  aucune fai
blesse à se reprocher?) On va même jusqu'à, fouiller 
dans la vie privée, à relever en public telle ou telle 
petite histoire de famille. J e  vous le dis, à mon avis, 
ce sont là, des mœurs  détestables et déplorables, in
dignes d'éducateurs. A remuer  le fumier, on n e  peut 
que dégager l'infection et soulever le dégoût ! 

Comment ceux qui s'oublient à ce point n e  songent-
ils pas qu'ils font  le' jeu des adversaires de l'ensei
gnement laïque? Quelle bonne fortune pour ceux-ci 
que toutes ces polémiques qui leur mettent en main 
des armes qu'ils n'auraient garde de négliger. " Les 
instituteurs laïques, tenez, voilà ce qu'ils pensent eux-
mêmes les uns  des autres ! Kt remarquez bien que 
M. Un tel, dont u n  journal  républicain fait  ce por
trait ,  est parmi  les meilleurs. Vous pouvez juger  des 
autres ! » E t  les familles, dans leur simplicité 
d'âme, pensent de même. 

J e  voudrais que ma  voix fû t  entendue de tous et j e  
crierais bien haut : Instituteurs, institutrices, r e s 
pectez le corps si respectable dont vous faites partie 
et respectez-vous vous-mêmes dans chacun, de vos 
collègues. 

J e  trouve encore que l'on a tort  de mêler les Ami
cales à ces polémiques parfois peu dignes et de dire 
par  exemple; « Voter pour  M. Un tel, c'est voter 
pour  l'Amicale », surtout lorsque, dans le même ar
ticle de journal,  dans la même circulaire on attaque 
plus ou moins violemment quelqu'un. L'Amicale est 
une chose ; le Conseil départemental en es t une autre,  
et elles ne  devraient jamais être confondues, surtout 
quand il s'agit de lutte. Est-ce u n  bon moyen d 'u 
nion ? On arrive alors à avoir des Amicales qui di
visent ; est-ce ce qu'on a voulu ? 

J e  trouve enfin qu'on a tor t  d'opposer ruraux à ur 
bains, adjoints à directeurs. Le ru ra l  d 'aujourd'hui 
sera peut-être l 'urbain de demain et l 'adjoint nourri t  
l'espoir légitime de  devenir directeur à son tou r .  E n  
quoi seront-ils changés et comment ne  pourraient-ils 
plus représenter ceux qu'ils représentaient h i e r?  Or, 
pour être logiques et conséquents avec eux-mêmes, 
ils devraient se démettre d'une fonction qu'ils avaient 
sollicitée et qui  leur avait été confiée à u n  autre 
titre. 

N'oublions pas que l'union fait  la force ! 
J BRIZEMEURE.  

; * * 

Les cantines scolaires rurales. 
Les élèves des villes ont leurs familles et des can

tines urbaines pour  préparer leurs repas en toute sai
son les élèves des campagnes n 'ont  ni famille, n i  
cantine rurale ;  l 'une est t rop loin, l 'autre n'existe 
pas. E n  France trois millions d'élèves parcourent 
tout l'hiver plusieurs kilomètres sous la pluie et 

I lê  vent, pa r  le f roid et la neige, souvent à demi 
j vêtus, portant pour  toute nourr i ture  dans leur panier, 
I u n  peu de pain et de fromage,  afin de venir à l'école ; 

pas u n  plat  chaud, pas  un rayon de calorique n 'entre 
dans les petits estomacs durant  les jours  froids d'hi

ver et cela dure  six ou sept ans ;  c'est u n  régime dé  
bilitant qui afl'aiblirait des hommes.. C'est de plus u n e  
iniquité qu'il f au t  faire  disparaître à tout prix. I l  ne  
serait pourtant  pas impossible d'organiser des canti
nes  rurales telles qu'elles fonctionnent depuis deux 
ans dans l'arrondissement de Confolens par  le p ro 
cédé si simple que voici ; 

Les élèves des villages éloignés apportent tous les  
matins dans leurs paniers, une poignée de légumes 
épluchés : pommes de terre ,  raves, navets, haricots, 
poireaux,, carottes et oignons. Tout  cela est je té  en 
arrivant dans  u n  seaù placé à la por te  de la classe. 
Un  élève, pris parmi les grands, lave ces légumes tout  
préparés déjà, les met  dans une marmite avec de 
l'eau, du sel, et de la graisse. L a  cuisson a lieu pen
dant la classe. A onze heures et demie une excellente 
julienne est p rê te .  L'élève prend le pain de  son pa  
nier ,  taille lui-même sa soupe dans u n  bol, la mange 
et rince sa petite gamelle pour  le lendemain. P o u r  
couvrir la dépense de  la graisse et du chauffage cha
que mangeur apporte pa r  mois de vingt à vingt-cinq 
centimes, ce qui met la ration de  0 f r .  01. 

Instituteurs et institutrices des campagnes, accom
plissons cette bonne œuvre pour  nos élèves; les popu
lations et les municipalités viendront à notre aide;  as
surons la fréquentation des classes, le progrès des 
études p a r  le réconfort et le bien-être physique de 
nos élèves et nous aurons rendu u n  service signalé 
au pays. 

Les cantines scolaires sont le corollaire de l a  loi 
sur  l'obligation : ou ne  peut  forcer  un père  de fa
mille à envoyer ses enfants à l'école si on ne  lui  four
nit  les moyens de les y nourr i r .  Inaugurons donc 
cet hiver, tout de  suite, l a  cantine scolaire rurale 
qui n'intéresse pas seulement l a  santé des élèves 
mais qui les exerce chaque jour  à des pratiques d'as
sistance mutuelle et devient ainsi une école vivante 
de fraterni té .  

U N  AMI DE L'ENFANCE. 
* 

» * 

Comment épeler ' ? 
Tant que prévaudra l'usage de l 'alphabet latin, 

l'épellation — c'est-à-dire l 'apprentissage de la lec
ture et de l 'écriture, ces deux bases de toute scolas-
tique — sera irrégulière et par tant  difficile. 

Admettons au  contraire u n  alphabet où chaque si
gne corresponde exactement Ji u n  son, à une art icu
lation identique; immédiatement, l'épellation devient 
u n  jeu  d'enfant puisque toute  syllabe se compose 
alors ou  d'une voyelle, ou d'une consonne, ou d'une 
voyelle et d'une consonne. 

Exemple : L'u-za-je cL'ùn a-l-fa-bè fo-né-li-c ré-zou 
d'am.-b-lé lè oe-s ti-on si di-fi-ci-le san se-la de la 
le-c-lu-re, de Vé-c-ri-tu re é deVo-r-to-g-ra fe dan no 
z é-co-le p-ri-mè-re. 

Voltaire l'a dit après Port-Royal : la langue écrite 
doit être l'exacte représentation de la langue parlée. 
Cela n'est possible qu'en employant u n  alphabet phoné
tique. 

E .  CHOQDENET. 

COIVlIVlUNICATlONS DIVERSES 

Un bulletin nouveau. 
Monsieur le Directeur, 

Nous avons l 'honneur de  vous informer que nous 
venous de  fonder le Bulletin Général des Amicales 
de France et des Œuvres d'Education Sociale, pu
blication mensuelle paraissant à par t i r  du 1°̂ ' janvier 
1902. Le Bulletin Général s'adressera à toutes les 
associations amicales d'anciens élèves ou d'anciennes 
élèves ; — aux Sociétés d'Education et d'Instruction, 
de secours et d'appui mutuels ; — aux associations 
philanthropiques ; — aux sociétés locales ou régio-

1.  V o i r  l e  Manuel général, n °  52,  p .  8S!2. 
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nales ; — aux cercles, patronages, ouvroirs, biblio
thèques, foyers du  soldat, etc., etc. 

11 se propose de  renseigner toutes les associations 
de la France  et des colonies sur  ce qui se fait dans 
chacune d'elles et d'entretenir des relations cons
tantes de cordiale solidarité. 

Il publiera dans une première partie des études 
d'ensemble sur  toutes les questions d'intérêt général 
signalées pa r  ses adhérents, ou des extraits qui se
raient  de nature à intéresser les comités, ou à con
tribuer à l a  prospérité commune des Associations. 

Dans l a  seconde partie seront' insérées intégrale
ment  (à u n  tarif aussi réduit que possible) toutes les 
communications des sociétés, convocations, séances 
des conseils d'administration, comptes rendus des 
assemblées générales et des fêtes, correspondances, 
offres et demandés d'emplois, échanges, noms et 
portraits des bienfaiteurs et des amis décédés, 
etc., etc 

Enfin les pages restant libres seront utilisées pour  
des renseignements divers relatifs aux sciences ap
pliquées à l'industrie, au  commerce, etc. 

H .  D E  PUYTORAC E T  L .  TRONCET.  

' * 
« * 

Une nouvelle Amicale, 

Monsieur, 
11 vient de se former dans le département du Lot -

et-Garonne, à côté de l'Amicale de l'enseignement, 
une  nouvelle association, l'Amicale des instituteurs 
et des institutrices, sous la présidence de M. Colom-
bet, instituteur à Coussan-Marmande, et dont j e  suis 
le secrétaire général. 

J e  vous serais très reconnaissant si vous vouliez 
bien porter  la formation de cette nouvelle société à. 
l a  connaissance de vos lecteurs.  

TAMISÉ,  
i n s t i t u t e u r  a d j o i n t  à M a r m a n d e .  

R E V U E  DE LA PRESSE 

Une histoire de Noël. 
Cet te  p e l i t e  h i s to i re ,  q u e  r a p p o r t e  l e  Temps, 

e s t  uu v r a i  c o n t e  d e  Noël a y a n t ,  d é p l u s ,  l 'avan
tage d ' ê t r e  v ra ie ,  c a r  elle s 'est pas sée  i l  y a q u e l 
q u e s  j o u r s ,  bou l eva rd  d e  Cource l les ,  d a n s  l e  
xvn" a r r o n d i s s e m e n t .  

Soi t a n t  d u  lycée  C a r n e t ,  u n  g a r ç o n n e t  d e  douze 
a n s  s ' a r r ê t e  devan t  l e  f o u r n e a u  d ' u n  vieux m a r 
c h a n d  d e  m a r r o n s  e t  e n  d e m a n d e  u n  c o r n e t .  
E n  t e n d a n t  s a  p ièce  d e  d e u x  sous  i l  r e m a r q u e  q u e  
d e s  l a r m e s  r o u l e n t  d e s  yeux d u  m a r c h a n d  s u r  
s e s  m o u s t a c h e s  gr i ses  e t  d e m a n d e  l e  m o t i f  d e  
c e  c h a g r i n .  Le v ieux ,  t o u t  e n t i e r  à s a  m i s è r e ,  
o u b l i a n t  l ' âge  d e  son cl ient ,  l u i  conf ie  l a  cause  
d e  s a  t r i s tesse  : d e s  c h a r g e s  d e  f ami l l e ,  l a  m a l a 
d i e  e t  l a  mauva i se  c h a n c e  l ' o n t  r é d u i t  à l ' ex 
t r ê m e  misè re .  Il n ' a  p l u s  d ' a r g e n t  p o u r  r e n o u 
veler  son  s a c  d e  châ ta ignes .  Ce d e r n i e r  i n s t r u m e n t  
d e  t ravai l  v a  lui m a n q u e r .  Le p r o p r i é t a i r e  l ' e x 
p u l s e r a  a u  p r o c h a i n  t e r m e ,  c 'es t -à-d i re  d a n s  h u i t  
â d i x  j o u r s .  C 'es t  l a  faillite ! 

La  faillite, a d i t  l e  p a u v r e .  L a  fa i l l i te  p o u r  c e n t  
sous  e s t  p l u s  l a m e n t a b l e  q u e  l a  fa i l l i te  p o u r  u n  
mi l l ion .  E t  l 'enf . int  t roub lé  a r r ive  a u  collège e t  
s ' e m p r e s s e  d e  f a i r e  p a r t  à ses  c a m a r a d e s  d e  l a  
r u i n e  d o n t  i l  f u t  l e  conf iden t .  

A ce t  â g e  b é n i  l e s  p a s s i o n s  généreuses  n e  d e 
m a n d e n t  q u ' à  éc lore .  On s auve ra  l e  m a r c h a n d  
d é m a r r o n s .  C 'es t  u n e  j o i e  se re ine  m a i n t e n a n t  
d a n s  l a  classe,  j o i e  q u i  n u i t  u n  p e u  à l a  leçon d u  

p r o f e s s e u r .  Les  i n t e r n e s  s ' insc r iven t  p o u r  d e s  
p a q u e t s  d e  m a r r o n s .  Les  e x t e r n e s ,  q u a n d  l e s  
p o r t e s  d u  col lège s 'ouvren t  d e v a n t  e u x ,  s ' e n  v o n t ,  
s o u s  l a  condu i t e  d e  n o t r e  p e t i t  a m i ,  e t  l a  b a n d e  
j o y e u s e  e t  é m u e  s ' e m p l i t  l e s  p o c h e s  d e  m a r r o n s  
c h a u d s ,  s e  c h a r g e  les  b r a s ,  l e s  p o c h e s  n ' e n  p o u 
v a n t  p l u s  t en i r ,  e t  g a r n i t  l e  p o r t e - m o n n a i e  d u  
p a u v r e  m a r c h a n d .  

L a  c l ien tè le  est d e m e u r é e  f idèle.  L e s  b o n n e s  
ac t ions  d e  l ' en f ance  s o n t  s p o n t a n é e s  e t  d u r a b l e s .  
No t r e  p e t i t  a m i  a i m p o s é  l e s  m a r r o n s  à t ou t e  s a  
f ami l l e .  Depuis  h u i t  j o u r s ,  l a  m è r e j  l e  p è r e ,  l a  
graud~mère  m a n g e n t  d e s  m a r r o n s ,  l e  m a t i n ,  l e  
s o i r ,  à t o u t e  h e u r e .  Les p a r e n t s  o n t  b e a u  d e m a n 
d e r  g râce ,  l ' e n f a n t  e s t  s o u r d .  Mais l a  fa i l l i t e  e s t  
c o n j u r é e .  Le vie i l lard  n e  p l e u r e  p lus ,  c a r  u n  e n 
f a n t  s ' e s t  a r r ê t é  d e v a n t  l u i  e t ,  d e  s a  p e t i t e  m a i n ,  
a s éché  ses l a r m e s .  

* % 

La carte d'identité. 
L e  Rappel r e p r e n d  l a  c a m p a g n e  p o u r  l ' é t ab l i s 

s e m e n t  d e  l a  c a r t e  d ' i den t i t é  e t  invi te  s e s  c o n f r è 
r e s  d e  l a  p r e s se  po l i t i que  dévouée a u x  i n t é r ê t s  
d e s  i n s t i t u t e u r s  à s 'y  assoc ie r .  I l  s ignale  d e  n o u 
v e a u  les  i n c o n v é n i e n t s  d e  tou te s  s o r t e s  q u i  r é - '  
s u l t e n t  d u  r é g i m e  ac tue l  : a c c u m u l a t i o n  d ' é c r i 
t u r e s  p o u r  l e s  i n spec t eu r s ,  t racasser ies  i n u t i l e s  
p o u r  l e s  i n s t i t u t eu r s .  

Ce n ' e s t  p a s  t o u t .  Le K a p p e / d e m a n d e ,  a v e c  r a i 
s o n ,  q u e  l e s  p ro f e s seu r s  d 'écoles  n o r m a l e s  exclus  
a c tue l l emen t  d e  l a  faveur  d u  demi - t a r i f  y s o i e n t  
c o m p r i s .  N'èst-il  p a s  s ingu l ie r ,  en  e f fe t ,  q u e  c e  
p r iv i l ège  leur  so i t  r e f u s é ,  a l o r s  qu ' i l  n ' e s t  p a s  
con tes té  a u x  p ro f e s seu r s  d 'écoles  p r i m a i r e s  s u 
pé r i eu re s  q u i  son t  p o u r v u s  d u  m ê m e  d ip lôme  e t  
t o u c h e n t  d e s  é m o l u m e n t s  p a r f o i s  s u p é r i e u r s ?  

• 
* * 

L'Université populaire de Mice. 
L e  Petit Niçois r e n d  c o m p t e  d e  l ' i n a u g u r a t i o n  

d e  l 'Univers i té  popu la i r e  d e  Nice ,  qu i  a e u  l i e u ,  
i l  y a q u e l q u e s  j o u r s ,  sous  l a  p r é s i d e n c e  d e  
M. Grane t ,  p r é f e t .  A p r è s  u n e  a l locut ion  d e  M. Ri -
g n a u l t ,  p r é s i d e n t  d e  l 'Univers i té  p o p u l a i r e ,  
M. Bousque t ,  d i r e c t e u r  d e  l'Ecole n o r m a l e ,  a i n 
d i q u é  les m a t i è r e s  q u i  s e r a i e n t  t ra i tées  d a n s  l e s  
c o n f é r e n c e s  o r g a n i s é e s  p a r  l 'Universi té  : sc iences ,  
d ro i t ,  é c o n o m i e  po l i t i que  e t  socia le ,  l i t t é r a t u r e  
e t  a r t s .  Nous  d é t a c h o n s  d e  ce t te  c o n f é r e n c e - m è r e ,  
t r è s  i n t é r e s s a n t e  d ' u n  b o u t  à l ' a u t r e ,  l e  p a s s a g e  
su ivan t  : 

Dans u n  pays  de suffrage universel, dans une so
ciété où chacun a une par t  de la souveraineté popu
laire, il est indispensable que le citoyen soit éclairé 
sur les lois qui règlent les rapports des hommes entre 
eux comme aussi sur les lois qui régissent l 'Eta t .  

E t  ce sera la raison des conférences de droit  qui 
vous seront faites. Comme, d'autre part ,  l a  plupart  
des auditeurs de l'Université populaire se recruteront  
dans la population ouvrière, et que c'est surtout au 
monde des travailleurs que s'adresseront les enseigne
ments de l'Université, il sera intéressant de traiter,  
devant cet auditoire spécial, certaines questions impor
tantes d'économie politique. Que ce mot n'effraie per
sonne. L'économie politique n'est pas  l a  science de 
quelques privilégiés. C'est, a u  fond,  la science de l a  
vie et elle doit être accessible à tout le monde. 

. . .  On s'ingéniera à mettre de la lumière où il  n'y a 
qu'une profonde obscurité ; on s'efforcera de vous dé
montrer la vanité de beaucoup de théories qui ont le 
grave to r t  de n'être que des sophismes dangereux. 
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Bref, on s'attachera à TOUS munir  d 'un fonds d'idées 
justes, saines, raisonnables, qui vous armeront da
vantage pour  les luttes de l'existence, qui vous per
mettront de voir plus clairement et d'atteindre plus 
sûrement u n  avenir meilleur dans l'amélioration col
lective de l'humanité. On n e  vous dira certainement 
pas que tout est pour  le mieux dans le meilleur des 
mondes. Mais on n e  vous dira pas  davantage que 
tout est radicalement mauvais et qu'il n ' y  a plus qu'à 
détruire l'édiflce social. De ce que, dans une machine, 
une ou plusieurs de ses parties fonctionnent mal, i l  
n'en résulte pas qu'il f au t  anéantir l a  machine. ^Unsi 
convient-il de faire  lorsqu'il s'agit de la machine so
ciale dont les mécanismes sont si délicats. Améliorer, 
perfectionner toujours,  telle doit être l a  devise u n i 
verselle. 

. . .  A côté de ces connaissances nécessaires,' mais 
trop positives, n 'y  a-t-il pas encore d'autres do
maines qu'il conviendrait d'explorer avec vous, non 
pas tant peut-être pour  l e  profit immédiat et matériel 
que vous pourriez en ret irer ,  que pour  votre perfec
tionnement intellectuel et moral? Ne pensez-vous pas 
que lier commerce avec les eçprits les plus distingués 
des temps anciens et modernes, se pénétrer  de leurs 
idées, discuter leurs doctrines soit u n  exercice émi
nemment salutaire ? N'êtes-vo'us pas  d'avis que, ne 
serait-ce que pour faire trêve u n  instant aux soucis et 
aux tracas de not re  vie âpre  et si agitée de tous les 
jours ,  i l  conviendrait de donner à l'esprit u n  peu  de 
repos en le promenant dans les régions calmes et 
sereines de la littérature et des ar t s?  A mon sens, 
il n'y a pas seulement l à  u n  excellent moyen d'ins
truire et de récréer, de moraliser aimablement : il y 
a aussi une véritable question d'hygiène intellectuelle 
et morale. 

# 
* * 

Les programmes de la métropole aux colonies. 

Nous r e l evons ,  d a n s  VEcole nouvelle, une po lé 
m i q u e  i n t é r e s s a n t e  e n t r e  MM. Baudr i l l a rd  e t  
Q u é n a r d ,  i n s p e c t e u r s  p r i m a i r e s ,  l ' u n  à P a r i s ,  
l ' au t r e  à l a  Mar t i n ique .  

Le p r e m i e r  j u g e  q a ' i l  e s t  é t r a n g e  d ' a p p l i q u e r  
d a n s  k s  colonies  l e s  p r o g r a m m a s  d e  l a  m é t r o 
pole ,  p a r t i c u l i è r e m e n t  e n  g é o g r a p h i e ,  e n  l i i s -
t o i r e ,  en  s c i e n c e s .  L e  second  p r o t e s t e  c o n t r é  c e s  
d i s t inc t ions .  « Les Mar t in iqua i s ,  di t- i l ,  s o n t  d e s  
c i t oyens  f r a n ç a i s  q u i  o n t  le d r o i t  e t  m ê m e  le  d e 
v o i r  d e  f a i r e  c o n n a î t r e  la F r a n c e  à l e u r s  e n f a n t s .  
P o u r q u o i  les  F rança i s  d e s  colonies  n ' é lud ie -
raient- i ls  p a s  l a  g é o g r a p h i e  d e  l a  m é t r o p o l e ,  
a lo r s  q u e  l e s  e n f a n t s  d e  la m é t r o p o l e  é t u d i e n t  
ce l le  d e s  co lon ies  ? E t  l a  sc ience  n 'est-el le  p a s  l a  
m ê m e  e n  F r a n c e  q u ' à  l a  M a r t i n i q u e  ? En t i n ,  si 
l 'on  n e  vise,  d a n s  ce t t e  exc lus ion ,  q u e  l e s  M a r t i 
n i q u a i s  ind igènes ,  n 'es t -ce  p a s  t o m b e r  d a n s  l e  
p r é j u g é  d e s  couleurs?»— M. Baudr i l l a rd  r é p o n d  e n  
d e m a n d a n t  s ' i l  e s t  v r a i m e n t  néces sa i r e  d e  f a i r e  
r é c i t e r  à d e s  pe t i t s  n è g r e s  q u e  l e u r s  a n c ê t r e s  
hab i t a i en t  la Gaule  e t  a v a i e n t  l a  p e a u  b l a n c h e ,  
s ' i l  es t  u t i l e  qu ' i l s  s a c h e n t  q u e  l e  b o i s  r e n 
f e r m e  d e  l a  l i g n i n e  e t  d e  l a  d e x t r i n e ,  e tc .  E n  t e r 
m i n a n t ,  il c i te  ce  p a s s a g e  d ' u n  r a p p o r t  p r é s e n t é  
p a r  M. d e  S a u s s u r e  a u  Congrès  i n t e r n a t i o n a l  d e  
sociologie co lon ia le  en  1900 : 

Un soir, en Cochincliine, j 'entendis de l'autre côté 
de la cloison d'une chambre, une bizarre et monotone 
litanie. Tendant l'oreiUe, j e  ne  pus reconnaître, dans 
ce récitatif inlassablement répété, n i  l a  langue f r a n 
çaise, n i  la langue annamite. Vers minuit, intrigué et 
pensant qu'il s'agissait de quelque curieuse cérémonie 
liturgique, j'allai f rapper  à l a  porte et j e  trouvai u n  
petit Annamite de dix ans, penché sur  une gram
maire française dans laquelle i l  devait apprendre p a r  
cœur,  pour le lendemain, une longue définition; ab
straite et métapliysique, du  substantif. Cet enfant, 
dont le gosier annamite dénaturait nos sons au point 

de  les rendre inintelligibles, était évidemment hors 
d'état de soupçonner l a  signification des phrases qu'il 
devait re tenir . . .  Le père,  qui assistait au tour de  
force mnémonique auquel son fils devait consacrer la 
moitié de la nuit,  me demanda alors ce que l 'enfant 
apprenait là,  celui-ci n 'ayant p u  le lui expliquer. 

Cet te  m a n i è r e  d ' e n s e i g n e r  l a  g r a m m a i r e  e s t  
é v i d e m m e n t  a b s u r d e ,  a u s s i  b i e n  d ' a i l l eurs  en  
F r a n c e  q u ' a u x  colonies .  Cela  d i t ,  i l  y a s a n s  
d o u t e  u n  ma len lend i i  e n t r e  MM. Baudr i l l a rd  e t  
Q u é n a r d .  Le p r e m i e r  n e  p ro sc r i t  c e r t a i n e m e n t  
p a s  l a  « l e ç o n  d e  choses  » ,  m a i s  i l  a r a i son  s'il  
e s t i m e  q u e  l ' e n s e i g n e m e n t  sc ien t i f ique  do i t  s e  
b o r n e r  à ce la  p o u r  l e s  i n d i g è n e s .  E n  ce  q u i  c o n 
c e r n e  l 'h is to i re ,  n o u s  n e  v o y o n s p a s  l 'u t i l i té  qu ' i l  
y a à l e u r  p a r l e r  d e  Verc ingé tor ix  ; i l  suf f i t  b i e n  
d e  l e u r  f a i r e  c o n n a î t r e  l e s  c i r cons tances  d e  l e u r  
a n n e x i o n  à l a  F r a n c e  e t  les  p r i n c i p a u x  p e r s o n 
n a g e s  d e  l ' h i s to i r e  d e  l a  F r a n c e .  Q u a n t  à l a  géo
g r a p h i e ,  qu ' i l s  a i e n t  q u e l q u e  n o t i o n  d e  géogra
p h i e  é c o n o m i q u e  e t  pol i t i ( |ue d e  l a  F r a n c e ,  c ' es t  
b o n ;  m a i s  ce  qu ' i l s  do iven t  c o n n a î l r e  a v a n t  t o u t  
c ' e s t  cel le  d e  l e u r  pays .  — A u  r e s t e ,  n o u s  n o u s  
p l a i s o n s  à c ro i r e  q u e  c h a q u e  co lon ie  a s o n  p r o 
g r a m m e  spéc ia l ,  f a i t  s u r  p l a c e  p a r  d e s  h o m m e s  
c o n n a i s s a n t  l e  p a y s .  F .  

PRÉPARATION AU CERTIFICAT 
D'APTITUDE PÉDAGOGIQUE ' 

Sujet proposé .  
De l a  fréquentation scolaire. 

Plan détaillé du développement. 
I .  — Introduction. — 1" L'obligation scolaire a été 

introduite dans notre  système d'instruction publique 
pa r  l a  loi du  28 mars  lb82. Dans u n  pays démocra
tique, l'obligation se justifie aisément car « entre le 
droit de vote donné à tous et l 'instruction imposée à 
tous, il y a une corrélation indéniable. » 

2" De toutes les parties de notre système d'instruc
tion, c'est évidemment l'obligation qui est la plus diffi
cile à faire passer de la loi dans les faits. Aujourd'hui 
encore, des e;ifanls ne  reçoivent aucun enseignement 
et u n  nombre trop considérable des élèves inscrits 
fréquentent irrégulièrement l'école. 

II. — Causes de l'irrégularité de la fréquentation. 
— Elles sont nombreuses; parmi  les principales on 
peut citer : 

1° L'attrait  que la rue  exerce sur  les enfants laissés 
sans surveillance pa r  les parents. 

2° La facilité avec laquelle les familles, sous u n  pro
texte souvent futile, gardent les élèves à la maison. 

3° Dans les communes rurales, le peu de facilité 
des communications pour se rendre à l'école pendant 
la mauvaise saison. 

4» Enfin et surtout, l'attitude des commissions m u 
nicipales scolaires instituées par  les lois du 28 m p s  
1882 et du  30 octobre 1886. Troj) soumises aux in
fluences locales, les unes pa r  indifférence ou hostilité 
contre les lois scolaires, les autres dans u n  intérêt 
électoral, n 'ont  pas usé des moyens que leur donnait 
l a  loi pour  faire  respecter pa r  les parents l'obligation 
scolaire qu'elle avait décrétée. 

III.  — Dangers de l'irrégularité. — Cette situation 
n'est pas sans présenter de sérieux inconvénients ; 

1" Les enfants sont livrés à toutes les excitations 
malsaines de  la rue .  

2» Privés d 'un enseignement régulier, leurs progrès 
s'en ressentent et l'absence journalière d'iin assez 

1.  L e s  s n j ô t s  d e  c o m p o s i t i o n s  p o u r  l e s  c a n d i d a t s  a u  c e r t i 
f i c a t  d ' a p t i t u d e  p é d a g o g i q u e  p a r a i s s e n t  d ' o r d i n a i r e  d a n s  le 
2""® n u m é r o  d u  m o i s .  
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grand nombre d'élèves amène dans chaque classe de 
lâcheuses perturbations. 

IV. — Moyens d'y remédier. — Il  Importe donc 
dans l 'intérêt de  l'école et des élèves de faire cesser 
une situation qui leur est préjudiciable. 

L'instituteur obtiendra des résultats satisfaisants : 
1" P a r  l a  tenue régulière, conformément à la loi, 

d'ua. registre d'appel sur  lequel seront inscrits à 
chaque classe les noms des absents. 

2" L'envoi immédiat aux parents d un avis leur fai
sant connaître l'absence de l'élève et les invitant à en 
fa i re  connaître le motif dans l e  plus bref délai. 

3" E n  adressant à la fin de chaque mois au maire 
et à l 'inspecteur primaire u n  extrait du registre d'ap
pel avec l'indication du nombre des absences et des 
motifs invoqués. (Avisée par  le maire, la Commission 
scolaire pourra  remplir sa tâche.) 

4° Mais l'action personnelle du maître, plus encore 
que l'action administrative, peut assurer la régularité 
de la fréquentation scolaire. 

a )  Un enseignement varié et attrayant attire les en
fants  à l'école en la faisant aimer.  

b) L'instituteur rappelle aux pères de famille, lorsque 
ie besoin s'en fait sentir, leurs obligations et les bien-
l'aits de l'instruction. 

c) H attribue des récompenses spéciales aux élèves 
qui se font remarquer  pa r  leur assiduité. 

d) L'institution des cantines scolaires, en donnant 
aux entants habitant loin de l'école, la certitude d'y 
trouver u n  repas chaud, évitera, l'hiver surtout, bien 
des absences qui pourraient se justifier sans elle. 

e) Enfin, d'accord avec les administrations compé
tentes, l 'instituteur ne  doit pas hésiter à modifier les 
heures d'entrée et de sortie des classes suivant les 
habitudes locales et les nécessités des travaux cham
pêtres. 

V.  — Conclusion. — Tous ces moyens simultané
ment employés suffiront à assurer la régularité de la 
fréquentation scolaire. « Le jour ,  où, grâce à vous, 
disait M. Périé aux instituteurs d'Indre-et-Loire, 
aucun enfant ne  sera privé des bienfaits de l'école, 
vous aurez bien mérité de l a  République. » 

(D'après la copie de M. B. à S . )  

Nouveau sujet  proposé.  
Quel par t i  peut-on t i rer  de l a  lecture expliquée 

pour l 'enseignement de l a  langue française et de  la 
rédaction? Moyens pratiques à employer. 

(Les copies seront reçues jusqu'au 31 janvier.) 

C O R R E S P O N D A N C E  
% 

QUESTIONS SCOLAIRES 

A G E  D ' A D M I S S I O X .  
75-25. 
« Un instituteur est-il obligé de recevoir, dans son 

école, les enfants âgés de 5 ans lorsqu'il n 'y  a dans 
l a  commune ni classe enfantine ni école maternelle?» 

L'école primaire élémentaire est ouverte aux en
fan t s  de G ans révolus à 13 ans révolus (Décret 
du  18 janvier 1887, ar t .  28). — Dans les communes 
qui  n 'ont  ni école maternelle, n i  classe enfantine, 
'âge d'admission est abaissé à 5 ans (Règlement 

scolaire modèle, a r t .  1®»*. — Code Pichard, pages 82 
et 406). L'instituteur est tenu de recevoir d'abord les 
enfants de 6 à 13 ans dans toutes les communes et 
ensuite ceux de 5 à 6 ans qui se présentent dans des 
localités ne possédant n i  école maternelle, n i  classe 
enfantine. — L'obligation est aussi rigoureuse dans 
les deux cas, lorsque la place ne  fait  pas défaut.  

SERVICE A C TIF  E T  SERVICE SÉDENTAIRE.  

G. M. à Par is .  
« J ai 16 ans de services valables pour  la retraite 

dans l'enseignement primaire (service actif;. Si, a c 
tuellement, j'occupais u n  poste dans le service séden
taire, rna retraite serait-elle calculée complètement 
en service actif? Dans ce cas, à quel âge pourrais-je 
demander mon admission à la retraite ? Quel est le 
minimum de service actif nécessaire pour  que la r e 
traite soit liquidée complètement en cinquantièmes?» 

Le droit à la pension de retraite est acquis par a n 
cienneté à 60 ans d'âge et après 30 ans accomplis de  

services. I l  suffît de 55 ans d'âge et de  25 ans de ser
vices pour  les fonctionnaires qui ont passé 15 ans 
dans la partie active. (Loi du 9 ju in  1853, ar t .  5). 

La pension est roglee, pour  chaque année de ser
vices civils, k u n  soixantième du traitement moyen. 
— Néanmoins, pour  25 ans de services rendus entiè • 
rement dans l a  partie active, elle est de la moitié du  
traitement moyen, avec accroissement, pour chaque 
année de service en sus, d'un cinquantième du  t r a i 
tement, sans pouvoir excéder les deux tiers du  traite
ment moyen.  (Loi du_9 ju in  1853, a r t .  7, Code P i -
chard, pages 5 %  et 597). 

I l  résulte de ces deux textes qu'en entrant actuel
lement dans le service sédentaire, vous pourriez sol
liciter votre retraite â 55 ans, mais votre pension 
serait liquidée en soixantièmes ; 25 ans dans l a  par t ie  
active sont nécessaires pour qu'elle soit calculée à 
raison d'un cinquantième pour  chaque année de 
service. 

ENSEIGNEMENT D D  CHANT. 

A .  H. à Rouen.  
(I Quelles conditions doit-on remplir pour  être 

nommée professeur dans un établissement d'enseigne
ment public ? Quel est le traitement attaché à cet em
ploi? » 

On doit être pourvu du  certificat d'aptitude à 
l'enseignement du  chant dans les écoles normales (2= 
ou !<"' degré). L'indemnité est variable et dépend d u  
nombre d'heures d'enseignement données p a r  se
maine ; dans les écoles normales, elle est calculée à 
raison de 100 — 125 ou 15'J f rancs  pour  chaque heure 
par  semaine. 

F .  M .  

V A R I É T É S  

LES PRIX NOBEL 

Le 10 d é c e m b r e  d e r n i e r ,  l e s  A c a d é m i e s  s u é 
doises ,  à S locko lm,  e t  à Chr is l ian ia ,  l e  Stor l l i ing  
o u  P a r l e m e n t  norvég ien  on t ,  en  s é a n c e  solen
n e l l e ,  p r o c l a m é  l e s  n o m s  d e s  l a u r é a t s  d e s  
c inq  g r a n d s  p r i x  i n t e r n a t i o n a u x  d e  l a  f o n d a t i o n  
^ 'obel .  O n  s a i t  q u e  l e s  l a u r é a t s  sont  MM. R œ n t 
gen,  Van T'Hoir, B e h r i n g ,  S u l l y - P r u d h o m m e ,  
U u n a n t  e t  P a s s j ,  c e s  d e u x  d e r n i e r s  s e  p a r t a 

g e a n t  l e  p r i x  d i t  « d e  l a  p a i x  » .  Les  n o m s  d e  
que lques -uns  s o n t  peu  c o n n u s  d u  g r a n d  p u b l i c ;  
iious v o u d r i o n s ,  d a n s  u n e  s é r i e  d e  c o u r t s  a r t i c l e s ,  
f a i r e  p r o l i t e r  n o s  l e c t e u r s  d e s  r e n s e i g n e m e n t s  
q u e  n o u s  a v o n s  p u  r ecue i l l i r  s u r  les  h o m m e s  q u e  
l e s  r e p r é s e n t a n t s  d e s  scieiïces, d e s  l e t t r e s  e t  d e  
l a  po l i t ique  Scandinaves  on t  choisis  p o u r  l e u r  
d é c e r n e r  l e s  p r i x  f o n d é s  p a r  Al f red  Nobe l .  D i sons  
d ' a b o r d  que lques  m o t s  d u  f o n d a t e u r  e t  d e  l a  f o n 
d a t i o n .  
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I 

Alfred Nobel ' é tai l  u n  ingénieur  suédois. Il 
avait  eu  des  débuts difficiles e t  il savait combien 
parfois les fécondes ardeurs  sont  arrêtées dans  
l eur  expansion p a r  l ' àpre té  d e  l a  lutte p o u r  la  
vie. Aussi voulut-il, quand  s a  fortune le lui eul  
permis ,  donner a u  savant, a u  penseur ,  à l'écrivain 
que  l'insuccès pécuniaire  a r rê te  dans  sa  voie, la  
possibilité de poursuivre son œuvi^e désinléressée. 
L'invention d e  la  dynamite ,  s a  fonderie d e  ca
nons  d e  Brefors, en  Suède, f a  fabrique d'explo
sifs de  Sevran p rès  d e  Pa r i s  e t  vinct  au l res  usi
n e s  en Europe et  en Amér ique, lu i  ayant  mis en 
main  u n e  for tune considérable,  q u a n d  il m o u r u t  
à San Remo e n  1896, son te f tamern ,  écrit  >eule-
ment  l 'année précédente, prescrivait  que  s a  for
tune presque entière (environ quaranle  millions) 
serai t  réalisée et  capitalisée en  valeurs  sûres 
don t  le revenu  devrait  ê t re  divisé en  cinq par ts  
égales destinées à récompenser  annue l  e m e n t :  " l»  La découvertephvsique la p lus  impor lan te ;  
— 2° La découverte chimique l a  plus importante ;  
— 3° La découverte médicale ou  physiologique 
l a  pins u t i l e ;  — 4° L'ouvrage lit téraire le plus 
remarquable dans  le sens idéa l i s t e ;— b° L'hom
m e  qui aura i t  fai t  le  plus et  le mieux p o u r  l a  
paix  et  l a  fraterni té  des peuples,  e t  no tamment  
pour  la suppression ou  la  réduction des a r m é e s  
permanentes,  pour  l a  propagation des congrès 
de la paix.  

Le revenu des quarante  mil l ions étant  d'environ 
u n  million et  demi ,  chacun des  cinq prix eût été 
de  p rès  d e  trois cent  mille f r ancs .  Mais les ex.é-
cuteurs lestamentaires de  Nobel avant, cru rlevnir 

1. A l f r e d  Nobe l  n a q u i t  à S tockoln i  l e  oct-jbre ; li 
m o u r u t  e n  F r a n c e  l e  10 décembre  1896. I l  a p p a r t e n a i t  à 
u n e  f ami l l e  d e  s a v a n t s  ; son  p è r o  e t  son f r è r e  é t a i e n t  i n g é 
n i eu r s .  I l  p a s s a  s e s  p r e m i è r e s  a n n é e s  e n  R u s s i e ,  r e v i n t  à 
S tockolm p o u r  y é t u d i e r  l a  ch imie  ; a p p l i q u a  s u r t o u t  s o n  
a t t e n t i o n  a u x  e x p l o s i f s :  iûi tro-g\yc6rine,  d y n a m i t e  (ISbl) .  
p o u d r e s . . .  C ' e s t  u n e  p o u d r e  i n v e n t é e  p a r  lui q u ' a  a d o p t é e  
l ' a r m é e  i t a l i enne . . .  Son  l e g s  do  q u a r a n t e  mil l ions a v a i t  é t é  
p r é c é d é  d ' a u t r e s  g é n é r o s i t é s  : il a v a i t  n o t a m m e n t  p r i s  à s a  
c h a r g e  l a  moi t ié  d e s  f r a i s  d o  l ' expédi t ion  d 'Andrée  a u  pô le  
N o r d .  

consacrer  u n  q u a r t  du  montan t  d e  chaque  pr ix  
à l 'entret ien d ' un  Institut correspondant  à l a  na
ture  d e  l a  science encouragée p a r  chacun de  ces 
pr ix ,  la valeur  de  chaque récompense annuel le  
se  trouve ramenée  à deux cent dix mille f rancs .  
L'Académie .-uédoise a dé jà  fondé son Institut,  
l a  Bibliothèque de l a  Paix v a  s 'ouvrir,  les Acadé
mie s  des sciences de  Suède organiseront  aussi 
leurs trois Instituts physique,  chimique e t  médical. 

Les randida tures  sont proposées aux  Acadé
mies suédoises et au  Storthing norvégien p a r  les 
chefs d'Etat,  p a r  les membres  des Académies 
étrangères et p a r  les professeurs des Universités 
européeimes : ainsi a-t-on prê té  a u  Président  
Kriiger, l ' intention d e  soutenir,  pour  le  pr ix  d e  
l a  paix,  l a  candidature de M. W .  Stead ; ainsi 
encore ,  le n o m  de  i M .  Etchegaray aurai t  été m i j  
en avant  p a r  l 'Académie espagnole.  

Quatre groupes scandmaves ont  accepté, après 
d e  longues hésitations, la responsabil i té  d e  l 'at
tr ibution des p r i x :  ce sont  l 'Académie des scien
ces de Stockolm qui décerne les prix de  physique 
et d e  ch imie ;  l 'Académie de  médecine et  de chi
ru rg ie  qui  a t t r ibue le pr ix  d e  médecine ; l'Aca
démie  suédoise qui  désigne le l i t térateur cou
ronné ,  enlin le Storthing d e  Norvège proclame 
le n o m  de  l ' homme qui  a le plus et  le mieux  
lutté pour  la  paix. P lus  exactement, c 'est dans  
chacun de  ces groupes, un comité d e  cinq mem
bres  à qui  revient l ' honneur  e t  l a  responsabilité 
de choisir le lauréat .  

Les laniigals de  cette année  n 'on t  pas  tous l a  
notoriété de  Pasteur  (nuldoute q u e  vivant, celui-ci 
eû t  é té  désigné pa r  acclamation) ou  de  Tolstoï, ou  
de  celui qui a découvert les rayons X;  il est pour
tant  certain q u e  tous les six ont, à des ti tres d i 
vers, rendu  service à l 'humanité .  On le verra,  si 
l 'on veut b ien  lire la  suite de  cette première  
étude.  Notre pays, d 'ail leurs,  est  récompensé e n  
la personne de  SlM. Sul ly-Prudhomme e t  Frédé
r ic  Passy,  et  même ,  p o u r  paradoxal  que  cela 
puisse para î t re ,  dans  le couronnement  d e  que l 
ques-uns  des au t r e s .  

( A  suivre.) GASTO.N MOUCUET, 

PRIWIES AUX L E C T R I C E S  
L a  M a i s o n  d e  V o i l e t t e s  d e  P a r i s ,  

M. Gounot,  directeur,  7, r u e  Cassette à Par i s ,  
envoie f ranco  recommandé  : 

1° Douze t r ès  jol ies  voilettes tout  soie, chenillèes 
o u  unies ,  no i res  ou  blanches,  longueur 1 mèt re ,  
largeur  O'°4o, contre u n  m a n d a t  d e  4 f r .  50 ou  
6 des  mêmes  voilettes contre  2 f r .  75. 

2° Dix mètres de Tulle illusion, du plus fin 
réseau Malines, en 70 de large contre mandat 
de 6 f rancs .  

K UTOCOPISTE-NOIR 
ImprîmEZ 

vous-même 
Circulaires, Dessins, Plans, Musique, Photographie. — 
SPBCIMBNS traieo. J .  OUBOULOZ, 9 .  Ps issonnière ,  Paris. 
H O R S - C O N C O U R S ,  MEMBRE DU JORY. P a r i s  1900-

. OPTIMUS», 

« O P T I I V I U S  » 
Nouvel appareil multiplicateur 
pour imprimer soi-même des 
circulaires, menus, etc. Le der
nier perfectionnement. Prix : 
Format in-8» 15 f r . ;  in-4° 28  f r .  
2 0  et 22,rue Richer, Paris. 

POMMADE MOULIN 
Guérit D a r t r e s ,  D o u t o n s ,  D é m a n g e a i s o n s »  

A c n é ,  E c z é m a ,  P e l a d e .  H é m o r r o ï d e s ,  Ainsi que 
toutes les maladies  de h peau.  iJ ih  :irrèt61& c h u t e  
des  c h e v e u x  et  d « s  c i l s ,  e t  l e t  fait r e p o u s s e r .  

« Monsieur, Voire pommade m'a parfaitement 
réussi dans plusieurs maladies de la peau eî 
Eczéma, même chronique. 

MUNTAIGU.ex-iDt.desHôpitaux «. 
21, Rue Croiy-des-Petils-Charaps, Paris. 

< Votre pommade m'a guérie et les cheveux sont très bien 
repoussés. Femme BASSOT, St-Germsuo-dds-Fossés ». 

mand. de 2 ^ 3 0  à M O U L I N .  P h " .  30» R I.iiiis-' ' '-'îM'"t P,ipi». 

P L U M E  SCOLAIRE 
D E  J .  A L E X A N D R E  

Contre la CONSTIPATION 
conséquences : 

^ A H ^ M P U R G A T I F S ,  D É P U R A T I F S  
l î  - ^XTISEPTIQUES-
/JfEXIÇSER l e s  V E R I T A B L E S  

oaoDcœur ^ »ieci'Ètlquetteà-ioiateea4oouleurs 
B A N C E ^  atl«NOMdiDOCTEUR F R A N C K  

— l ' B Q  l i l / a  B" (50 grains); 3 fr.la B'= (105 staim). 
Notice dant chaque Botte, TOOTBS PAARIUCIII 

PATE EPILATOIRE DUSSER 
Employée une OU deux fois p a r  mois,elle dôtruit les poilB follets disRracieuT su r  le visape des  Dames, sans aur.un inconvénient pour la 
pwnu, même la plus  délieale. Sécurité ,  Eilicaclté garanties.— 5 0  A n s  d e  succès.—(Pour la barbe,  20 fr.;  1/2 boite, speciaie peur  la 
"louslachec 10 f r . / r anco  Pour les  bras, employer le  PIL iVORE (20 U'. et  1 0 f r . ) -  D U S S E U . t K u e  J . - J .  Rousseau ,  P A H I S .  
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J j l l t r a i r i e  H a c h e t t e  e t  C i c ,  7 9 ,  b o n l c v a r d  S a l n t - C r e r n i a i n ,  P a r i s .  

Nouve l l e  Publ icat ion m e n s u e l l e .  

Erster Jahrgang — 1901-1902 — Première Année 

P E T I T  J O U R M A L  A L L E M A N D  I L L U S T R E  
p o u r  les enfants de 8 à 12 ans 

mie 

S l ê i t t ê  f ê i t n n u  
RÉDIGÉ SOUS L A  DIRECTION D E  MM. 

S I G W A L T  & B A U E R  
Professeurs agrégés, au lycée Michelet 

• 

CONDITIONS E T  MODE D E  PUBLICATION 

Les ahonnements ne se font que pour un an, ils commencent en octobre 

FRANCE : U n  a n  3 f r .  5 ©  | UNION POSTALE ; U n  a n .  . . . 4L f r .  

Le Numéro  : 3 5  c e n t i m e s  

V i n g t  a b o n n e m e n t s  s e r v i s  à l a  m ê m e  a d r e s s e  : 6 0  f r a n c s  

I l  parai t  un  n u m é r o  p a r  mo is ,  sauf  pendant le mois  d'août et de septembre.  

Un livre effraie toujours un peu les enfants et lès ennuie quelquefois, sur
tout quand il est écrit dans une langue qu'ils savent à peine. 

Un journal est plus attrayant. L'enfant en regarde les gravures, essaie de 
les comprendre, de lire le texte et, de cette façon, le travail devient presque 
attrayant. C'est pourquoi nous publions cé Petit journal allemand pour les 
enfants qui abordent l'étude de cette langue. 

Il aura l'avantage de donner des textes variés et amusants en un allemand 
facile, non celui des classiques, mais celui des petits livres de lectures amu
sants écrits pour les .débutants-. 

Nous espérons qu'il facilitera dans bien des classes la leçon orale du pro
fesseur et lui donnera des sujets  de conversation en allemand. 

Un numéro spécimen est envoyé gratis et franco à toute personne 
qui en fait la d e m a n d e  p a r  lettre a f i r a n c h i e .  
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« l i b r a i r i e  H a c h e t t e  e t  C»®, Î O ,  I i o u l e v a r d  S a i n t - G e r m a i n ,  P a r i s .  

Vient de paraître : 
]V[me A U G U S T A  M 9 L . L - W E I S S  

Directrice de l'Acole libre et gratuite d'Économie domestique de Bordeaux 

LE FOYER DOMESTIQUE 
COURS D'ÉCONOMIE DOMESTIQUE, D'HYGIÈNE 

ET DE CUISINE PRATIQUE 
PK0FE3SÉ 

A L ' É C O L E  L I B R E  E T  G R A T U I T E  D ' É C O N O M I E  D O M E S T I Q U E  E T  O ' H Y G I E N E  D E  B O R D E A U X  
U n  v o l u m e  Ln-i6. a v e c ' f i g u r e s ,  c a r t o n n a g e  to i le  2 f r .  

( E N V O I  F R A N C O  C O N T R E  R É C E P T I O N  D U  P R I X  I N D I Q U É ) .  

Cet o u v r a g e  s ' a d r e s s e  a u x  j e u n e s  filles d e  
d o u z e  à q u a t o r z e  a n s  d e s  m i l i e u x  m o d e s t e s .  
L ' a u t e u r ,  a p r è s  l e u r  a v o i r  d i t  q u e l l e s  s o n t  
les  qualiUh fondamentales de la ména
gère, l ' o r d r e ,  l a  p r o p r e t é ,  e t c . . .  e t  d e  q u e l l e  
i m p o r t a n c e  c e s  q u a l i t é s  s o n t  p o u r  l a  p r o s 
p é r i t é  d e  l a  f a m i l l e ,  a p p r e n d  à s e s  é l è v e s  
comment on doit se noiivrir, se loger,' se 
vêtir. Cet te  s e c o n d e  p a r t i e  d u  « F o y e r  d o 
m e s t i q u e  » r e l è v e  n a t u r e l l e m e n t ,  t o u t  a u s s i  
b i e n  q u e  l a  p r e m i è r e ,  a u t a n t  d e  l ' h y g i è n e  
q u e  d e  l ' é c o n o m i e  d o m e s t i q u e  p r o p r e m e n t  
d i t e ,  m a i s  M""" A u g u s t a  W e i s s  l ' a  r e n d u e  
c la i r e  e t  a t t r a y a n t e  e n  n ' e m p l o y a n t  j a m a i s  
q u e  l e s  t e r m e s  l e s  p l u s  s i m p l e s ,  e n  d o n n a n t  
à s o n  j e u n e  a u d i t o i r e  d e s  e x e m p l e s  c a p a b l e s  
d e  f r a p p e r  s o n  i m a g i n a t i o n  e t  d ' e x c i t e r  s e s  
f a c u l t é s  d e  r é f l ex ion .  

P u i s  v i e n t  l a  p a r t i e  c o n s a c r e e  aux mala
des, l e s  s o i n s  à l e u r  d o n n e r  e n  a t t e n d a n t  l e  
m é d e c i n ,  l e u r  i n s t a l l a t i o n ,  l ' a p p l i c a t i o n  d e s  
p r e s c r i p t i o n s  d u  m é d e c i n ,  l a  p r é p a r a t i o n  
d e s  t i s a n e s ,  d e s  c a t a p l a s m e s ,  e n  u n  m o t  d e  
t o u t  c e  q u i  r e l è v e  d u  d o m a i n e  d e  l a  m é n a 
g è r e .  L a  p a r t i e  t h é o r i q u e  d u  « F o y e r  d o m e s 
tique » se termine p a r  les  soins à donner 
aux tout petits. M"" A u g u s t a  W e i s s  p r é t e n d  
a p p r e n d r e  à l a  j e u n e  fille d e  d o u z e  a n s  c o m 
m e n t  o n  h a b i l l e  u n  t o u t  p e t i t ,  c o m m e n t  o n  
l e  n o u r r i t ,  c o m m e n t  o n  l ' é l ève .  L e s  e n f a n t s  
q u i  s u i v e n t  s e s  c o u r s  s a v e n t  s t é r i l i se r  l e  l a i t  
e t  p r é p a r e r  u n  b i b e r o n  ; e l l es  s a v e n t  c e  q u ' i l  
f a u t  évi ter  a u  n o u r r i s s o n  s i  o n  le  v e u t  b i e n  
p o r t a n t ,  e t  q u ' i l  n e  f a u t  l u i  d o n n e r  q u e  d u  
i a i t  p o u r  le  r e n d r e  r o b u s t e  e t  v i g o u r e u x .  
N'es t -ce  p a s  e n  e f f e t  l a  fillette d e  12  a n s  q u i ,  
d a n s  l a  c l a s se  t r a v a i l l e u s e ,  e s t  l a  v r a i e  
m è r e ,  ce l le  à q u i  i l  i n c o m b e  d e  s o i g n e r  l e  
p e t i t  f r è r e ,  l a  p e t i t e  s œ u r ?  P l u s  t a r d  n e  s e r a -
1-elle p a s  m è r e  à s o n  toui- e t  l a  c o n n a i s s a n c e  
d e s  s o i n s  à d o n n e r  à l ' e n f a n t  n e  l u i  s e r a - t -
el le  p a s  u t i l e  e n t r e  t o u t e s ?  

L e  « F o y e r  d o m e s t i q u a  » s e  t e r m i n e  p a r  
u n e  p a r t i e  p r a t i q u e  d e s t i n é e  à l a  prépara
tion des aliments et des boissons. En t rente  

p a g e s  l ' a u t e u r  a g r o u p é  t o u t e s  l e s  c o u i i a i s -
s a n c e s  c u l i n a i r e s  n é c e s s a i r e s  à l a  m é n a g è r e  
e t  c ' e s t  p e u t - ê t r e  c e  q u i  e s t  p l u s  r e m a r q u a b l e  
d a n s  c e  t r a v a i l .  A u  l i eu  d ' é n u m é r e r  l a  c o n 
fec t ion .  d ' u n  m e t s  a p r è s  ce l le  d ' u n  a u t r e  
m e t s ,  s y s t è m e  g é n é r a l e m e n t  s u i v i ,  M™" Moll 
W e i s s  r é u n i t  l e s  a l i m e n t s  e n  c a t é g o r i e s  e t  
d o n n e  u n e  p r é p a r a t i o n  t y p e  d e  l a q u e l l e  d é 
c o u l e  u n e  f o u l e  d ' a u t r e s  p r é p a r a t i o n s .  A v a n t  
d ' e m p l o y e r  u n  a l i m e n t ,  e l l e  a s o i n  e n  q u e l 
q u e s  l i g n e s  i m p r i m é e s  e n  i t a l i q u e s  d ' i n d k i u e r  
s e s  p r o p r i é t é s  e t  s o n  a c t i o n  d a n s  l ' é c o n o m i e  
h u m a i n e .  

Ce q u i  d i s t i n g u e  ce  l i v r e  d e s  l i v r e s  n o m 
b r e u x  d ' é c o n o m i e  d o m e s t i q u e  q u e  l ' on  p u b l i e  
e n  c e  m o m e n t ,  c ' e s t  d ' a b o r d  q u ' i l  a é t é  v é c u ,  
c a r  i l  e s t  l e  r é s u m é  fidèle d e  c o u r s  a y a n t  
r é e l l e m e n t  é t é  p r o f e s s é s  ; c ' e s t  q u e  s ' a d r e s -
s a n t  à d e s  h u m b l e s  i l  s e  r e n d  c o m p t e  d e  l a  
m o d i c i t é  d e  l e u r s  r e s s o u r c e s ,  e t  s ' e f f o r c e  d e  
l e u r  d o n n e r  les  m o y e n s  d e  s e  su f f i r e  ; c ' e s t  
q u e  l e s  n o t i o n s  ([u'il v u l g a r i s e  n ' o n t  r i e n  
d ' e m p i r i q u e ,  t o u j o u r s  l ' exp l i ca t ion  s u i v a n t  
l a  loi  f o r m u l é e ,  l ' o b s e r v a t i o n  f a i t e  ; c ' e s t  
q u ' a u s s i  i l  y e s t  f a i t  a p p e l  a u x  q u e l q u e s  c o n 
n a i s s a n c e s  sc ien t i f iques  q u e  p o s s è d e n t  l e s  
é l èves  p o u r  l e s  a p p l i q u e r  a u x  c h o s e s  d e  l ' i n 
t é r i e u r .  L ' a u t e u r  n e  s e  b o r n e  p a s  d ' a i l l e u r s  à 
d o n n e r  d e s  n o t i o n s  s u r  l a  v i e  r ée l l e ,  il t â c h e  
d ' e n  d é d u i r e  a u s s i  d e s  r è g l e s  d e  m o r a l e ,  d e  
b o n t é  i n t e l l i g e n t e  : l ' é p i g r a p h e  d u  « F o y e r  
d o m e s t i q u e  » .  

La vie humble ,  a u x  t ravaux ennuyeux  et  faciles, 
Es t  u n e  œuvre de ciioi.x qui  veut  beaucoup  

[d'amour. 

s ' y  t r o u v e  r é p é t é e  d e  m i l l e  m a n i è r e s  d l l f é -
r e n t e s .  

L é  b u t  p o u r s u i v i  p a r  l ' a u t e u r  e s t  d ' a m é 
l i o r e r  l e  s o r t  d e  l a  f a m i l l e  e n  d o n n a n t  à l a  
f e m m e  u n  s a v o i r  i n t e l l i g e n t  e t  prat ique,^ e n  
d é v e l o p p a n t  s o n  ingénios i té , ,  s o n  e sp r i t  d ' o b 
s e r v a t i o n ,  e n  f o r t i f i a n t  s o n  b o n  s e n s  ; e n  
u n  m o t  e n  l a  r e n d a n t  p l u s  h a b i l e  e t  m e i l 
l e u r e .  
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TABLEAU D U  SYSTÈME MÉTRIQUE 
MemBRURE OU STERC MESURES 

DE CAPACITÉ 
SURES DE POroS 1)0 d» U 

MESURE POUR LE LAIT 

Oéea&tirc • Déctstere 
FUTAILLES 

I n  do l a  g randeur  

POIDS EN CUIVRE 
L I Q U I D E S  

200 LiTites DÉCIMÈTRE CUBE < ' .ItiiCSL OÉClMèTRE CARRÉ. 

POIDS EN FONTE 

Ar« Httdar« 
MONNAIES 

MATIÈRES SÈCHES 

S © " l  UETRC PUAHT CTEnumaœ fîlMlTRE 
g) W w  

MESURES DE LONGUEUR 
UESORES DE SORFACE ET DB VDLOUE 

¥ DÉCAMÈTRE 

A R P E N T E U R  
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mORALE 

L,a Patrie. 

Votre village, mes enfants, est habité par  plusieurs 
familles compie la vôtre. Avant que vous veniez au 
monde, avant que vos parents vinssent au  monde, ce 
village existait ; les aïeux de ceux que vous rencontrez 
aujourd 'hui  dans ses rues  l'habitaient et  cultivaient 
ses champs. Ainsi voilà de longues années que les 
mêmes familles sont unies dans la même aggloméra
tion, et cultivent les mêmes champs. Les habitants d'un 
même village ne  sont donc p a s  étrangers les uns aux 
autres ; ils sont unis pa r  tout  u n  passé commun.  Le 
village est une famille agrandie. 

Mais, mes enfants, votrp village est proche d'autres 
villages et de villes où habitent des parents  et des amis 
des gens de chez vous. Ent re  les habitants de ces vil
lages et de ces villes il y a des liens sociaux aussi an
ciens qu'entre les familles de  votre village. E h  bien, 
u n  nombre considérable de  familles unies depuis long
temps pour cultiver u n  même territoire, cela s'appelle 
une patr ie .  

La patrie, c'est l a  terre paternelle et c'est aussi la 
société à laquelle appartiennent nos parents. Cette société 
se perpétue depuis des siècles, comme une longue 
chaîne qa i  se déroule et dont chacun de nous est u n  
anneau. 

Ainsi vous,' mes enfants, vous connaissez votre père  
et votre grand-père. Vous n'avez probablement pas 
connu le père  de votre grand-père ; mais votre père  
à vous l 'a connu. Le père de votre grand-père et ceux 
qui vivaient de son temps, pour  vous c'est la société 
passée ; pour  votre père  ils ont  été la société présente. 
Ainsi pa r  votre père vous vous rattachez au  passé. 
E h  bien, une patrie, c'est une société qui se rat tache 
à u n  passé. 

De même que vos parents vous racontent l'histoire 
de la famille, de ses luttes, de ses douleurs et de ses 
joies, de même l'histoire de  France vous apprend 
comment, petit à petit, s'est formée cette aggloméra
tion de territoires et de  familles animées de sentiments 
communs, poursuivant u n  bu t  commun, qui est la pros
périté de la patrie. 

Toutes les familles qui habitent,  cultivent et défen
dent le sol de la France  s'en assurent mutuellement 
la tranquille et libre jouissance. C'est grâce ii leur 
union en une grande société que les biens de vos pa
rents sont protégés contre les voleurs, et que des peu

ples brigands n'envahissent pas vos champs pour  vous 
prendre le f ru i t  de votre travail. A force de s'en-
tr 'aider et d'avoir pa r  conséquent de nombreuses rela
tions entre eux, les habitants d'un même pays ont fini 
pa r  parler  la même langue et par  avoir entre eux u n  
certain a i r  de famille. Ils pensent .de la même façon 
su r  bien des points.  Sans doute ils ne sont pas com
plètement d'accord ; et cela n 'a  rien d'étonnant puis-
qu'au sein même de la famille il y a de petits dill'é-
rendfe. Mais ils travaillent à diminuer ces différends. 

Le seul moyen d'y arriver est de travailler à faire 
régner  entre tous les concitoyens la justice, c'est-à-
dire d'arriver à ce que tous respectent les volontés et 
les idées de chacun et à ce qu'aucun citoyen ne  fasse 
de tor t  aux autres.  La patrie, même dans le passé, a 
toujours fait l'especter dans une certaine mesure la 
justice ; mai^ sous l'ancien régime, dans la vieille 
France, le respect des droits de chacun était tout  à 
fait  insuffisant. L a  Révolution française l a  considé
rablement augmenté en créant la patrie républicaine 
fondée sur le respect des droits de l'homme. 

^ous  devez donc aimer de toutes vos forces, mes en
fants, la patrie républicaine. Vous lui devez l'école où 
l'on fai t  de vous des hommes ; vous lui devez les belles 
routes qui vous permettent d'aller facilement d 'un vil
lage à l 'autre ; vous lui  devez la protection de votre 
vie et de vos biens ; vous lui devez surtout d'appar
tenir à une société où tous les hommes sont traités 
en égaux, où il y a de moins en moins d'autorité in
juste exercée p a r  les forts  sur  les faibles. 

Aimez donc votre patrie,  c'est-à-dire préparez-vous 
à la bien cultiver, et à y fa i re  régner de plus en plus 
de justice. Aimez aussi votre patrie pour être prêts à 
l a  défendre au  prix de votre sang, soit qu'un autre 
pays l 'attaque, soit qu 'un homme injuste veuille ten
ter par  force d'y ramener les injustices de l'ancien r é 
gime et les mauvaises institutions du  passé, .le vous 
montrerai  plus longuement l a  prochaine fois, mes 
chers enfants, comment l a  patrie française, c'est la pa
trie républicaine, et  comment aimer la France, c'est 
aimer la République. 

Résumé. 
L a  patrie est une  réunion de familles unies par  une 

tradition commune, cultivant u n  même territoire, 
parlant  généralement une  même langue, ayant certai
nes idées communes, certains sentiments communs et 
une même conception de la just ice .  Le patriotisme est 
naturel ,  car nous devons en grande partie à la patrie 
ce que nous sommes. Le vrai  patriotisme consiste 
non seiilement à travailler à la richesse de sa patrie, 
mais surtout à y faire régner la justice. 
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Questionnaire. 
Que veulent dire ces mots : la patrie est une grande 

famille ? 
Est-il nécessaire de parler une même langue pour 

appartenir à une même patrie? 
Qu'est-ce que le patriotisme ? Quelle est la meil

leure m!inière d'aimer sa patrie? 
C .  L É G E R .  

LANGUE FRANÇAISE 

C O U R S  É L É M E N T A I B E  
I .  — P O U R  L E S  DÉBUTANTS. 

E x e r c i c e s  d e  l a n g a g e .  — L E S  ANIMAUX. — 
Dire le nom de plusieurs gros animaux très ponnus. 
Dire le nom de plusieurs petits animaux. — Entrer 
ensuite dans le détail de certaines particularités ca
ractéristiques des animaux que les enfants connaissent 
bien ou dont ils ont vu la représentation par les gra
vures. Par  exemple ; quels animaux ont quatre 
pattes? Indiquer des animaux qui ont des griffes, qui 
ont des sabots, qui ont deux ailes, qui ont quatre ailes, 
qui ont des écailles, des nageoires, du crin, de la 
laine, des cornes, des antennes, qui ont six pattes, 
qui ont liuit pattes, qui ont une-bosse sur le dos, qui 
ont une trompe, une crinière, qui paraissent enfer
més dans une sorte de boîte, qui ont des coquilles, 
qui ont de longues oreilles, qui grimpent sur les 
arbres, qui creusent la terre, qui n'ont ni pattes ni 
ailes, qui vivent sur le corps d autres animaux, etc. 

L e c t u r e ,  Écr i ture .  — Articulation OL : une 
épingle, un ongle, une glace, il a glissé. — Articula
tion GR : une grappe, un groupe, agréable, du vin 
gris. — Articulation PL ; une place, une plume, il a 
plu, il a plié. — Articulation r a  : propre, la pra
tique, le pré, il a pris. — Articulation TR : la trace, 
il a trouvé, du plâtre; un chapitre. — Articulation: 
un livre, une chèvre, de l'ouvrage, il ouvre, etc. — 
Autres articulations : une f-phère, une spirale, la sta
tue, le scrutin, un store, etc. 

P E T H - E S  PHRASES.  — La chèvre brouté dans le pré. 
Victorine a attaché la chèvre à côté 'de l'arbre. La 
chèvre ne peut pas courir. Victorine a détaché la 
chèvre. Victorine ramène la chèvre à l'étable. 

Lire d'abord couramment les petites phrases écrites 
au tableau noir par le maître. — Epeler à haute voix 
quelques mots désignés (les plus difficiles). Efl'acer 
les mots écrits au tableau. Epeler une seconde fois 
en écrivant sur les cahiers ou sur les-ardoises. Enfin 
chaque élève lira la dictée soit sur son cahier, soit sur 
le cahier d'un de ses camarades. 

E x e r c i c e s  o r a u x .  —̂ P E T I T S  ."MOTS QUE L'ON PLACE 
DEVANT LES_ NOMS. — Lorsque l'on veut montrer un 
objet, on 1 indique au moyen des petits mots ce ou 
cette. Voyez ce livre, ce tableau, ce bureau, cette table, 
cette horloge, cette règle, etc. — Les enfants diront 
si l'on doit placer ce ou cette devant chacun des noms 
suivants désignant des vêtements : voyez ce paletot,... 
pantalon,... ceinture, chaussure, soulier, robe, jupon, 
bonnet, chapeau, cravate, chemise, gilet, camisole, 
capeline, ivépi, béret, etc. 

Pour montrer plusieurs personnes, plusieurs ani
maux ou plusieurs choses on emploie le petit mot ces. 
Placer le mot ces devant les noms suivants pour in
diquer que l'on montre à la fois plusieurs animaux de 
la ferme : voyez ces chevaux,... ânes, brebis, mou
tons, poules, canards, chèvres, vaches, dindons, mu
lets, chiens, pigeons, etc. 

On pourra faire écrire quelques-uns des npms cités 
en les faisant précéder de ce, de cette ou de ces. 

I I .  — P R E M I È R E S  DIVISIONS. 

A d j e c t i f s  démons tra t i f s .  —1. — Ecrire les phra
ses suivantes et souligner les adjectifs démonstratifs 
qui y sont contenus. 

Entrez dans ce vaste jardin. Voj'ez ces ileurs, ces 
arbres si bien alignés, ces légumes, ces fruits. Pour 
cultiver si bien cette terre fertile, le bon jardinier se 

sert de cette bêche, de ce rateau, de cet arrosoir, et 
soyez bien certains qu'il n'épargne ni son temps ni  sa 
peine. 

2. — A METTRJÎ AU FÉMININ. — Ce joyeux compère 
(cette joyeuse commèrej. Ce gros chien. Ce chat mi
gnon. Cet âne têtu. Cet ouvrier habile. Ce coq noir. 
Ce voisin aimable. Cet écolier attentif. Ce serviteur 
complaisant. Ce mulet qui me suit. Cet honnête mar
chand. Ce voyageur pressé, etc. 

3 . —  A MTTTRE AU PLURIEL.  —Voyez cette affiche 
sur le mur (voyez ces affiches sur le mur). Voyez cet 
homme fort, ce cheval vigoureux, cette douce brebis, 
cette chèvre capricieuse, ce chien vigilant, ce petit 
animal, ce lapin timide, etc. 

i. — A - M E T T R E  AU SINGULIER.  — Ferme ces tiroirs 
(ferme ce tiroir). Ouvre ces portes (celte porte). Al
lume ces lampes. Nettoie ces encriers. Conduis ces 
cttevaux à l'abreuvoir. Prends ces outils. Soulève ces 
paniers. Rentre ces sacs , sous le hangar. Porte ces 
valises â la gare, etc. 

Dictées. 
1. — L a  f o u r m i  p e r s é v é r a n t e .  — « Comme 

ce grain de blé est lourd, disait une fourmi. Si seu
lement je  pouvais déranger cette pierre ou cette motte 
de terre, je  pourrais arriver jusqu'à mon magasin. 
Allons, ne perdons pas courage ! Je vais tourner autour 
de ces grandes herbes et je  parviendrai quand même 
au but. » Et  elle se mit à tirer sur le grain de -blé 
avec tant de courage et de persévérance qu'elle finit 
par le traîner jusqu'à sa fourmilière. 

Chercher, dans le texte de la dictée, les adjectifs 
démonstratifs qui y sont contenus et indiquer les 
noms que ces adjectifs déterminent. 

2. — L a  p a t r i e .  — Cette maison où tu es né, ce 
village où tu as fait tes premiers pas, ci-tte colline 
dont tu connais tous les sentiers, ces champs, ces 
prés, ces vignes, ces grands bois que tu as parcou
rus tant de fois, celte rivière au bord de laquelle tu 
aimes à l'asseoir, ces montagnes que tu aperçois au 
loin, cet air que tu respires, tout cela c'est ton pays, 
tout cela c'est ta patrie. 

Faire une liste des noms précédés d'un adjectif 
démonstratif; cette maison, ce village, etc.., et dire 
le genre et le nombre de chacun de ces noms. 

3. —• M a  chambre .  — J'ai sept ans maintenant, 
et cette chambre que vous voyez c'est la mienne, 
c'est ma chambre. Cette table, ce lit, ces chaises, tout 
cela est pour moi tout seul. Ces jolis rideaux, ce beau 
papier bleu, ces gravures accrochées au .mur, tout 
cela sert à orner ma petite chambre.. Je  suis bien 
heureux que mes parents m'aient donné nette cham
bre : il me semble que je  suis là chez moi, et je  dors 
mieux dans mon petit lit. 

Trouver les adjectifs démonstratifs et dire s'ils se 
rapportent à un nom au masculin ou au féminin, au 
•singulier ou au pluriel. 

C. R. 
Compositioa française. 

1. — tiourniandise. 
CANEVAS. 

Sac de bonbons donné à Mélanie pour ses étrennes; 
dites • les bonbons qu'il contient. Gourmandise de 
Mélanie qui en mange trop ; indigestion. Malade pen
dant trois jours;  triste,suite de la gourmandise, 

DÉVELO PPEMENT . 
Le parrain de Mélanie lui a donné pour ses étrennes 

un gros sac rempli de dragées, de fondants, de pra
lines, de pastilles de chocolat. La petite gourmande, 
en mangeant ces bonbons, dit : « Dieu! que c'est bon! 
je  ne me lasserai j-amais d'en manger. » Elle ne s'est 
pas lassée,'en effet, avant d'avoir croqué tout le con
tenu du sac; mais elle a eu une forte indigestion qui 
l'a rendue malade pendant trois jours ; elle a été bien 
punie de ,sa gourmandise. 

II. — Pierrot prisonnier. 
CANEV-AS . 

Pierrot, nom d'un moineau ; triste-journée d'hiver; 
fenêtre de la cuisine ouverte ; entrée de Pierrot dans 
la salle à manger ; son régal ; impossibilité de  sortir 
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bonheur de Georgette d'avoir u n  oiseau pour s'en 
amuser.  

DÉVELOPPEMENT. 

Pierrot  est le nom d'un pauvre petit moineau qui, 
pa r  une froide journée d'hiver, voyant la fenêtre 
d 'une cuisine ouverte, y ent ra  et sautilla dans la salle 
à manger que les maîtres venaient de quitter. I l  y 
trouva des miettes de pain qui le régalèrent d'autant 
plus qu'il était à j eun  depuis deux jours.  Après s'être_ 
rassasié, i l  voulut sortir  ; impossible : la petite Geor
gette, qui demeurait dans l a  maison avec ses parents, 
avait fermé l a  fenêtre. Bile saisit entre ses mains l'oi
seau tremblant et l 'emporta pour  s'en amuser.  

III. — Pierrot rendu à la liberté. 
CANEVAS. 

Cage que Georgette demande à sa mère pour  P ier 
ro t ,  qui devra être bien content. Que répond l a  m a 
man? Liberté, fa im et f ro id  préférables pour  Pierrot  
à la vie en cage, quoique pleine de douceurs. Geor
gette obéissante ouvre l a  fenêtre .  Pierrot" s'envole 
joyeux.  

DÉVELOPPEMENT. ^ 

Quand Georgette eut  Pierrot ,  elle alla toute joyeuse 
l e  montrer  à sa mère : «Maman, dit-elle, j e  t 'en prie, 
donne-moi une  cage pour  y mettre P ie r ro t ;  j e  le soi
gnerai  bien, i l  sera' heureux.  — T u  t e  trompes, lui  
d i t  sa mère, les oiseaux aiment avant tout  la liberté; 
ils profèrent souffrir du froid et de l a f a i m  et n 'être "pas 
prisonniers. Ouvre la fenêtre, laisse part i r  ton oiseau, 
e t  tu feras  une bonne action. » Georgette obéissante 
ouvrit la fenêtre,  et  P ier ro t  s'envola en poussant des 
petits cris de j.nie. — D'après H .  F E R T É ' .  

IV. — La petite souris e t  le  gro,s chat. 
Une petite souris allongeait son museau pointu hors 

d 'un t rou  de l a  muraille. Elle était là comme à sa fenêtre,  
et d 'un œil inquiet elle regardait  à. droite et  k gauche 
avant de se hasarder au  dehors. « Viens donc, viens, 
ma  gentille, lui dit u n  gros chat qui était couché près 
de là, faisant ronron  et les yeux demi-fermés ; viens 
jouer  avec moi. — Ohl nenni, s'écria la petite souris, 
tu as croqué mon père,  t u  as croqué ma  mère et tu 
me  croquerais aussi, n Cela dit, l a  petite souris ren t ra  
la tête au  fond du  trou et disparut .  — CHARLES 
D E L O N .  

ELOCUTION.  — Quels sont les deux personnages de 
ce récit? Où était la petite souris? Que faisait-elle? 
Que faisait le chat?  Que dit-il à la souris? Que lui 
répondit celle-ci ? Que pensez-vous de  cette petite 
sour is?  E .  P .  

C O U R S  M O Y E N  
L e s  m o d e s .  — 1.  L E  MODE INDICATIF. — Mettre 

le verbe au mode indicatif en  indiquant : 1° que j e  
fais faction en ce moment : aller à l'écurie (je vais 
à l'écurie), atteler le cheval, sortir l a  voiture, prendre 
le fouet, monter sur  le siège, donner le signal du dé
par t ,  e t c . . ;  2° que  Vaction est passée : acheter des 
légumes (j'ai acheté des légumes), marcher vite, r e n 
contrer  un-ami, raconter une histoire, e t c . . . ;  3" que 
Je ferai l'action plus tard : venir de meilleure heure 
( j e  viendrai de meilleure heure), chercher une bonne 
place, étaler sa marchandise, attirer le client, etc. 

2.  — L E  MODE CONDITIONNEL. — Complétez chacune 
des phrases suivantes en .  indiquant ce qui pourrai t  
arr iver  d'après l a  condition énoncée. 

Si  j'écoutais les explications avec a t t en t ion . . .  (je 
ferais  moins de  fautes d'orthographe).' — Si t u  obéis
sais Elus vite à ta mère,  t u . . .  — Si les enfants n'al
laient pas  à l'école, i l s . . .  — Si j e  prenais soin de 
mes cahiers. S i  la rivière était gelée. S'il pleuvait 
toujours.  Si Paris était tout petit. 

3.  — L E  MODE IMPÉRATIF.  — Mettez les verbes à 
l 'impératif. 

V O U S  partirez du  pied gauche (partez du pied gau
che) . V O U S  marquerez le pas. Vous vous arrêterez au  
signal. Vous mettrez votré fusi l  sur  l'épaule droite.  

1. Composition française à Vitsuge des écoles de filles. — 
H a c h e t t e  e t  G'®. 

Vous compterez à haute voix. Vous obéirez au  com
mandement. Vous respecterez vos supérieurs. 

4. — L E  MODE SUBJONCTIF. — Mettez les verbes au  
subjonctif en employant l a  tournure  : i l  f au t  que ou 
il  f audra  que (i''® personne du  pluriel). 

Soulager la misère d u  pauvre ^1 fau t  que nous sou
lagions l a  misère du  pauvre). Détruire les nids de 
chenilles (il faudra  que nous détruis ions . . . )  Aimer 
ses parents.  Observer les lois de son pays. Eviter da 
boire de l'alcool. Se laver fréquemment les mains et 
le visage. Se conduire toujours  honnêtement. 

Dictées .  
1. L e  t é l é p h o n e .  — Vous êtes au milieu du  b ru i t  

et des affaires, e t  vous seriez bien aise, n'est-il pas  
vrai ? de- communiquer, ne  fût-ce qu'un instant, avec 
votre père,  avec u n  ami resté sur  les bords du Rhône 
ou de l a  Garonne. Si l 'on vous disait ; « Enfermez-
vous dans cette cabine, appuyez sur ce bouton et 
écoutez ; les chères voix que vous réclamez vont ac
courir à votre appel, elles vont vaincre le bruit  et  
l'espace, traverser et vallées et montagnes ; vous allez 
les reconnaître,  elles vous pai-leront clairement', vous 
leur répondrez, et  vous pourrez les interroger à votre 
tour. » Ne seriez-vôus pas surpris, étonnés d 'un p a 
re i l  prodige? E h  b i en !  cette merveille, ce miracle à 
peine croyable, le téléphone l'accomplit journellement 
à. côté de nous, chez nous, chaque fois que nous le 
désirons. — FRANCISQUE SARCEY.  

Relever lès verbes contenus dans la dictée. Le 
maître indiquera lui-même le mode de ces verbes, et  
les élèves diront pourquoi le verbe est employé au 
mode indiqué. 

2 .  — S e r v i r  l a  p a t r i e .  — I l  n'est pas nécessaire 
d'être grand et fo r t  pour servir la patrie. L'enfant 
qui aime ses parents,  qui travaille à l'école et qui se 
conduit bien, sert  déjà son pays.  T u  veux, dis-tu, de
venir u n  l)on patriote : pour cela, travaille de toutes 
tes forces dans la profession (jue tu as choisie, obéis 
aux lois, respecte les autorites qui les représentent ,  
accomplis tous tes devoirs de citoyen, c'est-à,-dire ac
complis avec joie ton service militaire, paye les impôts 
et vote sans jamais t 'abstenir. Ainsi t u  pourras  te 
dire u n  vrai  patriote, car t u  sauras aussi, j e  n 'en  
doute pas, défendre ton  pays s'il est attaqué p a r  
les ennemis du,dehors.  

Relever les verbes et dire oralement l e  mode et l e  
temps. 

QUESTIONS D'EXAMEN. — Mettre à la première pe r 
sonne du pluriel chacune dos expressions suivantes : 
j e  suis grand et fort ,  j 'a ime mes parents,  j e  me con
duis bien, j e  servirai la patr ie .  — A quel mode est 
employé le verbe dans cette phrase : obéis aux lois? 
— Analyser  les dans cette phrase : respecte les auto
rités qui les représentent. — Indiquer plusieurs mots 
de la même famille que  patrie. 

C. R .  
Composition française.  

I. — La maison rte mon grand-père. 
Mon grand-père avait une maison d'habitation an

tique et délabrée, mais qui me  semblait admirable à 
cause du grand lierre et des moineaux nichés dans les 
t rous ;  il cause du jardin  d'à. côté, tout petit, mais 
commode, car le persil et les légumes y étaient à 
quatre pas de l a  cuisine ; à cause du  jardin d'en bas  
situé dans le voisinage du moulin;  à cause enfin du  
verger, peuplé de vieux arbres sous lesquels mon père 
et mes oncles ont mené paître tour à tour  l 'unique 
vache de la famille. — E.  A B O U T .  

ELOCUTION.  — Gomment était la maison de mon 
graud-pôre? Pourquoi  me  semblait-elle admirable? 

DEVOIR É C R I T .  

Faites une. courte description de  l a  maison de votre 
propre grand-père ou de votre grand'mère. Dites si 
elle vous plaît et pourquoi? 

SUJET TRAITÉ.  

La maison de papa Fora in  est située s u r  la route  
de Nogent, à mi-côte entre l a  fe rme des Haies et la 
maison du  garde. Elle n 'est  n i  g rande  n i  belle, mais 
elle me plaît  tout de même, avec sa  façade couverte 
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de 'vigne, son toit aux vieilles tuiles moussues et son 
petit jardin où poussent de si bonnes fraises. J'y ai 
passé, dans cette petite maison, les meilleurs mois de 
ma vie. 

E R N E S T  A .  — (Copie corrigée.) 
H. — Grantf-père et gFand'mère .-

Du plus loin qu'il m'en souvienne, je  yois mon grand-
père et ma grand'mère, levés avant le jour, chemi
nant, chacun de son côté, vers une besoçne ou une 
autre. C'est grand'maman qui faisait le pain et la  cui-

• sine; elle filait, cousait, tricotait, lavait et repassait 
avec la dextérité d'une fée. 

Et il faut croire que le bonhomme de grand-père 
n'était pas maladroit non plus; car pour fabriquer 
une échelle, réparer une tonne ou un cuveau, ajuster 
une vitre, il ne s'adressait qu'à lui-même. 

Ils étaient donc à l'aise sans argent ; leur superflu 
servait à faire des cadeaux chez mes oncles et chez 
mon père, en paniers de fruits, en rayons de miel, où 
en fromages salés; et jamais un mendiant ne frappait 
à leur porte sans recevoir un  morceau de pain. — 
E D .  A B O U T .  

ELOCUTIOK.  — En remontant loin dans vos souve
nirs, comment voyez-vous vos grands-parents? Quelles 
étaient les occupations de la  grand'maman ? Celles du 
grand-père? Etaient-ils pauvres? A quoi employaient-
ils leur superflu? 

III. — La classe. 
Ce que c'est que la classe. Le mobilier de votre classe. 

Pourquoi l'écolier vient en classe. 
SUJET TRAITÉ.  

La classe est la salle de l'école dans laquelle les 
écoliers se réunissent tous les jours pour étudier sous 
la direction de l'instituteur. 

Le mobilier de notre classe est presque neuf. Il 
comprend un bureau pour le maître et dix tables à 
quatre places chacune, pour les élèves, le tout en bon 
bois de chêne. Dans l'angle nord de la salle, on a ins
tallé un bon poêle à charbon de terre : à côté du poêle 
trône, sur un chevalet, le tableau noir. Sur les mu
railles, à droite et à gauche du maître, sont dévelop
pées des cartes de géographie. Enfin, sur le mur du 
fond, au-dessous d'une pendule en forme d'œil-de-
bœuf, on a suspendu une petite armoire qui renferme 
les principales mesures du système métrique. 

H E N R I  B .  — {Copie corrigée.) 
IV. — Ma règle. 

Matière, forme, usages; qualités d'une bonne règle; 
soins à prendre. Différentes règles en usage dans la 
classe. 

SUJET T R A I T É .  

Ma règle est en bois d'acajou. Elle a la forme d'un 
parallélépipède très allongé. Elle me sert pour tracer 
des raies droites, à, l'encre ou au crayon, sur mon 
cahier. 

Ma règle possède les deux qualités essentielles d'un 
objet de son espèce ; elle est droite et parfaitement 
unie. Pour la conserver longtemps en bon état. Je ne 
frappe jarnais ses angles sur un corps dur ; il va sans 
dire que j e  ne grave dessus aucune inscription avec 
la pointe de mon canif. 

Dans notre classe nous nous servons non seulement 
de règles en parallélépipède, comme celle que je  viens 
de décrire, mais encore de règles plates pour le des
sin linéaire. 

RÉMY y. — (Quelques corrections.) 
E .  P .  

C O U R S  S U P É R I E U R  
PREMIÈRE ANNÉE.  

&.uxiliaires d a n s  l e s  t e m p s  c o m p o s é s .  — 
1. — Expressions i mettre au passé indéfini sans chan
ger la personne employée. 

Je  pars do bonne heure (je suis parti de bonne 
houre). Tu reviens de la chasse. Mon frère conduit 
Je clieval par la bride. Nous arrivons avant midi. 
Vous cucillez les fruits avant leur maturité. Les fleuves 

. coulent tous vers l'océan. Kien ne sert de courir. 
; Souvent la peur d'un mal nous conduit dans un mal 

plus grand encore. 
2. —Dans les expressions suivantes dire si le verbe 

exprinie un  état ou. une action selon que l'on a em
ployé l'auxiliaire être ou l'auxiliaire avoir, 

J ai passé par la Touraine (il s'agit d une action). 
— Le temps des roses est passé. 11 a descendu r«s-
caUer quatre à quatre. Nous sommes descendus à 
l'hôtel du Centre. On a monté l'armoire par la  fenê
tre. Le thermomètre est subitement monté de plu
sieurs degrés. Le camionneur a descendu plusieurs 
tonneaux. Il est descendu lui-même à la cave. 

3. — "\''erbes à faire passer par tous les temps com
posés sans changer la personne indiquée. 

i "  ^Vvec l'auxiliaire avoir ; nous avons ouvert la fe 
nêtre, nous les avons aperçus au loin. 

20 Avec l'auxiliaire être : tu  es' parti le premier et  
tu  es arrivé le dernier. 

Dictées. 
1. — L'a lcoo l i sme  d é t r u i t  t o u t  s e n t i m e n t  

é l e v é .  — Celui qui boit habituellement de l'alcool 
perd non seulement toute notion de ses devoirs per
sonnels et sociaux, mais encore de ces sentiments dé
licats et élevés de bonté, de gratitude, de douceur, 
d'affection, d'indulgence, d'hùmanité>sSie charité et 
de fraternité, qu'il est si.doux de remplir et qui em
bellissent et éclairent la vie, parfois si sombre et si 
morose. Ne demandez pas. à un alcoolique un acte de 
bienveillance ou de bonté, son cœur est fermé à tout 
jamais à ces sentiments. La passion de l'alcool a jeté 
un  bandeau fatal sur son intelligence; la passion de 
l'alcool l'absorbe tout entier; elle a développé en lui 
un  égoïsme féroce qui le laisse indifférent aux souf
frances et aux intérêts les plus sacrés du prochain ; 
boire, encore boire, voilà sa préoccupation exclusive. 

Pauvre alcoolique, qui ne peut plus même faire le 
bien et rendre service! — A N G O T .  

[Certificat d'études.) 
QUESTIONS D'E.^LAMEN. — Quelle qualification peut-on 

donner à celui qui boit habituellement de l'alcool ? — 
Dans l'expression: ces sentiments délicats qui éclairent 
la vie, dites si le verbe est employé au sens propre ou 
au sens figuré. ~ Comment expliqueriez-vous le sens 
de cette "expression ; la passion de l'alcool a Jeté un 
bandeau fatal sur son intelligence ? — Analyser ïe 
dans cette phrase : v/n égoïsme qui le laisse indiffé
rent:— Ecrire le verbe faire le bien à la deuxième 
personne du pluriel de tous les temps du mode indi
catif. 

2. — Grand-père  a e n c o r e  l 'orei l le  fine. — 
Monté sur une chaise pour attraper une mouche bleue, 
j'accroche soudain la glace. Ses clous usés cèdent. 
Elle se renverse et̂  pousse la pendule, qui entraîne 
avec elle les chandeliers, le pot à tabac et deux grands 
vases vides. 

Tout s'écroijle et se brise. 
J'ai peut-être démoli la cheminée, et je reste long

temps frappé de stupeur, comme si j e  regardais à 
mes pieds un tonneau éclaté. 

Le chien aboie dans la cour. 
Dans la chambre voisine, grand-père, malade et 

couché, m appelle : 
n II me semble que j 'ai entendu un bruit, petit. 

Qu'est-ce donc? 
— Rien, grand-père, dis-je sans savoir ce que j e  

dis, j'ai laissé tomber mon porte-plume ! — Ton porte-
plume, petit, ton porte-plume 1 » 

Grand-père n'en revient pas ; il se soulève sur un 
coude, montre une bonne figure contente, et me t a 
potant la joue : 

Cl Hein ! petit, moi qu'on croyait déjà sourd, comme 
j ai encore 1 oreille fine I >, — J U L E S  R E N A R D .  

QUESTIONS D EXAMEN. — J^^Ionté sur une chaise, pour-
uoi monté au masculin singulier ? — J'accroche sou-
aiti la glace : faire passer cette phrase par tous les 

temps composés du mode indicatif. — Analyser se 
dans 1 expression elle se renverse. — Dites plusieurs 
mots ayant même radical que pendule. — D'où vien
nent les mots . chaïzdeîier, candélabres? — Que pen
sez-vous de l'idée contenue dans la dernière phrase 
de la dictée ? 
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DEUXIÈME ANNÉE. 

Dictée.  

1. — G a m b e t t a  e n  1 8 7 0 .  •—Ceux qui n'ont vu 
Gambetta que de loin, ceux qui n'ont pas  été associés 
à lui dans ces jours  sombres, ne  peuvent se faire une  
idée exacte de  l'activité surhumaine qu'il déploya et 
de la force ra re  de sa volonté. ' 

Personne, après Sedan, ne  soupçonnait les ressour
ces que le pays recélait encore et n'aurait  cru pos 
sible de les met t re  en œuvre dans des conditions 
aussi défavorables. Ce miracle est dû  à Gambetta. 
C'est à sa voix que six cent mille hommes ont été suc
cessivement armés et équipés, que quatorze cents 
pièces d'artillerie sont sorties des arsenaux, que des 
fabriques de munitions ont été installées en quelques 
jours .  C'est à lui  que nous avons dû  ces jeunes a r 
mées auxquelles personne, hélas ! n e  pouvait donner 
l'âge et l'expérience, mais qui, malgré les coups r e 
doublés de Ja fortune, ont forcé le respect de l ' en
nemi pa r  leur  élan et leur bravoure. C'est à lui  que 
nous devons ces liertés patriotiques au  milieu de  nos 
douleurs : Coulmiers, Bapaume, Villersexel, Belfort,  
Châteaudun, échos lointains de nos victoires d 'autre
fois. 

D E  F R E Y C I N E T .  — Discours prononcé à l'inaugura
tion du monument élevé à G-ambetta. 

( Brevet élémentaire.) 
QUESTIONS D'EXAMEN. — De quels jours sombres 

est-il question ici? — Qu'est-ce qu'une activité sur
humaine? — De quels éléments est formé le inot 
surhumaine?— Pourquoi  u n  accent sur  dû dans ; 
ce miracle est dû à Gambetta? — Six cent mille 
hommes : justifier l 'orthographe de cent et  de  mille. 
— ]-:xpliquer comment, à votre avis, les batailles ci
tées dans la dernière phrase de l a  dictée n e  furent  
que des échos lointains de nos victoires d'autrefois. 

C. R .  
Composition française .  

PREMIÈRE ANNÉE. 

I. — Une sœur à son frère absent'. 
J e  rentre  pour  l a  première fois  dans cette cham-

brette où t u  étais encore ce matin. Que la chambre 
d 'un  absent est tr iste!  On le voit partout  sans le trou
ver  nulle part .  Voilà tes souliers sous le lit, la table 
toute garnie, le miroir suspendu au  clou, les livres 
que tu lisais h ier  au  soir avant de t 'endormir.  — E .  DE 
G U É R I N .  

ELOCUTION. — Qui écrit cette le t t re? A qui est-elle 
adressée? Qu'a fait  l 'auteur après le déparc de son 
f r è r e?  Pourquoi la chambre d 'un absent est-elle triste? 
Quels objets rappelaient ici à l 'auteur de la lettre le 
souvenir de son I rère  ? 

ELOCDTION E T  INVENTION. — Vous est-il arrivé, soit 
après  le décès, soit après le départ pour  u n  long voyage 
d'une personne qui vous était chère, d 'entrer  dans le 
logement ordinairement habité p a r  cette personne? Si 
oui, quelles ont été vos impressions? 

II. — Alarmes sur la santé d'un frère. 
Hclas ! une  lettre m'est venue par ler  si tristement 

de sa santé que j ' en  suis accablée. I l  tousse encore! 
di t  u n  ami.  Ces mots me  retentissent au  c œ u r ;  une 
pensée désolante me poursuit,  passe et repasse dedans, 
dehors, et va tomber sur  u n  cimetière; j e  ne  puis voir 
une feuille verte sans penser qu'elle tombera bientôt 
et  qu'alors les poitrinaires meurent .  Mon Dieu, dé
tournez ces pressentiments, guérissez-moi ce pauvre 
f r è r e !  Que me faudrait-il fa i re  pour  lui? Impuissante 
affection ! — E U G É N I E  D E  G U É R I N .  

ELOCUTION. — De qui est cette le t t re?  Quel en est 
encore l 'objet? Quels sont les mots qui ont frappe 
E .  de Guérin dans l a  lettre de  l 'ami ? Quelle impres
sion lui ont produite ces mots? Pourquoi?  Quel rap
port l 'auteur établit-elle entre la toux de son f r è re  et 
les feuilles des arbres? 

1.  F r a g m e n t  d ' u n e  l e t t r e  é c r i t e  p a r  E u g é n i e  d e  G u é r i n  à 
s o n  f r è r e  M a u r i c e ,  q u i  v e n a i t  d e  l a  q u i t t e r  p o u r  l o n g t e m p s .  

n i .  — Un triste anniversaire. 
L e  4 août. — A pareil j o u r  vint au monde u n  f r è re  

que j e  devais bien aimer, bien pleurer,  hélas ! ce qui 
va souvent ensemble. J ' a i  vu son cercueil dans la 
même chambre, à l a  même place où, toute petite, j e  
me souviens d'avoir vu  son berceau, quand on m'a
mena de Gaillac où j'étais, pour son baptême. Ce bap
tême f u t  pompeux, plein de fête .  J e  jouai beaucoup, 
et  j e  repartis le lendemain, aimant fo r t  ce petit en
f a n t  qui venait de naître. J'avais cinq ans .  Deux ans 
après j e  revins, lui  apportant une robe que j e  lui  avais 
faite. J e  lui  mis sa robe, et  le menai par  l a  main le 
long de l a  garenne d u  Nord, où il fit quelques pas tout 
seul, les premiers, ce que j'allai annoncer en grande 
joie à m a  mère. « Maurice, Maurice a marché seul ! » 
Souvenir qui me  vient tout  mouillé de larmes. — 
EUGÉNIE DE G U É R I N .  

ELOCUTION. — Encore une lettre du même auteur 
sur  le  même sujet.  — Qu'est devenu ce f rè re  pour  
lequel E .  de Guérin avait de  si vives craintes? A 
quelle date évoque-t-elle son souvenir? Pourquoi  dit-
elle que « bien aimer et bien pleurer u vont souvent 
ensemble ? Où a-t-elle vu- le cercueil de son f rère  ? 
Quels souvenirs ce lieu éveille-t-il en elle? Pourquoi 
l 'un de  ces souvenirs lui Tient-il « tout mouillé de 
larmes » ? 

IV. — Le livret de quinzaine. 
Qu'est-ce que le livret de quinzaine? Quelle est son 

utilité pour  le maître, pour  l'élève, pour  les parents 
de celui-ci? — (0.  E., 1901.) 

SUJET TRAITÉ.  

Le livret de quinzaine est u n  carnet assez mince, du 
format  de nos livres de classe, sur lequel sont in
scrites, tous les quinze jours,  les notes que nous avons 
méritées en classe. 

Notre maître ajoute à ces notes de brèves observa
tions sur l a  conduite, la tenue, le travail ou le pro
grès des élèves. Ceux-ci savent ainsi très exactement 
ce que l'instituteur pense d'eux, ce dont il les loue et 
ce qu'il leur  reproche ; ils connaissent ainsi leurs im
perfections et leurs faiblesses e t ' ce  qu'ils ont à faire 
pour  s'en corriger.  

Enfin les parents, de leur  côté, sont renseignés ré
gulièrement sur ce que leurs enfants font  à l'école. 
Ils peuvent, en connaissance de cause, leur distribuer 
l'éloge ou le blâme, les encourager, les conseiller, les 
aider au  besoin. 

Le livret de quinzaine a donc, comme on  l e  voit, 
une grande utilité. 

E R N E S T  L .  — (Quelques retouches.) 

DEUXIÈME ANNÉE. 

I. — Ce que l'on recueille. 
n On recueille ce que l 'on a semé. » 
Vous expliquerez et vous ferez voir pa r  des exémples 

ce que signifie ce proverbe : 1» dans son sens propre ;  
2» dans son sens figuré. E n  terminant vous en ferez. 
l'application à l a  situation daus laquelle vous vous 
trouvez. — {E. Normales, Loiret.) 

SUJET TRAITÉ.  

« On recueille ce que l'on a semé » ; au sens propre,  
la vérité de ce proverbe est évidente. Le cultiva
teur  qui sème du blé récolte du blé et celui qui confie 
du  seigle à la ter re  n 'en t i re  que du  seigle. On n 'a  
jamais vu  u n e  maigre semaille de seigle donner une  
moisson de riche f roment  où réciproquement. 

I l  suffit d 'un peu de réflexion pour comprendre 
qu'au sens figuré le proverbe n'est pas moins jus te .  
L e  laborieux recueille les f ru i t s  ordinaires du  travail 
qui sont : pour  l 'étudiant, l 'instruction ; pour  le com
merçant ou l'industriel, l'aisance et peut-être l a  fo r 
tune ; pour  l'homme de quelque condition qu'il soit, 
le contentement de  soi-même. Celui qui est violent et 
querelleur suscite autour de lui  l 'irritation e t  la dis
pu te ;  l a  parole du  menteur n e  trouve aucun c r é ^ t .  
Chacun de ceux-là récolte bien ce qu'il a semé. 

Voici u n  commerçant actif et  travailleur ; sans cesse 
à sa boutique, i l  s'efforce de deviner le goût de ses 
clients et  de les bien servir. Sa  maison devient vite 
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l'une des mieux achalandées de la Tille et lui-même 
acquiert une honnête aisance. Il récolte ce qu'il a 
semé.  

Son voisin, au contraire, est nonchalant et  pares
seux. Comptant sur  le riche fonds et sur  la nom
breuse clientèle que lui a laissée son père,  i l  passe sa 
Tie dans u n  continuel farniente. Peu  à peu les cha
lands oublient le chemin de  sa maison, e t  lorsque les 
bonnes marchandises mises en réserve par  la pré-
Toyance paternelle sont épuisées, i l  ne  peut les rem
placer. On préToit pour  cet homme l a  ruine à bref 
délai;  il récoltera ce qu'il aura  semé. 

Vous voyez cette ferme entourée d'une haie d'é
pines, dans laquelle u n  bouledogue aboie? C'est la de
meure .de Guillaume, u n  cultivateur .aisé. Vous l'avez 
connu au  temps de sa jeunesse, dur  avec ses servi 
teurs,  arrogant et intraitable avec ses voisins ; jamais, 
dit-on, cet orgueilleux égoïste n 'a  rendu u n  service à 
personne. Aussi est-il détesté à dix lieues à la ronde. 
Ses bestiaux peuvent s'échapper des prés  e t  prver sur  
les routes : personne ne  les lui ramène. Pendant la 
moisson ef au temps des vendanges, aucun ouvrier du 
village n e  veut travailler chez lui. Lorsque le feu  pr i t  
à. sa  grange, l 'an passé, aucun voisin n e  s'offrit pour  
faire la chaîne. Comme disait le maire du viUage : 
K Qui sème le vent récolte la tempête. » 

Mais, a u  lieu d'appliquer l e  proverbe aux autres, j e  
crois qu'il vaudrait mieux le justifier pa r  mon propre 
exemple. Pendant  deux années consécutives j ' a i  f r é 
quenté 'l'école t rès  irrégulièrement, sans apprendre 
mes leçons d'ailleurs et sans m'appliquer i mes de
voirs écrits.  A u  bou t  de ce temps, j ' a i  vu  bon nom
b r e  de mes camarades conquérir le certificat d'études 
et rester ensuite à l a  ferme pour  aider leurs parents .  
P o u r  moi, j 'étais naturellement t rop peu avancé pour  
subir avec succès le moindre examen. Quoique âgé 
de douze ans et demi il  me faut  redoubler la p r e 
mière année du  cours moyen. Cette leçon m'a servi 
et,  depuis la rentrée des classes, j e  travaille autant que 
j e  le puis. C'est pourquoi j 'espère enlever le certificat 
d'études en juillet prochain. Daine ! la semaille étant 
bonne, cette fois, il y a des chances pour  que la ré
colte soit meilleure ! 

GUILLAU.MIÎ B .  — (Copie retouchée.' 

II. — La maison qui marche. 
Charnacé, qui avait été page du roi  Louis X W ,  et 

officier dans ses gardes du corps, s'était retiré en 
Anjou.  Il avait une très longue et parfaitement belle 
avenue devant sa maison, et dans cette avenue était 
plantée une maison de paysan et son petit ja rd in ,  qui  

-s'y était trouvé lorsqu'elle f u t  bâtie.  Jamais Charnacé 
et son père n'avaient p u  réduire ce paysan â la leur 
vendre, quelque avantage qu'ils lui eussent offert .  
Charnacé, n e  sachant plus  qu 'y faire,  avait laissé cela 
depuis longtemps, sans en parler ; mais enfin, fatigué 
de cette chaumière qui lui  bouchait la vue et lui ôtait 
tout  l 'agrément de son avenue, il imagina u n  tour  de 
passe-passe. L e  paysan qui y demeurait, et  à qui elle 
appartenait, était tailleur de son métier, quand il 
trouvait à l 'exercer; et il était tout seul chez lui, sans 
femme n i  enfants. Charnacé l'envoie chercher, lui dit 

u'il  est demandé à la cour pour  un emploi de consé-
^,uence, qu'il est pressé de s 'y rendre, mais qu'il lui 
f a u t  une livrée. 

Ils font  u n  marché au comptant ; mais Charnacé sti
pule qu'il ne  veut point se fier à ses délais, et que, 
moyennant quelque chose de  plus, i l  ne  veut pas qu'il 
sorte de chez lui que sa livrée ne  soit faite, et qu'il 
le couchera, le nourrira  et payera avant de le r ê n -
Toyer. Le tailleur s'y accorde et se met  à travailler. 
Pendant  qu'il est occupé, Charnacé fait prendre avec 
l a  dernière exactitude le plan et l a  dimension de sa 
maison, de son jardin et des pièces intérieures, jus
qu'à la position des ustensiles et  des petits meubles; 
fait  démonter la maison et emporter tout ce qui y 
étai t ;  remonte la maison telle qu'elle était au  juste,  
dedans et dehors, à quatre portées de mousquet à 
côté de son avenue ; replace tous les meubles et usten
siles, dans l a  position en laquelle on les avait trouvés, 
et rétablit le jardin  de même ; en même temps fai t  
aplanir et  nettoyer l'endroit de l 'avenue où elle était, 1 

en sorte qu'il n'y parait  pas ; tout  cela f u t  exécuté 
encore plus tôt  que la livrée ne  f u t  faite, et pendant  
ce temps-là, le tailleur doucement gardé à vue de peur  
de quelque' indiscrétion. Enfin la besogne achevée de 
par t  et d 'autre,  Charnacé amuse son homme jusqu'à  
la nuit  bien noire, le paye et le renvoie content. 

Le voilà qui enfile l 'avenue; bientôt i l  l a  trouve 
longue ; après, i l  va aux arbres, et n 'en trouve plus ; 
il s'aperçoit qu'il a passé le bout,  et revient à tâtons 
chercher les arbres, les suit à vue d'œil, puis croise e t  
n e  trouve plus sa maison. I l  n e  comprend point cette 
aventure; la nuit se passe dans cet exercice; le j o u r  
arrive et devient bientôt asse?. clair pour  aviser sa 
maison; il n e  voit r ien;  i l  se frotte les yeux, i l  cher-
che d'autres objets pour  découvrir si c'est la faute de 
sa  vue. Enfin il croit que le diable s'en mêle et qu'il 
a emporté sa maison. A force d'arller et  de venir 
et  de porter  sa vue de tous côtés,  il aperçoit ,  à 
une  grande distance de l'avenue, une  maison qui res
semble à la sienne ; pour s'assurer mieux de ce qui 
lui tourne la tête, il présente sa clef ; i l  ouvre, i l  entre, 
i l  trouve tout  ce qu'il avait laissé et précisément dans 
la même place ; i l  est prê t  à en pâmer,  et  est ^ con
vaincu que c'est u n  tour de sorcier. La journée n e  
f u t  pas  bien avant, que la risée du .château et du  vil
lage l'instruit de l a  vérité du  sortilège et le me t  en 
fur ie  ; il veut plaider, il veut demander justice à l'in
tendant, et  partout on s'en moque ; l e  roi le sut, qui 
en r i t  aussi, et  Charnacé eut son avenue libre. 

S A I N T - S I M O X .  
DEVOIR É C R I T .  

Reproduisez de mémoire l e  morceau précédent en 
le réduisant de moitié et en y ajoutant  vos réflexions 
sur  l'acte de Charnacé. 

S U J E T  T R A I T É .  ' 

Le marquis de Charnacé, ancien officier des gardes 
du  cofps, vivait ret iré  en Anjou.  Enclavée dans son 
parc, sur  l'avenue' qui conduisait à son château, s'é
levait, au milieu d'un jardinet ,  l a  maison d 'un pauvre 
tailleur qui y vivait seul.  Jamais celui-ci n'avait voulu 
vendre sa chétive propriété au  châtelain. Fatigué de 
celte obstination, qui lui  gâtait la perspective de son 
avenue, le marquis résolut de se débarrasser du bon
homme par  u n  tour  de son invention. 

I l  mande le tailleur et lui  commande u n  costume 
de gala pour  aller à la cour. Afin d'avoir ce costume 
au plus tôt ,  i l  offre u n  bon prix à l'ouvrier, èt  s'en
gage à le nourr i r  et à le loger afin qu'il n e  quitte 
pas le château avant d'avoir achevé sa tâche. 

Pendant que le tailleur s'applique à cette besogne, 
Charnacé fa i t  lever u n  plan exact de  sa< maison et du 
mobilier qu'elle contient ; puis i l  en fai t  construire 
une autre, exactement semblable, à quelque distance 
de là. Il y transporte ensuite les meubles, que l'on 
range dans les emplacements correspondant à ceux 
qu'ils occupaient dans l'ancienne maison. E n  toute 
hâte, on démolit celle-ci, on enlève les matériaux, on 
nivelle le sol, on y plante de l'herbe. 

Son costume achevé, Charnacé paye l e  tailleur, l'a
muse jusqu'à la nuit  et  l e  congédie après l'avoir f a i t  
boire. Le pauvre homme cherche vainement sa mai
son jusqu'au point du jour .  I l  l a  découvre enfin à sa 
place nouvelle et se croit victime de quelque sorcel
lerie. Les rires des gens de l a  paroisse l'éclairent 
enfin. Il veut plaider, obtenir justice : tout le monde 
se moque de  lui .  jusqu'au roi  qui s'égaye de l ' inven
tion, et Charnacé eut son avenue l ibre.  

Ue nos jours,  le bon tour  de Charnacé ferait  encore 
r i re  le public et peut-être les juges auss i ;  mais ceux-ci 
n'en feraient pas moins leur devoir et  le noble mar
quis apprendrait à ses dépens le respect de l a  pro
priété d 'autrui .  

L É O N C E  L .  — (Quelques corrections.) 
E .  P .  
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ARITHMÉTIQUE 
E T  S Y S T È M E  M É T R I Q U E  

C O U R S  P R É P A R A T O I R E  
E x e r c i c e s  o r a u x  o u  écr i t s .  

Rendre un nombre entier 
1° 1 0  f o i s  p l u s  p e t i t .  — 1. — 10 douzaines de 

servieties ont coûté 90 f r .  Quel est le prix d'une dou
zaine? — R.  9 f r .  

2. — 10 tables de nuit Talent 230 fr.. Combien vaut 
une table? — R. : 2 3  f r .  

2'' lOO f o i s  p l u s  p e t i t .  — 1. — 100 douzaines 
de serviettes-éponges valent 800 f r .  ; 100 douzaines de 
serviettes de qualité inférieure valent 200 f r .  de moins. 
Quel; est le prix d'une douzaine de serviettes de chaque 
sorte? •— R .  : 8 f r . ,  6 f r .  

2. — 100 taies d'oreiller valent 200 f r . ;  100 taies 
d'oreiller festonnées valent 100 f r .  de JJIUS. Quel est 
le prix d'une taie d'oreiller de chaque sorte? — R. ; 
2 f r . ,  3 f r .  

3° 1 0  l o i s  e t  1 0 0  f o i s  p l u s  p e t i t .  — 1. — 
100 mètres de drap valent 700 f r .  Quel est le prix : 
1" de lu  m. ,  2» de 1 m. de ce diàp? — R .  : 7 0  f r . ,  
7 f r .  

2. — 10 tables de salle à manger valent 650 f r .  ; 
100 nappes valent 600 f r .  Quel est le prix : 1» d'une 
table, 2" d'une nappe, 3° d'une table et d'une nappe 
ensemble? — R .  ; 6 5  f r .  ; 6 f r .  ; 65 f r .  + 6 f r .  = 
7 1  f r .  

SYSTÈ.ME MÉTRIQUE 
Les sons-niultiples du mètre. 

1° L e  d é c i m è t r e .  — 1. — On a employé 3 m. de 
ruban gris et 1 m. de ruban rose pour garnir un cha
peau. Combien a-t-on employé : 1° de m., 2" de di
zaines de dm., 3° de dm. de ruban? — R.  : 4 m .  ; 
4 dizaines de dm. ; 4 0  dm. 

2. — Un ruban mesure 8 dm.  de long; un autre 
mesure 9 dm. Combien mesurent-ils de dm. ensemble? 
— R. ; 1 7  dm. 

2° L e  c imt imètre .  — 1. — Une bande de papier 
est composée de 3 parties ^ l'une, rouge, mesure 3 cm.; 
une blanche, 4 cm. ; une bleue, 3 cm. Quelle est sa 
longueur totale : 1» en cm., 2» en dm. ? — R.  : 1 0  cm. 
ou 1 dm. 

2. — Un coupe-papier avait 2 dm. plus 5 cm. de 
longueur. Il s'est cassé et s'est trouvé réduit à 
1 dm. 9 cm. Quelle est en cm. la longueur de la par
tie brisée? — R. : 6 cm. 

C O U R S  É L É M E N T A I R E  
E x e r c i c e s  o r a u x  o u  é c r i t s .  

Rendre un nombre entier 
1° 1 0  f o i s  p l u s  p e t i t .  — 1. — 10 chapeaux de 

dame valent 290 fr .  et 10 chapeaux de fillette valent 
170 f r .  de moins. Quel est le prix d'un chapeau de 
chaque sorte? — R .  : 2 9  f r .  ; 1 2  f r .  

2. — 100 litres de blé valent 20 f r .  Quel est le prix : 
1° de 10 litres, 2° d'un litre de ce blé? — R .  : 2 f r . ;  
0f,20. 

2" 1 0 0  f o i s  p l u s  p e t i t .  — 1. — 100 douzaines 
d'oeufs valent autant qu'un billet de 100 f r .  plus un 
billet de 50 f r .  Quel est le prix d'une douzaine d'œufs? 
- R .  : l f , 5 .  

2. — On a payé 300 fagots 75 f r .  Quel est le prix : 
1° de 100 fagots, 2° d'un fagot? — R .  : 3 5  f r .  ; 
0 f , 2 5 .  

3° 1 0 0 0  f o i s  p l u s  p e t i t .  — 1. — 3 000 escar
gots de Bourgogne ont été vendus 150 f r .  Quel a été 
le p r ix  : 1" de mille, 2° d'un de ces escargots? — 
R. : 5 0  f r . ;  0 f , 0 5 .  

2. — La tonne de charbon Charleroi ' valait 62 f r .  
en janvier, 64 f r .  en avril, 67 f r .  en août, 69 f r .  en 
septembre. Quel était le.  prix d'un Kg. de charbon 
pour chacun de ces mois, sachant qu'une tonne vaut 
lOOOKg.? - R. : 0 f , 0 6 2 ;  0 f , 0 6 4 ;  0^,067; 0 f , 0 6 9 .  

1.  Tar i f  do  l a  m a i s o n  B e r n o t  e n  1000. 

SVSTÈMK MÉTRIQUE 
Les soua-niultiples du mètre. 

L e  m è t r e  e t  l e  d é c i m è t r e .  — 1. — Le cadran 
de l'horloge d'un hôtel de ville ' est situé à 11 dizaines 
de mètres au-dessus du sol. Quelle est cette hauteur : 
1° en mètres, 2" en dm.? — R.  : 1 1 0  m. ; 1 1 0 0  dm. 

2. — En 1701, l'étang de Lacanau avait 17 m. de 
profondeur. Depuis, il s'est comblé de 10 m. 1° Quelle 
est sa profondeur actuelle en mètres, puis en dm.? 
2° De combien de dm. s'est-il comblé par siècle, puis 
par an? — R. : 7 m. ; 7 0  dm. ; 100 dm. : 2 = 5 0  dm. 
par siècle; 50 dm. : 100 = :  0 dm.,  5 par an. 

L e  c e n t i m è t r e  e t  l e  m i l l i m è t r e .  — 1. — Un 
cloporte marin 3 trouvé en Amérique mesure 2 dm. -)-
3 cm. de long. 1" Quelle est sa longueur en cm.? 
2» De combien de cm. dépasse-t-il la taille du cloporte 
français long de 2 cm. environ? — R.  : 2 3  cm. ; 
2 1  cm. 

2.- — La larve d'un insecte mesure 1 mm. de long 
au moment de l'éclosion; 2 mois après, elle mesure 
6 mm. de plus. Quelle est alors sa longueur? — R .  : 
7 mm. 

Problèmes de revision. 
1. — Un observatoire » doit être placé à une hau

teur de 25 Hm. Quelle sera sa hauteur en Dm.,  puis 
en mètres? — R. : 2 5 0  Dm.;  2 5 0 0  m. 

2. —• On a découvert un cloporte marin s qui pos
sède 40 centaines d'yeux. Combien en compte-t-il de 
plus que le cloporte terrestre qui en a 45? — R .  : 
4 OOO — 45 = 3 9 5 5  yeux. 

3. — Le lac de Zurich, en Suisse, a 1 Hm. + 4 Dm. 
3 m. de profondeur. Quelle est sa profondeur en 

mètres? — R .  : 1 4 3  m. 
4. — 2 chèvres et un chevreau ont coûté ensemble 

38 fr .  Quel est le prix d'une chèvre sachant que le 
chevreau a été payé 8 f r .  ? — R. : 38 f r .  — 8 = :  30 f r .  ; 
30 f r .  : 2 = 1 5  f r .  

C O U R S  M O Y E N  
D i v i s i o n  d e s  n o m b r e s  d é c i m a u x .  
1° Le dividende seul est décimal. 

1. — 61 quintaux d'avoine ont coûté 1 216^,95; Quel 
est le prix : 1° d'un quintal, 2° d'un Kg. d'avoine, 
sachant qu'un quintal équivaut à 100 Kg. ? 

R .  : 19 f , 95 ;  Of,19. 
2. — Dans le bassin houiller français du Nord le 

salaire journalier de 26 ouvriers travaillant au fond 
de la mine est de 124^,80; celui de 26 ouvriers t ra
vaillant à l'extérieur s'élève à 32t,50 de moins. Quel 
est le gain journalier d'un ouvrier de chaque sorte? 

R. : 4f,8Ô; 3 f , 5 5 .  
Calcul mental. — 125 chèvres valent 2 000 f r .  ; 125 

moutons, 3 500 f r .  et 125 vaches 40 000 f r .  Quel est le 
prix moyen d'une chèvre, d'un mouton et d'une 
vache 1 

Règle : Pour diviser un nombre par 125 ^—g— 
on multiplie par 8 le millième du nombre. — R. : 
2 000 f r .  : 125 = 2 x 8 = 1 6  f r . ;  3 500 : 125 = 3,5 x 
8 = 2 8  f r . ;  40 000 : 125 = 40 x 8 = 3 2 0  fr. 

3° Le diviseur seul est décimal. 
1. — Un diamant poli et monté, de 1 carat, vaut en 

moyenne 500 f r .  ; à. Kimberley'', le carat de diamant 
brut vaut 30 f r .  Quelle est la valeur d'un gr. de dia
mant dans chaque cas, si le carat vaut 0 gr., 212? 

R. : 1° 500 f r .  : 0,212 = 2 3 5 8  f r .  ; 2" 30 f r .  : 0,212 
= : 1 4 1 f r .  

2. — Une dépêche ® envoyée de Sibérie à Paris a 

1. D e  P h i l a d e l p h i e  (Éta ts -Unis ) .  
2. II  c o m m u n i q u a i t  a u t r e f o i s  a v o c  l ' océan  At lan t ique .  I l  a 

é t é  acces s ib l e  à l a  nav iga t i on  m a r i t i m e  p e n d a n t  t o u t  l e  
m o y o n  â g e .  S a  f e r m e t u r e  définit ive d a t e  d u  x i v  s i èc l e .  

3 etG. I l  a é t é  t r o u v é  p a r  Agass iz  d a n s  l a  m e r  d e s  C a r a ï b e s .  
4 .  L a r v e  d e  l a  g a l é r u q u e  d e  l ' o rme .  Klle r o n g e  l e s  feu i l les  

d e  c e t  a r b r e .  
5.  Obse rva to i re  do  Sen t i s  (Suisse  or ientale) .  
7 .  A f r i q u e  a u s t r a l e  ang la i se .  
S. Dépêche  a d r e s s é e  do  Vladivostock (.Sibérie) à P a r i s  p a r  

Gas ton  S t i eg l e r  f a i s a n t  l e  t o u r  d u  m o n d e  ( ju in  1901). 
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coûté 1316 t r .  Combien contenait-elle de mots, sa
chant qu'on a payé 1^,40 pa r  mol? 

R .  : 1 316 : 1,4 r= 9 4 0  mots. 
Calcul mental. — Combien peut-on acheter de tapis 

à, 12f,50 l 'un,  avec des sommes de 800 fr., 500 f r . ,  
650 f r . ?  

Règle : P o u r  diviser u n  nombre p a r  12,5 on multi
plie son centième pa r  8. 

R .  ; 300 : 12,5 = 8 x 8 = 2 4  tapis;  — 500 : 12,5 = :  
5 X 8 = 4 0  tapis ; — 650 : 12,5 = :  6,5 x 8 5 3  tapis.. 
3° Ce dividende et le diviseur sont décimaux. 

1. — Une balle de 112 Kg.,  5 de farine de qualité 
supérieure vaut 36f,50; ce: le de farine de qualité 
moyenne vaut 34^,50'. Quel est le prix du  l i g .  de 
farine de chaque qualité? 

R .  : 36f,50: 1 1 2 , 5 =  O f , 3 2 ;  34(,50 : 112,5 = 0 f , 3 0 .  
2 .  — 2'7104 m q . ,  859 de terrain ont été ven^ius 

9 869 903',70 2. Quel est, en francs, le prix moyen de 
vente d'un mètre carré? 

R .  : 9 869 903',70 : 27 104,859 = 3 6 4  f r .  
Calcul mental. — Un mètre  de toile coûte If,25. 

Combien en aura-t-on de mètres pour  des sommes de 
20 f r . ,  de 5U f r .  et de 65 f r .  ? 

Règle : P o u r  diviser un nombre  pa r  1,25, on multi
plie son dixième pa r  8. 

R .  : 20 : 1,25 = 2 x 8 = 1 6  m .  ; 50 : 1,25 = 5 x 8  
= 4 0  m .  ; 65 : 1,25 = 6,5 X 8 = 5 ! i  m .  

SYSTÈME MÉTRIQUE 
Le centimètre cnbe. 

1. — U n  vase contient 3 dmc. d'huile d'olive. On en 
ret ire  265 cmo. Combien reste-t-il de cmc. d'huile dans 
ce vase? 

R .  ; 3 000 cmc. — 265 cmc. = 2 7 3 5  cmc. 
2. — 2\vases ont une capacité totale de 5 dmc. Le 

2® contient 1 500 cmc. Quelle est en cmc. la capacité 
dn l®' vase? 

R .  : 5 000 cmc. — 1 500 cmc. = :  3 5 0 0  cmc. 
Écriture et lecture des nombres exprimant 

des volumes. 
1. — Deux ballons gonflés contiennent respective

ment  650 m e .  -1- 2 dmc. ; et 825 me.  + 12 dmc.  -|- 250 
cmc. de gaz. Quels sont ces volumes gazeux en pre
nant  d'abord le dmc. ,  puis le cmc. pour unité? 

R .  : 1° 6 5 0  0 0 2  dmc. ou 6 5 0  0 0 2  0 0 0  cmc. 
2° 8 2 5  0 1 2  dmc., 2 5  ou 8 2 5  0 1 2  2 5 0  cmc. 

2. — Une salle de classe contient 40 élèves. Sa ca
pacité est telle que le maître et les élèves peuvent 
respirer chacun 4 125 dmc. d'air. Quel est le volume 
d'air qu'elle renferme en prenant  i - l "  le dmc., 2" 1« 
me.  pour  unité? 
R .  : 4125 dmc. X 4 1  = 1 6 9  1 2 5  dmc.;  1 6 9  me., 1 2 5 .  

P r o b l è m e s  d e  rev i s i on  
1. — On a achêté 16 m .  de drap à raison de 11',40 

le mètre  et 25 m .  de doublure. Quelle dépense a-t-on 
faite sachant qu'un mètre de drap coûte autant que 
6 m .  de doublure? 

Solution. — Prix des 16 m .  de drap : 
l l f , 4  X 16 = 182f,40. 

Pr ix  du  mètre de doublure : 11,4 : 6 =  lf,9. 
Pr ix  des 25 m .  de doublure : !f.9 x 25 = 47f,50. 
Dépense totale : 182'',40 -|- 47^,50 = S a S ^ S O .  
2. — 28 boeufs valent 5 850 f r . ,  15 ânes 450 f r .  et  

14 mulets 4 200 f r .  ̂  Quel est, en francs,  le prix de 
revient de chaque animal? 

R .  ; 5 850 f r .  : 28 = 2 0 8  f r .  ; 450 f r .  : 15 =r 3 0  f r .  ; 
4 200 f r .  : 14 = 3 0 0  f r .  

3. — Une marchande a acheté 20 douzaines d'o
ranges à raison de 0'',72 la douzaine. Elle en a reçu 13 
pour  12 et en a donné 10 à des enfants. Quel bénéfice 
a-t-elle fait, sachant qu'elle a revendu ses oranges à 
raison de 2 pour  0f,i5? 

Solution. — Prix  d'achat des 20 douzaines d'oranges ; 
0f,72 X 20 = 14f,4. 

1. P r i x  d u  M a r c h é  d e  T o u i o u s e  (21 a o û t  1901).  
Î2. P a r t i e  d o  r c m p l a c e m o n t  d e  l ' a n c i e n n o  u s i n e  à g a z  d e s  

T e r n e s  à P a r i s .  
3 .  N o m b r e  m o y e n  d e s  a n i m a u x  i m j i o r t é s  d e  T u n i s i e  e n  

F r a n c o  p e n d a n t  l e  1 "  t r i m e s t r e  d e  1901.  

Nombre d'oranges achetées : 13 x 20 — 260 oranges. 
Nombre d'oranges vendues : 260 —10 = 250 oranges. 

250 
Pr ix  de vente total : x 0,15 = 18^,75. 
Bénéfice total : 18f,75 14',4 = 4 ' ' ,35.  
4. — J'achète des fagots à 39 f r .  le cent à condition 

d'en recevoir 4 en plus d u  cent. On m'en livre 936. 
Combien dois-je? Si  j e  les avais achetés détail à 
0f,40 pièce, combien aurais-je payé de plus? — (C. d'é
tudes.) 

Solution. — J 'en reçois 104 pa r  centaine. 
Nombre de centaines à 39 f r .  ; 

^ 936 Q _ 1 c. x TT̂r = 9 centames. 104 . 
Somme due : 39 f r .  x 9 = 3 5 1  f r .  
Dépense faite en achetant les 936 fagots au détail : 

0',4 X 936 = 374f,4. 
J 'aurais payé de plus : 374i',4 — y51 f r .  = 2 3 ' , 4 .  

C O U R S  S U P É R I E U R  
PREMIÈRE A N N É E .  

R é d u c t i o n  d e s  f r a c t i o n s  a u  m ê m e  
d é n o m i n a t e u r .  

1° Les fractions données tsont irréductibles. 
1. — 3 faucheurs travaillent ensemble : l 'un a fauché 

2 3 dans sa journée les - d'une prairie, l 'autre les = et le < o 
2 

30 les g- Quel .est celui qui a fauché la plus grande 

parcelle ? 
Solution. •— Réduisons les fractions au même déno

minateur : 
2 2 x 8 x 5  80 
7 ~ 7 x 8 x 5  ~ 2S) 
3 3 x 7 x 5  105 
8 8 x 7 x 5  2b0 • 

• 2 2 x 7 x 8  112 
5 5 x 7 x 8  280 

112 L e  3® ouvrier qui a fauché les de la prairie est 
ifcoU 

celui qui a fait le plus de travail. 
5 2. — Une fiole a pour  capacité les - d 'un l i t re ;  une 
o 

14 17 autre les — et une  3= les ^ • Quelles sont, en les pla-
l u  

çant par  grandeur croissante, les fractions qui repré
sentent ces capacités données? 

. 5 _ 1 875 U _ 2 T O .  17 _ 2040 
• ' 8 " "  3000 '  1 5 "  3000'  2 5 "  3000" 

Fractions rangées p a r  grandeur croissante : 
1875 . 2040 . 2800 5 ^ 1 4  
3U00' 3000 ' 3 U 0 0 ' ° ' ^ 8 '  î s "  

3° Les Tractions données ne sont pas 
irréductibles. 

120 1. — Une pièce d'étoffe mesuré d 'Hm. ; une 

autre pièce d 'Hm. et une 3« d 'Hm. Quelles 120 -lOo 
sont ces diiïérentes longueurs en les plaçant par  ordre 
de grandeur décroissante? 

Solution. — Simplifions les fractions : 
i 6 _ W / J 7 5 _ 5  

250 25 '  120 ~ 20 '  1 0 5 "  7* 
Réduisons les fractions a u  même dénominateur : 

1 ? — 5  _ 2500 
2 5 ~  3500 ' 20"~3500  ' 7 ~ 3 5 0 u '  

Fractions placées pa r  ordre de grandeur décrois
sante : 
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2 500 
3 500' 

1925 
35U0' 

1680 
3 500 o u , ;  11 

20'  
1 2  
2 5 *  

2. — Un  champ 315 une  superficie de ^ d'Ha. ; u n  Drfy 
636 au t re  champ a une  superficie de  --75 d 'Ha.  Quel est le* 
o 4 o  

plus grand des deux? 
Solution.  — Fractions simplifiées : 

315 : 9 35 636 : 4 159 
639 : 9 ~ ' 7 1 '  848 : 4 212' 

Fractions réduites a u  même dénominateur : 
3 5 x  212 7 420 159 x 7 1  11289 
7 1 x 2 1 2  l5U5iJ' 7 1 x 2 1 2  15 052' donc l a  f rac-

. 636 315 tion d H a .  est plus grande que d H a . ;  le 2= 

champ est le plus grand.. 

Réduction au P. P. D. C. 

1.  — Quelles sont, après les 

P .  P .  D. C. les valeurs des 

avoir réduites au 
^ 30 

96 
placées pa r  ordre de grandeur croissante? 

82 55 30 

fractions 

Solution. Les fractions 120' 360' 96 '^®' '" ' ' '=^ 
leur plus simple expression sont respectivement égales 

à - 11- -Ë-
" 6 0 '  7 2 '  16 • 
L e  P .  P .  D .  C. est le P .  P .  M, C. des dénominateurs. 
On a : 60 = 22 X 3 X 5 ;  72 = 23 X 32 ; 16 = :  2 n  
Le P .  P .  D . C .  = 2i- x 8 2  X 5. 
Quotients : 2''' x 32 x 5 : 2̂  x 3 x 5 = 2̂  x 3 = 12. 

2 t X 32 X 5 : 23 X 3̂  = 2 X 5 = 10. 
24 X 32 X 5 : 2'' = 32 X 5 = ;  45. 

Fractions rédiiites au  P .  P .  D.  C. ; 
4 1 x 1 2  4 9 2 "  11 x 1 0  1 1 0  5 x 4 5  2 2 5  
6 0 x l 2 ~ 7 2 0 '  1 2 x 1 0 "  7 2 0 '  1 6 x 4 5 ~ " 7 2 0 '  

22 3 2. — É t a n t  données les fractions r—n de K m . ;  
2 i0  

de  K m .  ; 7—; de 450 

9UU 
K m .  : 1° les rendre irréductibles, 

2" les réduire au P .  P .  D. C., 3° les ranger  p a r  oi'dre 
de grandeur décroissante. 

Solution. — Rendons les fractions irréductibles 
en divisant les 2 termes de chacune d'elles pa r  leur 
P .  G.  C. D .  

On a : 2 2 :  2 . 11 
^ : 2 ~ 1 2 0 '  900 : 3 ~ 300 ' 4 5 0 : 5  

Le P .  P .  D.. C. est 2̂  x 32 x 52. Les quotients sont : 
3 x 5 ;  2 x 3 ;  22 x 5 .  

Les fractions réduites au  P .  P .  D. C. sont : 
I05 6 20 

18U0' 1 8 0 0 '  ISUU" 
Fractions rangées par  ordre de grandeur décrois

sante : 
165 20 6 . 5 3 

1 8 0 0 '  1800 '  1800 ° "  2 4 0 '  4 5 0 '  9 0 0 *  

SYSTÈME MÉTRIQUE 
Multiples et sous-multiples du litre. 

1 .  — La dernière récolte des oliviers en Italie a été 
de 1493 000 JEll. d'olives dont 3 250 000 Dl .  produits 
p a r  l a  Sicile et  3 400 000 litres donnés pa r  l a  Sar -
daigne.  Gombien l a  péninsule proprement dite a-t-elle 
p rodu i t ;  1° d'Hl. ; 2" de DI . ;  3° de litres d'huile? 

R .  : 1 493 000 H l .  — (325000 Hl .  + 34000 Hl.)  = 
I 493 000 Hl .  — 359 000 H l .  = 1 1 3 4  0 0 0  H l .  ou 
I I  3 4 0  0 0 0  Dl. ou 1 1 3  4 0 0  0 0 0  litres. 

2. — Combien paiera-t-on pour  le battage de la r é 
colte fournie pa r  u n  champ rectangulaire de  600 m. 
de long sur  450 m.  de large, sachant que ce champ a 

3 : 3 
'9U' 

fourni à l 'Ha. 32 demi-Hl. de grain battu à raison de 
0',05 le double-Dl.<? 

Solution. — Surface du  champ : 
1 mq.  X 600 x 450 = 2700ÛO mq.  ou 27 Ha. 

Récolte du  champ : ^ Hl.  x 27 = :  432 H l .  

Pr ix  du  battage de 432 Hl. de grain ; 
0f,06 x 5 x 4 3 2 =  1 2 9 f , 6 0 .  

Mesures effectives de capacité. 
1. — On évalue la récolte du  blé aux États-Unis à 

675 millions de bushels 2. Quel est : 1" en Dl . ,  2" en 
demi-Hl., 3" en Hl. le montant de cette récolte si le 
bushel vaut 3 634 cl., 7? 

Solution. — Montant de  l a  récolte des États-Unis : 
3 Dl., 6347 x 675 000 000 = :  2 4 5 3 4 2 2  5 0 0  Dl . ;  

4 9 0  G 8 4  5 0 0  demi-Hl.;  2 4 5  3 4 2  2 5 0  H l .  
2. — A Paris ,  u n  litre de pétrole vaut autant que 

2 litres 1/2 à Londres.  Sachant que dans cette der
nière ville le cl. de pétrole vaut 0^,002, quel est à 
Par is  le prix du litre de pétrole? 

Solution. — Prix du litre de pétrole à Londres ; 
0f,002 X 100 = 0f,20. 

P r ix  du  li tre de  pétrole à Paris  ; 
0 f , 2 x 2 , 5  = OE,5O. 

Problème d'examen. 
L'Hl.  de pommes de  terre  pèse environ 80 K g .  Un 

marchand en achète 54 Hl.  à 1^,75 le double l5l. Le 
transport  lui  coûte 22 f r .  I l  vend ensuite sa  marchan
dise 0f,15 le Kg .  Quel sera son bénéfice sur cette 
opération? — (C. dCétudes.) 

Solution. — Prix  d'achat de l 'Hl .  de pommes de 
te r re  : 1^,75 x 5 = :  8'',75. 

. P r ix  d'achat de 54 Hl.  de pommes de terre : 
8',75 X 54 = 472t,5. 

Pr ix  de revient total ; 472',5 -j- 22 f r .  = :  494',5. 
Poids  des 54 H l .  de pommes de terre : 

80 Kg .  X 54 = 4 320 Kg.  
Pr ix  de vente total : 0^,15 x 4 320 648 f r .  
Bénéfice total : 618 f r .  — 494f,5 = 1 5 3 ' , 5 0 .  

DEUXIÈME ANNÉE. 

Le P. G. C. ft. de plusieurs nombres. 
Le P .  G. G. D.  de 3 nombres est égal à 22 x 3- x 52. 

L e  quotient obtenu en divisant le plus petit de  ces 
nombres pa r  ce  P .  G. C. D.  est 3. L a  somme des quo
tients obtenus en divisant chacun des deux autres par  
le P .  G. G. D. est 36 et la différence de ces quotients 
est 14. Quels sont ces 3 nombres? 

Solution. — L e  plus petit nombre est égal à : 
22 x 32 x 52 X 3 = 22 X 33 X 5-' = 2 7 0 0 .  

On connaît la somme et l a  différence des quotients 
des deux autres nombres pa r  leur P .  G .  G. D. 

L e  plus grand de ces quotients est égal à : 
- 36 + 14 _ 50 _ 

2 2 • "  

Le plus petit est égal à, : 25 — 14 = 11. 
Les  deux derniers nombres sont : 

22 X 32 X 52 X 25 = 2 2  5 0 0  et  22 x 32 x 52 x 11 = 
9 9 0 0 .  

LKGAY. 

HISTOIRE 

La Henaissance. 
GOUVERNEMENT DE FRANÇOIS E T  DE HENRI I I .  

Avec François d'Angoulême et son fils, la royauté 
française devient absolue. La réunion définitive de la 
Bretagne à la couronne (1532), l'annexion par  Henri II 

1. P r i x  d u  b a t t a g e  d ' u n e  S o c i é t é  c o o p é r a t i v e  d ' a g r i c u l 
t u r e  a y a n t  p o u r  o b j e t  r e x p l o i t a t i o n  d ' u n e  m a c h i n e  à b a t t r o .  

2. D ' a p r ô s  l a  f e u i l l e  c o r a i n o r c i a l e  d e  M a o n i i e i m ( A l l e m a g n e ) .  
10 a o û t  1901. 
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des Trois-Evêchés (Metz, Toul et Verdun) complètent 
l 'unité nationale ; la confiscation des biens du conné
table de Bourbon après sa trahison achève la ruine 
de  la féodalité apanagèe. L'ancienne noblesse devient 
une servante pensionnée de la royauté, u n  ornement, 
j'allais dire un ameublement des palais royaux, n o 
blesse de cour et noblesse militaire. La nation sait 
gré à la royauté de lui avoir rendu l 'ordre et la paix 
intérieure. Elle admire dans le roi  François une belle 
prestance, une figure vive, une grande bravoure p e r 
sonnelle (Marignao), des manières au moins en appa
rence chevaleresques (le roi  chevalier), bref des qua
lités brillantes (l'esprit, le goût du  luxe, des lettres, 
des arts), des défauts plus brillants encore, I l  est, 
sans conteste, l e  maî t re .  A qui lui demande : « Com
bien d'argent tirez-vous p a r  an  de vos sujets ? », il 
répond avec orguei l :  « Ce que j e  veux ». E t  cela est 
vrai, à la lettre. Plus  d'Etats généraux pour discuter 
le chiffre de l'impôt. Les Parlements eux-mêmes, 
malgré leur  droit de présenter des remontrances 
avant d'enregistrer les édits royatfx, sont réduits au 
silence, même celui de Paris.  S'il résiste, le roi  mande 
les récalcitrants à Amboise, et menace de les jeter,  
cousus en sacs, dans l a  Loire. L e  Concordat qu'il a 
signé avec le pape Léon X (abolition de l a  Pragma
tique sanction) met à sa  disposition la masse énorme 
des biens d'Eglise, et lui  permet de distribuer à ses 
serviteurs, même laïques, les évêchés, abbayes et 
prieurés. 11 gouverne avec l'assistance d'un Conseil, 
où il  fait entrer qui il veut, et  des secrétaires d'Etat,  
qu'il choisit dans la bourgeoisie ou la petite noblesse. 
P o u r  se procurer sans re tard  l 'argent nécessaire à, 
ses prodigalités, à ses guerres, à ses folies, il se met 
aux mains des financiers, quitte à leur faire,  de temps 
à autre, rendre gorge. 

LA RENAISSANCE: LES MŒURS,  LES ARTS.  

C'est le ro i  de la Renaissance. I l  a cette chance que 
son règne coïncide, en France, avec cette période de 
floraison intellectuelle qu'on appelle l a  Renaissance. 
I l  semble alors en effet que l'humanité occidentale, 
endormie pendant des siècles aù  son des, cloches et 
des prières, soit renée à l a  vie libre de l'esprit. La 
découverte de l'antiquité (par l'étude de plus en plus 
développée des chefs-d'œuvre de l a  littérature grec
que et romaine, par  les fouilles qui dégagent du  vieux 
sol romain palais et  statues), la découverte de l'Italie 
(par les guerres,  voy. précédente leçon), l a  décou
verte de la terre  (Vasco de Gama, Colomb), la dé
couverte de l'homme (l'anatomie, avec Vésale) éman
cipent l'intelligence des conceptions du moyen âge 
qui condamnait la nature, qui considérait le corps 
humain comme une boue méprisable, la vie présente 
comme mauvaise, qui voyait dans l'antiquité surtout 
le paganisme et dans l a  beauté u n  piège de Satan. 
L'esprit de l a  Renaissance trouve sa plus magnifique 
et complète expression dans une oeuvre fra.-.çaise, le 
prodigieux roman, burlesque seulement en appa
rence, du médecin François Rabelais ; son organe 
(en face des Universités rétrogrades), dans le collège 
royal des trois langues (hébreu, grec, latin), fondé à 
Par i s  par François I®'' (plus tard collège de France). 
Ces conceptions nouvelles se traduisent dans la vie ; 
la cour des Valois-Angoulême est u n  milieu étince-
lant de beauté, de luxe, d'esprit ; les meubles, les 
costumes y sont une fête pour  les yeux, et la plus 
libre fantaisie peut s'y donner carrière. Les femmes, 
autrefois tenues à par t ,  y tiennent l a  première place: 
n Une cour sans dames, dit-on, est u n  jardin sans 
fleurs ». L a  conversation, les mœurs deviennent plus 
libres, d'une liberté qui souvent n e  respecte plus au
cune règle, et sous ce vernis de politesse eo d'élé
gance revit pa r  instants la brutalité féi'oce des i n s 
tincts féodaux. Le roi chevalier se conduit parfois  
comme u n  roi des goujats .  

UN CHATEAU DE LA RENAISSANCE. 

L a  vie a changé, change aussi la demeure. Dès 
avant Louis Xl l ,  plus de châteaux hérissés de cré
neaux;  la forteresse, inutile depuis que la royauté est 
souveraine, devient séjour de plaisance. La tour  n 'est  
plus qu'un ornement, u n  motif d'architecture,; à Am

boise, au  Palais d e  justice de Rouen, dans les parties 
anciennes de Blois, etc., les façades s 'ajourent en 
arabes.ques, se couvrent de clochetons, de fleurons, 
de trèfles et de lys de pierre. I l  y a là une première 
Renaissance, française, peu soumise encore aux in 
fluences italiennes, très gracietise, accommodée aux 
exigences de nos climats humides (les toits en comble). 
Avec les Angoulême triomphe l'imitation de l'Italie, 
à Chambord, à Fontainebleau : terrasses, longues ga
leries ouvertes où l'on devise tout en regardant  le 
paysage, vastes escaliers. C'est dans ces châteaux 
(particulièrement sur les bords de la Loire) que vit 
l a  royauté vagabonde ; et  les nobles, les riches bour
geois (Chenonceaux) imitent la royauté.  La décora
tion inti'rieure est souvent confiée à des peintres i t a 
liens (école italienne.de Fontainebleau). Ce 'sont gé 
néralement des Français (Jean Gtoujon) qui sculptent 
sur  les façades d'élégantes nymphes ou f o n t  soutenir 
l'édifice par  de nerveuses cariatides : pa r  exemple 
dans le chef'd'œuvre de l'architecte Pierre Lescot, la 
façade occidentale de la cour du Louvre ' .  

ARMES A FEU.  

L'artillerie commence (voy. Charles VII  et guerres 
d'Italie) à jouer  u n  rôle t rès  sérieux dans les sièges 
et même sur les champs de bataille (à Marignan) ; 
montés sur des aBûts, traînés p a r  des chevaux, les 
canons, ont plus de mobilité. Les armes portatives 

.font aussi des progrès : à côté de l'arquebuse à mèche 
(partait au moyen d'une mèche allumée) apparaît 
l 'arquebuse à rouet  (utilise les étincelles d'une pierre 
de silex, mue par  u n  rouet). Mais les arquebusiers 
tiennent encore peu de place à côté des piqniers, 
armés de la lougue lance des Suisses. Sous Charles I X  
viendra le mousquet, por té  p a r  la cavalerie, qui se  
servait déjà du pistolet. 

H E N R I  H A U S E R .  

GÉOGRAPHIE 

Le massif central : étnde physique. 
Le massif central, ainsi nommé parce qu'il couvre 

de ses plateaux et ,de  ses chaînes le centre de notre  
pays, a en gros la forme d'un triangle dont les trois 
pointes seraient la dépression de Chagny par  laquelle 
passe le canal du Centre, le seuil de Naurouze (canal 
du  Midi) et le coude de la Vienne près de Confolens. 
I l  se compose principalement de roches cristallines, 
(granit surtout), recouvertes d'epanchements volca
niques : dans le massif s'ouvre u n  territoire calcaire, 
le golfe des Causses. I l  occupe à peu près le cin
quième du territoire de la France.  

L'axe principal du massif se compose .d'une longue 
chaîne qui se prolonge, sous des noms divers, d u  
seuil de Naurouze à celui de Chagny. S u r  cet axe 
s'embranchent deux rameaux, l 'un entre Loire et 
Allier, appelé monts du Velay et du  Forez, l 'autre,  
au  delà de l'Allier, les monts d'Auvergne, qui se 
prolongent à l'Ouest par  les monts du  Limousin. 

L e  soulèvement principal forme du col de  Nau
rouze au mont de la Lozère une première section, 
comprenant la Montagne Noire,  oii s'alimeijtent les 
rigoles qui approvisionnent le canal d u .  Midi, les 
monts de l'Espiriouze, à travers lesquels l 'Orb s'est 
frayé passage pa r  de pittoresques défilés, les Cé-
vennes proprement dites, qui embrassent non  pas 
toute l a  chaîne, comme l'indiquaient les anciens traités 
de géographie, mais simplement la partie comprise 
entre les sources de l 'Hérault  et  celles du  Gard, l a  
zone des châtaigniers, l'ancien pays des Oamisards. 
Le principal sommet est l'Aigoual, c'est-à-dire le 
Il pluvieux », où a été établi un observatoire, et  qui 
est u n  centre de reboisement. Enfin, le mont de la 

l .  C e t t e  p a r t i e  d e  l a  l e ç o n  n e  s a u r a i t *  é v i d e m m e n t  s e  
p a s s e r  d e  p h o t o g r a p h i e s  o u  d e  p r o j e c t i o n s .  A u t a n t  q u e  p o s 
s i b l e ,  l a  c o m p l é t e r  p a r  d e s  e x c u r s i o n s ;  s i g n a l e r  a u x  é l è v e s  
l e s  m a i s o n s  d u  xv i^  s i è c l e ,  l e s  o r n e m e n t s  R e n a i s s a n c e  q u i  
p e u v e n t  s e  t r o u v e r  d a n s  l e  v o i s i n a g e .  
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Lozère, vaste massif long de 35 kilomètres, épais de 
15, enroie ses eaux de trois côtés à la fois, au Tarn, 
au Lot et au Tersant du Rhône. Les deux versants 
des Cévennes offrent un frappant contraste : vers 
l'Océan, des pentes douces, un ciel brumeux, un 
climat humide, des forêts et des croupes gazonnées ; 
vers la  Méditerranée, des vallées étroites qui se creu
sent brusquement à, une grande profondeur, un ciel 
lumineux, des pluies rares mais torrentielles. 

Au nord du massif de la Lozère, le relief affecte 
la forme de chaînes discontinues, de direction Sud-
Ouest—Nord Est, qui portent le nom de monts du 
Vivarais, du Lyonnais, du Beaujolais, du Maçonnais, 
du Charolais. Les monts du Vivarais sont volcani
ques, et présentent toutes sortes de curieux phéno
mènes, particuliers aux régions basaltiques, orgues, 
coulées, chaussées des géants. Entre les naonts du 
Vivarais et ceux du Lyonnais existe une dépression 
profonde, où coulent en sens inverse le Furens et le 
Gier, et où passe la ligne dé Saint-Etienne h. Lyon, 
un des premiers chemins de fer  établis en France. 
Cette dépression est une rue continue d'usines et de 
manufactures, qui s'éclaire la nuit de reflets fantas
tiques. Au nord de cette déi^ression le relief ne dé
passe guère 1 000 mètres et s'abaisse de plus en plus, 
sous forme de croupes arrondies et herbeuses où 
l'on engraisse, dans des prés d'embouche, la belle 
race de boeufs du Charolais. Plusieurs chemins de 
fer  traversent cette région, qui a plutôt l'aspect d'un 
plateau ondulé que d'une vraie chaîne. Les monts du Velay, entre Loire et Allier, sont 
comme les monts du Vivarais de nature volcanique. 
Il y a peu de, sites en l^rance d'un caractère plus 
étrange que le Puy-en-Velaj', avec ses dykes ou ro
chers aigus et ses colonnades, de "basalte, d'autant 
plus que toutes ces roches volcaniques sont sur
montées de débris de châteaux. 

Les monts du Forez, plus élevés et bien boisés, 
continuent les monts du Velaj' ; ils atteignent 1 640 mè
tres à Pierre-Sur-Haute ; la ligne de Montbrison à 
Clermont les frimchit au col de Noirétable. 

Les monts d'Auvergne sont entièrement volcani
ques. Ils se composent de trois principaux massifs, 
le Cantal, qui constituait un gigantesque volcan, me
surant 100 kilomètres de tour à la base ; le mont 
Dore, où le Fuy de Sancy, point culminant de la 
France centrale, atteint 1 886 mètres ; les monts 
Dômes, dont les cratères sont conservés dans un ad
mirable état de fraîcheur, s'alignant sur la même 
fracture au bord du plateau. Le plus important est le 
Puy de Dôme, qui domine Clei'mont. 

P .  G. 

SCIENCES PHYSIQUES ET NATURELLES 

COURS ÉLÉMENTAIRE .—  L e  s y s t è m e  n e r v e u x . —  
Itésumé'."Le système nerveux se compose du cerveau, 
du cervelet, de la  moelle épinière, des ganglions ner
veux et des nerfs. — Son rôle principal est de trans
mettre à. notre intelligence les impressions reçues par  
les organes des sens et de commander tous nos mou-' 
vements. 

COURS MOYEN. — L e  s y s t è m e  n e r v e u x .  — Il 
n'est guère utile d'ajouter de nouveaux détails à la 
description sommaire du système nerveux faite dans 
le cours élémentaire. Il est préférable,d'insister sur 
le fonctionnement de ce système et sur les conclu
sions pratiques que nous devons tirer de son étude. 
Un moyen simple de faire comprendre aux enfants le 
rôle des centres et des cordons nerveux, consiste à 
comparer notre organisme à une armée en campagne : 
comparaison juste, car nous luttons sans cesse contre 
les causes de destruction; chaque minute de vie est 
une victoire remportée sur la  mort. C'est le système 
nerveux qui dirige tous nos actes, c'est lui qui inter
prète toutes nos sensations ; il est notre défenseur. 

Et  de même que dans .une armée bien organisée il 
existe une hiérarchie rigoureuse entre les officiers de 
différents grades, de même il est des centres nerveux 
subalternes chargés d'assurer, dans les moindres dé
tails, l'exécution de nos .mouvements et l'accomplisse
ment de nos fonctions, tandis que d'autres centres, 
d'un rang plus élevé, commandent les ensembles d'ac
tes qui peuvent concourir à un même but et mettent 
en branle, au besoin, tout l'organisme à la fois. Nous 
laissons aux maîtres le soin de développer cette com
paraison qui apparaît d'autant plus exacte qu'on la 
serre de plus près; mais nous insisterons davantage 
sur la distinction entre les sensations, conscientes et 
inconscientes, entre les actes volontaires et involon
taires, afin de montrer l'importance des bonnes habi
tudes. 

Qu'entendez-vous dans la classe en même temps 
que mes paroles? — (Le tic-tac de la pendule,les mou
vements des camarades, le ronflement du poêle, les 
bruits des salles voisines et de la rue, le chant des 
oiseaux dans le jardin, etc., etc.). — Ces bruits se 
produisent constamment, mais, pour les percevoir, il 
faut qu'Us deviennent très intenses par extraordi
naire, ou que vous les écoutiez avec attention. 

Quels sont les points du corps où vous sentez le 
moins vos habits? Vous ne répondez-pas à cette ques
tion difficile, parce que vous n'avez jamais fait atten
tion à cela.- Et pourtant il y a des endroits oii vos 
habits vous serrent étroitement, d'autres où • ils ne 
vous touchent pas. 

Est-ce que la rue qui conduit à l'école monte ou 
descend? et dans quel sens? Vous n'avez pas fait 
attention à. cela non plus, et cependant vous ne mar
chez pas tout à fait de la même manière pour venir 
ici ou pour retourner chez vous. 

L'écolier attentif voit bien le modèle écrit au t a 
bleau, mais il ne voit pas les mouches qui volent dans 
la classe auprès de lui; le paresseux, au contraire, 
s'intéresse beaucoup aii vol des mouches et ne voit 
pas le modèle. 

Ainsi nous ne sentons pas tout ce qui nous touche, 
nous ne voyons pas tout ce qui est devant nous, nous 
n'entendons pas tous les bruits qui se produisent à 
notre portée, et cependant notre peau, notre rétine, 
notre oreille sont impressionnées alors. Mais i l  y a 
des sensations conscientes (que nous connaissons) et 
des sensations inconscientes (qui passent inaperçues). 

Pourquoi relève-t-on les factionnaires après une 
heure ou deux? — (Parce qu'ils sont fatigués). — E t  
comment peuvent-ils se fatiguer, puisqu'ils peuvent 
rester debout, immobiles pendant tout ce temps? — 
(Parce qu'ils ïont, sans s'en apercevoir, beaucoup de 
mouvements pénibles).' 

•Comment faites-vous pour marcher? Comment po
sez-vous le pied à terre? Comment le relevez-vous ? 
Comment flécMssez-vous et tendez-vous tantôt la 
jambe droite et tantôt la jambe gauche? Comment 
faites-vous porter le corps alternativement sur l'une 
ou l'autre jambe ? — Vous faites tout cela sans 3' 
penser. 

Comment faites-vous pour respirer? (— ) Oui, 
vous le savez maintenant, parce que nous avons porté 
notre attention sur ce point; mais auparavant vous 
respiriez tout de même, sans savoir comment. 

Chantez (un refrain quelconque). Sente/ vous votre 
larynx monter et descendre?Saviez-vous que vous fai
siez tons ces mouvements en chantant? 

Comment disposez-vous vos poumons, votre larynx, 
vos mâchoires, votre langue, vos lèvres pour dire A? 
Vous n'en savez, rien. 

Comment faites-vous aller vos doigts, votre main 
droite, votre poignet, votre bras droit, votre bras et 
votre main gauches, etc., pour écrire la même lettre? 
Vous n'en savez encore rien. 

Ce que vous savez, c'est qu'il vous a fallu appren
dre à marcher, â parler, à écrire, et qu'il vous faudra 
plus tard, apjirendre un métier. 

Apprendre à faire une chose, c'est la faire mal 
d'abord, en s'appliquant beaucoup, et recommencer 
souvent jusqu'à ce qu'on la fasse bien et sans y 
penser. 

Ainsi, il y a beaucoup de choses que nous faisons 
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iiiTolontairement, à la manière des automates, soit que 
nous les ^yons toujours faites, comme de respirer ou 
de digérer, soit que nous ayons appris à les faire, 
comme de parler, d'écrire ou de marcher. 

Il est très heureux que nous puissions arriver à 
agir ainsi machinalement, car, dispensés de diriger 
les actes qui se répètent toujours les mêmes, nous 
pouvons porter notre attention sur ceux qui néces
sitent l'intervention de notre intelligence et de notre 
libre arbitre. Ce que nous faisons par habitude est 
mieux fait, plus vite et plus facilement. . 

Mais n'oublions pas qu'il nous appartient de faire 
de nous de bonnes machines : c'est là le but de l 'ap
prentissage, de l'éducation. 

N'oublions pas non plus qu'une habitude est plus 
facile à prendre qu'à perdre : pour la  prendre, nous 
n'avons qu'à faire l'éducation de nos centres nerveux, 
et souvent même à nous laisser entraîner par les cir
constances extérieures; pour la perdre, au contraire, 
nous avons à lutter contre, ces circonstances et con
tre l'obstination de nos centres nerveux. 

Moralité : Eflorçons-nous de prendre beaucoup de 
bonnes habitudes. Evitons à tout prix d'en prendre 
de mauvaises. 

Résumé de la leçon. — Le système nerveux in
terprète les sensations et coordonne les mouve
ments. 

Certains centres perçoivent les sensations incons
cientes; d'autres les sensations- conscientes; d'autres 
encore commandent les mouvements, soit volontaires, 
soit involontaires. 

L'habitude épargne notre peine, économise notre 
temps et augmente notre habileté. 

Il faut prendre beaucoup de bonnes habitudes. 

CooRS SUPÉRIEUR. — A c t i o n  d e  l 'a lcoo l  s u r  l e  
s y s t è m e  n e r v e u x .  — Sommaire : L'alcool détruit 
la coordination consciente et inconsciente entre les 
sensations et les actes ; hallucinations, folie, delirium 
tremens, démence. Atrophies plus ou moins graves 
du cerveau et épilepsie chez les descendants d'alcoo
liques. 

R É M O N .  

\ 
\ 

, DESSIN 

Tronc d e  pyramide. 
Ce dernier pourra être fait d'après un modèle en 

plâtre, en bois ou en carton. Les conseils à donner 
sont les mêmes que pour le dessin précédent, surtout 
si le sommet de la pyramide se trouve dans la feuille. 
Il suffira donc de prolonger les arêtes du tronc de la py
ramide jusqu'en leur point de rencontre et de s'assurer 

que ce point est bien sur la même verticale que l 'in
tersection des diagonales de la grande base. Pour 
dessiner la petite base, on mènera des parallèles per
spectives aux arêtes de la grande, mais on aura en
suite bien soin de vérifier que la rencontre des dia
gonales de la petite base se fait sur la même verticale 
que celle des'diagonales de la grande. 
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LECTURES E T  R É C I T A T I O N S  
S E  R A P P O R T A N T  A U X  L E Ç O N S  D E  L A  SEMAINE 

M O R A L E  

(LEÇON : LA P A T R I E . )  

LECTURE 
I. — Une visite à la maison natale., 

Quand j 'aperçus les bois où j 'avais passé les seuls 
moments heureux de ma  vie, j e  n e  pus retenir  mes 
laçmes, et i l  me f u t  impossible de  résister à l a  tenta
tion de leur dire u n  dernier adieu. 

Mon f rè re  aîné avait vendu l'héritage paterne), et 
le nouveau propriétaire né  l'habitait pas. J 'arrivai au 
château pa r  la longue avenue de  sapins ; j e  traversai 
à pied les cours désertes ; j e  m'arrêtai  à regarder les 
fenêtres fermées ou demi-brisées, le chardon qui  
croissait au  pied des murs,  les feuilles qui jonchaient 
le seuil des portes, et ce perron solitaire où j 'avais 
vu si souvent mon père et ses fidèles serviteurs. Les 
marches étaient déjà couvertes de mousse ; le violier 
jaune croissait entre leurs pierres déjointes e t  trem
blantes. 

Un  gardien inconnu m'ouvrit brusquement les 
portes. J'hésitais à, franchir  le spuil ; cet. homme s'é
cria : a ï l é  bien 1 allez-vous faire  comme cette étran
gère qui vint ici i l  y a quelques jours  ? Quand ce fu t  
pour  entrer, elle s'évanouit, et  j e  f u s  obligé de l a  re
porter à sa voiture. » 

I l  me f u t  aisé de reconnaître  Vétrangère ' qui, 
comme moi, était venue chercher dans ces lieux des 
pleurs et des souvenirs. 

Couvrant u n  moment mes y e u r  de mon mouchoir, 
j 'entrai  sous le toit de mes ancêtres. J e  parcourus les 
appartements sonores où l 'on n'entendait que le 
brui t  de mes pas .  Les chambres étaient ' à peine 
éclairées pa r  la faible lumière qui pénétrait  entre les 
vàlets fermés : j e  visitai celle où m a  mère avait perdu 
la vie en me mettant au  monde, celle où se retirait 
mon père,  celle oii j 'avais dormi dans mon berceau, 
celle enfin où l'amitié avait reçu mes premiers vœux 
dans l e  sein d'une sœur.  

Par tout  les salles étaient détendues 2, et  l 'araignée 
filait sa toile dans les couches abandonnées. 

J e  sortis précipitamment de ces,lieux, j e  m'en éloi
gnai à grands pas, sans oser tourner l a  tête. 

Qu'ils sont doux, mais qu'ils sont rapides, les m o 
ments que les f rè res  et les sœurs passent dans leurs 
jeunes années, réunis sous l'aile de leurs vieux 
parents I 

CHATEAUBRIAND. 

II. — Le retour au pays natal. 
Ulysse était le plus  sage des hommes. Il erre seu

lement dix ans hors d'Ithaque ; à son retour,  per
sonne ne  le reconnaît,  excepté son chien Argos. J e  
n e  suis pas Ulysse ; j ' a i  erré,  non  dix ans, mais 
vingt ans, hors de mon Ithaque de Bresse 3 et j e  n 'y  
ai pas  laissé mon chien. Qui donc  m e  reconnaîtra ? 

Yoilà ce que j e  m e  demandais, le cœur serré,  en 
rentrant  dans m a  ville natale. Bourg en Bresse . . .  
Oh 1 que ces craintes ont été vite dissipées ! Que de 
mains ont pressé l a  mienne ! Quelle fidélité à d'an
ciens souvenirs ! J e  sens ici, pour  la première fois, 
ce que j e  n'avais vu que dans les livres des anciens, 
le bienfait de l a  te r re  où l 'on est né  ! 

I l  est donc vrai  que des intimités profondes,  inef
façables, existent entre l'homme et le coin de terre 

1 .  C ' é t a i t  l a  s œ u r  d e  G h a t e a u b r i a i i d .  
•2. D é t e n d u e s  : d o n t  o u  a ô t ô  l e s  t e n t u r e s .  
3 .  E d g a r  Q u i n e t ,  n é  à B o u r g  GQ B r e s s e ^  f u t  p r o s c r i t  a u  

C o u p  d ' K c a t  d o  1851, o t  n o  r e n t r a  o n  F r a n c e  q u ' o n  IS lÛ.  

oi'i ses yeux se sont ouverts à- l a  lumiùre d u  j o u r  ! 
Rien ne  peut les, altérer.  J e  croyais ne  trouver ici 
que. la pensée de mes morts,  qui seuls m'accueille-' 
raient  à. mon re tour  ; e t  c'est u n  souffle vivant, r a 
jeunissant, qui m'enveloppe. Peut-être ai-je ici des 
ennemis ; certainement j ' y  ai des adversaires. Malgré 
cela, j e  sens en toutes choses une paix, une douceur, 
que j e  n 'ai  trouvée qu'autrefois, bien jeune,  en ren
t rant  agrès de. longs voyages sous l e  toit  pa ternel .  

Parmi tant  de  sentiments nouveaux, voici, j e  crois, 
le meilleur. Une jeune paysanne, fille du fermier qui 
habite l e  hameau d e  Gertinés, dans les ruines de  m a  
maison paternelle, arrivé de l a  campagne. Cette 
jeune fille, n'était  pas  née .quand j 'a i  é t j  exilé de  
France ; ses parents habitaient u n  autre canton, elle 
ne me  connaît pas. Pour tant ,  en me voyant, elle se 
je t te  à mon cou, avec émotion, comme s i  elle m'eût  
toujours vu. 

Pourquoi cela? Elle sait à peine lire et écrire ; cer
tainement, elle n e  sait pas  que j ' a i  écrit  des livres. 
Ce qui l 'a touchée, ce n'est pas m a  vie publique ; elle 
ignore profondément.  tout  cela. Mais elle sait qu'au
trefois,' longtemps avant qu'elle n e  f û t  née, ma  mai
son, avec ses deux pavillons, blanchissait sur l e  
te r t re  vert  où elle a s a  petite fe rme.  Elle sait que 
depuis u n  temps immémorial j 'avais l à  mes racines ; 
que mon père  et moi nous avons planté les arbres  
qui  ombragent son toit, qu'il n e  res te  d e  m a  demeure 
qu'un tas .de pierres roulées .devant sa porte, et que 
j e  n 'ai  pas vu ces ruines depuis vingt ans.  C'est là 
ce qui  l a  touche jusqu'aux larmes. Elle était tout  
près de me  dire, à la manière homérique : 0 mon 
père  ! 

Du moins, elle me donne les nouvelles qui me con
cernent : 
• « Du  côté d u  malin, l e  grand acacia et le grand 

f rêne vivent encore. Le pommier vit aussi, du côté 
de  bise ; mais depuis deux ans, il ne  donne plus de 
fruits .  D u  côté du soir, la petite maVe a été comblée, 
mais le puits est toujours l à  ; seulement il ne donne 
plus d'eau. Hier  on. a t rouvé u n e  pierre  noire d e  votre 
foyer.  Quant à votre berceau, on l 'a gardé dans une 
ferme,  à. Montagnat'. » 

Voilà ses paroles, mélées de pleurs. Ainsi les sen
timents antiques, homériques, vivent encore quelque 
part  ; l'instinct de l a  parenté  de l a  • terre et de  
l 'homme a fa i t  je te r  à cette fille d'Eùmée le cri sa i 
sissant qui est pour  moi le salut de la terre  natale.  
J e  l'ai entendue dans s a  bouche, l a  voix des choses 
aimées, des grands bois solitaires, des champs, des 
taillis, des eaux profondes. Sois bénie pour ce cri  de 
la vieille nature humaine, toi  qui m'as reconnu sans 
m'avoir jamais vu ! 

E D G A K  QOINET.  — fLa RépubliguR. — 
Œuvres  complètes. — Hachette.) 

m. — Quand nous sommes à l'étranger, les  
moindre.^ circonstances qui nous rappellent 
la patrie prennent de l'importance. 
U n  soir, à Amsterdam, pour tuer le temps, j e  

me fais conduire à Leidsohe-Bosohe, espèce de grand 
calé chantant,  où l 'on joue  l e  vaudeville hollandais et  
l'opérette française. 

Les cabotins indig.ênes ouvrirent le spectacle p a r  
u n  vaudeville national dont j e  m'évertuai à deviner 
le sens d'après le jeu  et leur accent. Les acteurs ne  
m e  parurent  n i  meilleurs n i  pires que  d 'autres c o 
médiens, t an t  que le point de comparaison me 
manqua ; mais voici que des comédiens français leur 
succèdent pou r  chanter l 'opérette  Monsieur Chou-
fleuri restera chez lui, et aussitôt le pauvre mérite 
de ces indigènes disparaît devant l'éclat de nos 
bohèmes français,  comme les fantômes devant la lu
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mière. Ces comédiens étaient simplement les premiers 
venus, quelque chose comme une  troupe de Belle-
Tille ou de Montmartre ; mais là, ils resplendissaient 
comme le soleil et me firent l'effet de comédiens de 
génie, tant  leur supériorité était certaine, incontes
table, éclatante. — Quel feu ! quelle verve ! quel 
brio ! quelle vivacité de pantomime ! E n  les regardant 
se démener comme de joyeux forcenés et en écoutant 
leurs coq-à-l'àne insensés, les larmes me montèrent 
véritablement aux yeux, car ces pauvres gens ve
naient de me représenter quelques-unes des qualités 
les plus précieuses de l a  France: et de me  faire  ap
paraître l'image même de l a  patrie absente. 

Une pareille émotion pourra  paraî tre for t  ridicule ; 
pour savoir combien elle l'est peu,  il faut  avoir 
francM une seule fois l a  frontière.  Le sentiment du 
patrioti.-me est semblable à la santé, dont nous ne  
faisons aucun cas tan t  que nous sommes bien por 
tants et dont nous ne  connaissons le prix que pa r  la 
maladie : t an t  que nous marchons sur le sol de la 
patrie, nous ignorons quels liens puissants nous at
tachent à elle; mais dès que nous sommes à l'é
tranger,  alors les moindres circonstances qui nous 
la rappellent prennent de l'importance, et  le triomphe 
du  plus hunible, du plus obscur de nos compatriotes 
nous apparaît comme une victoire nationale. 

J e  n 'ai  jamais applaudi comédiens avec une  aussi 
cordiale frénésie que ces acteurs ambulants égarés 
en Hollande ; et j e  crois que, s'il m'avait fallu ap
précier leur talent dramatique, ils auraient été traités 
avec autant de déférence et de ,respect que si j 'avais 
dû parier de Molière ou de Corneille, c'est-à-dire des 
représentants mêmes du génie de la France.  

E .  M O N T É G U T .  — (Les Pays-Bas. — 
Hachette). 

IV. — C'est quanti on a quitté sa patrie qu'on 
l'apprécie à sa  juste valeur. 

Ah ! comme elle lui manquait  alors, cette solidarité 
qui, malgré toutes les divergences, unit  entre eux 
les enfants d'une même nation ! O la joie de trouver 
dans ceux que l'on coudoie une âme vibrant à l ' u 
nisson de la sienne, u n  fonds commun de sentiments, 
de traditions, d'espérances ! 11 l'appréciait à sa valeur, 
la France, maintenant qu'il l'avait perdue ; il com
prenait tout ce que comporte de mélancolie le fai t  
d'être dans la foule environnante u n  étranger et un 
isolé : i l  s'apercevait qu'on tient à son pays natal pa r  
les fibres les plus intimes de  son être ; qu'on n e  peut  
s'en séparer sans se mutiler soi-même ; qu'on l 'em
porte malgré soi au plus profond de son esprit et de 
son cœur dans son parler, dans ses idées, dans sa 
conception de la vie. 11 n'ignorait pas sans doute, 
que sa patrie avait des défauts, des travers ; il les 
avait assez critiqués et raillés, du temps qu'il vivait à 
Paris;  seulement, depuis qu'il était loin d^l le ,  il ne 
les voyait plus ; ou, s'il les voyait encore, il les ai
mait  dans l'absente ; et, devenu soudain pour  elle 
d'une tendresse chatouilleuse, il mettait, comme les 
ills de Noé, une pitié jalouse à dérober aux regards 
malveillants les faiblesses de la 'France terrassée ! 

G E O R G E S  R E X A M .  — (Un exilé. — 
OHendorfl'.) 

^ Mère-Patrie. 
Oui, l a  patrie est une mère. 
E t  notre àme est heureuse et fière 
Ue lui votter tout  son amour.  
L'ingrat qui s'est éloigné d'elle 
Sait combien l'absence est cruelle 
E t  combien est doux le r e tour .  

Comme la mère de famille 
Voit grandir son fils et sa  fille 
Avec u n  sourire -d'espoir, 
Ainsi nous regarde la France 
E t  nous sommes son espérance ; 
Ce mot dicte notre devoir. 

Nous avons charge .de sa gloire : 
A nous d'embellir son histoire 
E n  cueillant de nouveaux lauriers ; 

I l  faut que, dès demain peut-être, 
Elle puisse en nous reconnaître 
E t  ses penseurs et ses guerriers.  

P .  C O L L I N .  — (Les heures paisibles. —• 
Hachette.) 

H I S T O I R E  

{LE(.:ON : LA RENAISSANCE.)  

LECTURE 
François I" et iienveiiuto Cellini. 

V I S I T E  D E  FRANÇOIS 1='' A L 'ATELIER D E  CELLINI.  

De retour à Par is  le roi  vint chez moi le troisième 
jour  de son arrivée, accompagné d'un très grand nomT 
b re  des plus grands seigneurs de  la cour.  11 f u t  
étonné de la quantité d'ouvrages qu'il y vit, et su r 
tout  de les trouver si avancés ; et comme l a  duchesse 
d'Etampes était avejc lui, ils commencèrent à parler  
de ï 'ontainebleau. Cette dame lui dit de me  comman
der quelque ouvrage pour  cette maison de plaisance. 
« Vous'avez raison, lu i  dit le roi, et nous allons tout  
de suite décider cela. » 11 me demanda ce q̂ ue j e  pen
sais qu'il fallait faire pour  cette fontaine ; j e  lui  p ro
posai diflerentes choses. Sa Majesté me dit son avis, 
puis elle me dit qu'elle allait passer quinze ou vingt 
jours  à Saint-Germain-en-Laye, qui est à douze milles 
de Paris, d'ébaucher pendant ce temps-là u n  modèle 
de la plus riche composition pour cette belle fontaine, 
parce que c'était l'endroit de son royaume qui lui  
plaisait davantage. I l  me  pria  donc de faire  tous 
mes, efforts pour produire quelque chose de beau. 

Sa  Majesté, en voyant tant d'ouvrages près d'être 
terminés, dit à M""= d'Etampes ; « J e  n 'a i  jamais vu 
d'homme, de cette profession qu i  me  plût  davantage 
et qui méritât autant d'être récompensé. I l  est néces
saire de penser à le fixer ici;  car i l  dépense de  gros
ses sommes, et c'est un bon compagnon qui travaille 
beaucoup. H ne  fau t  pas l'oublier, d 'autant plus que, 
si vous l'avez remarqué, jamais il n e  m'a r ien de
mandé, quoiqu'il soit venu bien souvent à l a  cour, et 
qu'il m'ait vu  plusieurs fois chez lui. On voit qu'il a 
le cœur tout  à son ouvrage. I l  f a u t  promptement lui 
faire quelques présents, si nous voulons n e  pas le 
perdre.  « lii™" d'Etampes lui répondi t :  « Sire, j e  vous 
en ferai  souvenir. » 

L A  « NYMPHE DE FONTAINEBLEAU » .  

Un mois et demi après,,le roi revint à Paris. J'avais 
travaillé jour  et nui t ;  j 'allai le voir et j e  portai avec 
moi le modèle que j 'avais composé d'une façon si 
claire, qu'on en comprenait facilement le su je t .  

J'avais fa i t  d'abord l a  porte de Fontainebleau, eu 
changeant le moins possible l 'ordonnance de cette 
porte, qui était large et basse, suivant leur mauvais 
style de France ;  l 'ouverture avait la forme d 'un carré 
régulier, surmonté d 'un demi-cercle abaissé comme 
en anse de panier .  Le ro i  voulait que l'on f î t  dans ce 
demi-cercle une figui-e qui représentât la  Nymphe 
de Fontainebleau. 

J e  donnai de très belles proportions à l 'ouverture 
de cette porte, puis j'élevai au-dessus un cintre en 
demi-cercle régulier, et fis sur  les côtés des saillies 
for t  gracieuses, que j 'appuyai sur  u n  socle, et j e  
remplaçai les deux colonnes que semblait exiger la 
disposition du  bas de cette construction et de sa p a r 
tie supérieure par  deux Satyres presque de relief. 

D'un bras, le premier semblait soutenir la partie 
qui pose d'ordinaire sur  les colonnes; il tenait de 
l 'autre une massue. I l  avait une physionomie hardie 
et menaçante, et paraissait vouloir épouvanter les 
spectateurs. 

L'autre figure correspondait à celle-ci; son altitude 
était la même, mais elle dift'érait pa r  la tête et p lu
sieurs accessoires. Elle portait  à l a  main une escour-
gée formée de b-ois boules retenues par  des chaînes. 

Quoique j 'aie nommé ces figures des satyres, cepen
dant elles n'avaient de ces êtres fabuleux que les pe
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tites cornes et leurs têtes semblables à celles des chè
vres, tout  le reste du  corps était de forme humaine. 

Dans le demi-cercle j 'avais représenté une  femme 
couchée. Son bras gauche était appuyé sur le cou 
d'un cerf, qui faisaiti partie des armes du  roi. 

D'un côté j'avais représenté en demi-relief des che 
vreuils, des sangliers et d'autres animaux sauvages; 
de l 'autre, des chiens braques, des lévriers, de dia'é-
rentes espèces, l'elles sont les productious de la s u 
perbe-forêt  d'où sort l a  fontaine. 

J'avais encadré tout cela dans u n  carré oblong, et  
représenté dans chacun des angles du haut  une vic
toire tenant à la main u n  flambeau, suivant l'usage 
des anciens. J'avais surmonté cet ouvrage d'une Sa
lamandre (c'était les armes particulières du  roi) et de 
plusieurs ornements f o r t  gracieux et en harmonie 
avec le morceau d'architecture d 'ordre ionique. 

L E  liOI E T  L 'ARTISTE.  

Dès que le r o i  vit ce modèle, il repri t  sa  bonne 
humeur,  et elle le reposa d 'un fatigant entretien qui 
avait duré plus de deux heures.. .  Puis  i l  s'écria tout  
haut : « J 'a i  donc trouvé u n  homme suivant mon 
cœur .  » 

Il fit appeler ses trésoriers et l eur  ordonna de me  
fournir tout  ce dont j 'aurais besoin, quelque grande 
que f û t  l a  dépense. 

Puis, me frappant  sur  l'épaule, i l  me dit : « Mon 
ami, j e  ne  sais lequel de ces deux plaisirs est le plus 
grand : celui d'un prince qui trouve u n  homme sui
vant son cœur,  ou celai d'un artiste de talent à qui 
on donne toutes les facilités pour  exprimer ses bril-
lentes inspirations. » J e  lui  répondis : « Sire, si j e  
suis l a  personne dont vous parlez, mon bonheur est 
sans doute supérieur à tous ceux qu'on peut éprou
ver. — Disons, répondit Sa  Majesté en riant, que tous 
les deux sont égaux. » 

J e  part is  au  comble de l a  joie et revins chez moi. 
BENVENUTO C E L L I N I  ' .  

(Mémoires.) 

GÉOGRAPHIE 

(LEÇON : L E  PLATEAD OENTllAL : GisOOllAI'IIIE PHYSIQUE.)  

LECTURE , 
Une caravane scolaire sur le Puy-de-Dôme. 

DÉPART DE ROYAT.  

A six heures précises, l a  troupe se met bravement 
en rou te .  Nous n'avions vu, la veille aù  soir, Royat  
qu'au clair de lune, et c'était charmant.  Qu'il est pit
toresque, frais,  r iant ,  par une belle matinée d'été ! Le 
village, avec ses rues  ou plutôt  ses ruelles étroites, 
ses moulins dans le bas qui sont mis en mouvement 
pa r  le joli torrent  de la Tirtaine, ses hôtels et ses 
maisons à mi-côte, le tout  entremêlé de coulées de 
lave descendues, nous dit-on, du volcan de Grave-
noire, et  d 'arbres -qui sont venus on ne sait d'où, doit 
être une  mine inépuisable pour les peintres. 

La grotte des sources, avec ses eaux abondantes et 
limpides comme du cristal, puis au haut  du village 
l'église célèbre de Royat,  attirent eu passant notre 
at tent ion. . .  

L'ASCENSION. 

. Nous voilà sortis de Royat  pour  entrer dans u n  
nouvel enchantement. Par tou t  autour de nous des ar
bres  magnifiques, des vergers, des eaux courantes, des 
prairies dont l 'herbe nous parait t rop  plantureuse, et 
nous remontons joyeusement cette admirable vallée 
jusqu'au village de  Fontanat,  où nous admirons les 
sources limpides et abondantes de l a  Tirtaine, qui sort 
au  milieu de l a  lave. 

1. B o n v e n u t o  Ce l l in i  ; s c u l p t e u r ,  g r a v e u r  e t  o r f è v r e ,  m u s i -
c i o n ,  é c r i v a i n ,  n a q u i t  à F l o r e n c e  1500 e t  m o u r u t  o n  1571. 
— O u v r i e r  c i s e l e u r ,  i l  d e v i n t  d a n s  c c  g e n r e  u n  a r t i s t e  i n c o m 
p a r a b l e .  

Un peu plus haut ,  après avoir dépassé le charmant 
hameau de Font-de-l'Arbre, nous arrivons sur  le pla
teau, et  le Puy-de-Dôme se dresse devant nous dans 
toute sa  majesté. M. Reynard, qui avait emporté le 
baromètre donné pa r  la section de Par is  du Club Al
pin, nous montre que nous sommes arrivés à plus de 
1 000 mètres au-dessus de  la mer .  J e  n e  m'étais j a 
mais vu dans une position aussi élevée, et j e  croyais 
que c'était plus difficile d'y arriver. 

Après une halte, près  de l a  bouclie d'un ancien pe
t i t  volcan, .où, pour l a  première fois, nous voyons la 
trace évidente de l'action du feu terrestre, nous a r r i 
vons au  col de Ceyssat, et l à  commence la véritable 
montée. 

Ce que nous avions fai t  jusqu'à présent n'était, en 
effet, -qu'une promenade. part i r  de là, il faut  vra i 
ment  grimper,  par  u n  chemin facile, du reste, mais 
dont les lacets serpentent a u  milieu des jeunes pins. 
• C'est alors que se dessine l'inégalité des jambes.  I l  

y a des jambes d'avant-garde, d'autres qui forment le 
centre et quelques-unes, hélas ! l 'arrière-garde. 

Tan'i bien que mal, nous gagnons en une heure,  à 
l a  sueur de nos fronts ,  notre pain qui nous attendait 
au  sommet du Dôme, où nous arrivons à dix heures.  

AU SOMMET DU PUY-DE-DÔME : L E  PANORAMA. 

Ventre affamé n"a pas d'oreilles, dit le proverbe, 
mais i l  a des yeux, et  nous nous en servons à qui 
mieux mieux. 

Voici, d'un côté, le mont Dôme couvert en grande 
part ie de neiges qui nous rafraîchissent la vue et 
dans lequel on distingue très bien le Pùy-de-Sancy, 
qui nous domine de plus de 300 mètres. 

A droite, la chaîne des monts du Cantal qui va se 
perdre dans le lointain. 

E n  face de nous, la grande muraille des montagnes 
du Forez sert de cadre au tableau. 

Tout  autour, l a  chaîne des monts Dôme, qui n 'est  
qu'une suite de cônes aux formes les plus variées et 
au nombre d'une soixantaine. La plupart de ces hau
tes cheminées ont (iambé autrefois, et de ces cratères 
aujourd'hui éteints sont sortis des torrents de lave 
qu'on appelle ici des' cheircs. 

A nos pieds s'étend la belle vallée do la Limagne; 
Clermont et une foule d e  villages nous fait l'effet d'un 
plan en relief. A quelque distance brille le joli lac 
d'Aydat et vers le Nord une fumée lointaine indique 
les ibnderies de Pontgibaud. 

U.\' ORJ\.GE. 

. . .  Pendant  que nous déjeunions longuement et 
consciencieusement, un hôte inattendu était survenu...  
c'était le vent qui soufflait en tempête. Nous sortons 
de notre  abri .  0 surprise ! plus de montagnes. Rien 
en vue que des nuages sous nous  et autour de 
nous. Quel'plaisir de les voir se former à nos pieds, 

-monter, descendre, se déchirer p a r  moments!  L e  
tonnerre gronde dans le lointain et u n  orage se forme 
en face de nous du côté de Thiers. Nous avons bien 
fait  d 'arriver de bonne heure, pour  l a  vue d'abord, 
puis parce que l a  montagne est très peuplée ce jour-
là. Des caravanes mangent de tous les côtés, avec as
saisonnement de poussière. Nous saluons même une 
caravane scolaire de jeunes filles de Clermont, dont 
quelques-unes, presque enfants, nous prouvent que 
la montée est à l a  portée de toutes les jambes. 

L'OBSERVATOIRE;  LE TEMPLE OALLO-ROMAIN. 

Outre l a  vue que nous avions admirée for t  à p r o 
pos, deux choses at t i rent  notre attention, comme 
celle de tout le monde, au  sommet du  Puy-de-Dôme. 
D'abord l'observatoire météorologique élevé par  les 
soins de M. Allouard, professeur de physique à la 
Faculté des sciences de Clermont. I l  se compose 
d'une tour  d'oijservation, et  d'une maison très conve
nable pour le gardien qui, dans l'hiver, monte à la 
tour  malgré vent et neige, par  u n  chemin souterrain. 

.\dmirable.emplacement pou r  un observatoire mé
téorologique ! C'est ici que les savants de  la troupe 
donnent une idée de leur science en parlant des ex
périences sur la pesanteur de l 'air faites à l'endroit 
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même où  nous sommes pa r  M. Périer,  beau-frère de 
Pascal 

Mais ce qui a pour  le gros de la troupe plus d at
traction que les leçons de ces apprentis s.avants, ce 
sont les ruines grandioses d 'un temple gallo-romain 
qui ont été mises à j o u r  quand on a fai t  les travaux 
de  l'observatoire'. Des escaliers monumentaux, des 
portes, des hémicycles superposés, indiquent (jue ce 
temple devait être considérable, se voir de très loin 
sur le sommet de cet immense piédestal... 

LA DESCENTE.  

... I l  fallfiit songer au  départ .  Nous avons encore 
beaucoup à faire, t a  descente du Puy-de-Dôme est 
rapide : nous la faisons en courant, quelquefois uii 
peu plus vite que nous ne  voudrions, et  pas  toujours 
sur  nos jambes. 

Presque au bas du  cône, nous rencontrons u n  en
tonnoir .très vert, très r ian t  : c'est le cratère d'un 
ancien Yolcan qu'on appelle aujourd'hui le  iVid dé la 
Poule. 

{Journal de la, Jeunesse.) 

SCIENCES PHYSIQUES ET NATURELLES 

(LEÇO.V ; L E  SYSTÈME . \ERVEUX.)  

LECTURES 
I. — Le cerveau hiimain. 
L E  CERVEAU VD A L'CEIL N U .  

Quand le Mioromégas de Voltaire descendit sur  
notre planète, i l  n 'y  vit d'abord que des creux et des 
bosselures ; u n  grand fleuve lui  apparaissait comme 
une  mince ligne brillante; une ville capitale n'était, 
pour lui qu'une petite tache grisâtre immobile, et 
f a  terre, parcourue en trente-six heures, lu i  sembla 
une  boule irrégulière, déserte, incapable d'avoir des 
habitants.  

Tel est à peu près  Vencéplmle pour  notre œil n u  : 
une boule mollasse, pesant de deux à trois livres, r e 
couverte d'une sorte d'écorce anfractueuse, grisâtre à la 
surface, blanchâtre au-dessous, â l 'intérieur : des cou
ches et noyaux mal circonscrits, çk et  là quelques 
fentes et cavités dans u n  mélange de portions blan
ches et de portions grises. 

L E  CERVEAU v u  AU MICROSCOPE. 

A la vérité, Micromégas ayant cassé son collier, u n  
de ses diamants lui  fourni t  u n  microscope de deux 
mille cinq cents pieds d'ouverture; il fit ainsi de 
grandes découvertes. 

Mais nos  microscopes ne  sont pas aussi bons que 
le sien, et ce qu'ils apprennent semble fait  pour  nous 
décourager autant que pour nous instruire. Le dia
mètre d'une  cellule nerveuse est de 1 à 8 centièmes 
de millimètre, et  il f au t  environ 280 fibres nerveuses 
pour faire l'épaisseur d 'un cheveu. Si l'on découpe 
dans l'écorce cérébrale une tranche carrée ayant u n  
millimètre de côté et u n  dixième de millimètre d'é
paisseur, on y compte en moyenne de 100 à 120 cel
lules, ce qui donne pour  l a  seule écorce cérébrale 
500 millions de cellules, et, à, raison de 4 fibres pa r  
cellule, 2 milliards de fibres; encore plusieurs anato-
mistes sont-ils d'avis qu'il faut  doubler ces chiffres. 

Or l'écorce cérébrale n 'a  qu'un millimètre et demi 
d'épaisseur et tout • l'encéphale, toute la moelle se 
compose pareillement de cellules et de fibres; jugez 
de leur  nombre. .  . ' 

LA COMPLEXITÉ DU CERVEAU. 

Quant à Ifeur enchevêtrement, il est prodigieux. 
Ramifiée comme le chevelu d 'une plante chacune des 
t rente  et une paire de nerfs  spinaux^ vient se j e t e r  
dans la moelle, et, par  la moelle, communiquer avec 
rencèphale ; ajoutez-y ces douze paires de nerfs  crâ
niens qui se" jet tent  directement avec l'encéphale : 
cela fait  u n  tissu continu et compliqué d'innombra-'  
bles' fils blancs et d'innombrables maUles grises, une  
corde aux myriades de nœuds qui remplit le tuyau 
vertébral, u n  peloton aux millions de nœuds qui rem
plit la- boîte crânienne. Comment dévider un 'pa re i l  
écheveau ? ' 

H .  T A I N E .  

{De VIntelligence. — Hachette.) 

II. — Comment travaille le cerveau. 
LA FATIGUE CÉaKBRALE.  

C'est lâ une des choses les plus merveilleuses de  
l'organisme humain, et, quand on y réfléchit u n  peu, 
on se 'demande comment notre malhe'ureux cerveau 
peut suffire â tout ce que nous lui imposons pendant  
la durée de notre existence. 

A vrai dire, c'e-^t encore u n  domaine fort mysté
rieux ; on comprend qu'il est difficile de  saisir sur  le 
vif les phénomènes qui s'y passent, mais malgré tout 
on est a é j à  parvenu à élucider quelques points inté
ressants.  On sait pa r  exemple, à. n'en pas douter,  
qu'une cellule nervçuse de notre cerveau, cellule qui 
est u n  des éléments essentiels de celui-ci, pe rd  réel
lement une partie de sa substance quand elle agit : 
si bien que les cellules cérébrales' après une période 
de surmenage offrent u n  aspect tout  particulier. 

L E  BESOIN DE SOMMEIL. 

Mais laissons reposer u n  cerveau dont les cellules 
sont ainsi anémiées ; qu'il dorme u n  certain temps, et 
le sang apportera de nouveaux matériaux pour  com
bler le vide des cellules : ces dernières redeviendront 
en aussi bon état qu'avant tout travail. E t  voilà pour
quoi le sommeil est absolument nécessaire à notre 
existence. Notre cerveau s'use pendant les heures de 
veille; durant  le sommeil u n  mystérieux travail vient 
y opérer les réparations voulues. Le cerveau d'une 
personne qui souffre d'insomnie est comme une loco
motive qui fonctionne jour  et nuit  sans jamais rent rer  
â l'atelier ; on court à une catastrophe. 

L'ALTERNANCE D E S  OCCUPATIONS. 

Au reste, toutes les cellules ne se fatiguent point 
en même temps; ce sont des travailleuses qui ont 
chacune leur métier en vertu de ce qu'on appelle en 
langage scientifique les localisations cérébrales. E t  
c'est pour cela qu'en  alternant les occupations, en se 
livrant au  travail manuel, par  exemple, à la suite 
d'un long travail  intellectuel, on permet aux unes de 
se reposer pendant que leurs voisines s'occupent. 

Mais on n 'en arrive p a s  moins finalement à avoir 
fatigué toutes les cellules, et alors le meilleur médi
cament, le plus puissant des stimulants, ce sera le 
repos. A ne pas dormir,  vous brûlez votre cerveau, 
et  vous ne  trouverez plus ensuite le moyen de réparer  
les dégâts. 

Journal de la Jeunesse (février 1899.) 
1. V o i r  l a  L e c t u r e  ( P a r t i e  s c o l a i r e  1899). 1 .  Q u i  s e  r e n d e n t  d a n s  l a  m o e l l e  é p i n i è r e .  
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CERTIFICAT D'ÉTUDES PRIMAIRES 

I 
Orthographe e t  Écriture'. 

S u » y .  
Ce grand homme doit être placé au premier rang 

parmi les plus remarquables figures de notre histoire. 
Nul ne mérite plus d'être étudié, admiré et imité. 
Quand on songe à. ce qui est sorti de cette tête puis
sante et toujours au profit de la France, on est at
tendri jusqu'aux larmes d'un tel labeur. 

On se plaint aujourd'hui que les caractères dispa
raissent. Or, les jeunes gens n'ont qu'à, étudier Sully 
et ils trouTeront en lui un  des caractères les plus no
bles que la France ait produits. Ils apprendront de 
lui comment on peut être à la fois vaillant et p ru
dent, personnel et dévoué, droit et fin, fidèle à son 
maître jusqu'à l'abnégation la plus absolue, mais 
fidèle aussi justju'au sacrifice à ce qu'on se doit à 
soi-même. Jamais l'homme ne montra mieux la diffé
rence du  mot serviteur et du mot servile, et il est 
trois choses que le ministre ne sacrifia jamais au roi : 
sa conscience, sa dignité et l'intérêt de la France. 

LEGOUVÉ.  
Composition française. 

Dans le canton d e . . .  il existe une mutualité sco
laire. Dites ce que vous savez de cette institution. 
Expliquez-en le fonctionnement dans votre école, e t  
montrez quels sentiments elle est appelée à déve-
loDuerdans le cœur des enfants. 

Calcul. 
1° Une personne a qui on présente une facture'de 

250 francs a le choix entre deux modes de paiement : 
1° payer comptant en bénéficiant d'une remise de 2 0/0; 
2" payer la somme entière dans 3 mois. Celte personne 
qui a placé de l'argent à 4 0/0 peut retirer cet argent 
à volonté, et la somme qu'elle retire cesse de pro
duire intérêt le jour du retrait. Quel mode de paie
ment est le plus avantageux? — R. : Il vaut mieux 
payer comptant : on y gagne 3^,75. 

2° Une prairie artificielle a une étendue de 23 a. 
et produit par an 6 500 Kg. de trèfle vert à l'hectare. 
On demande quel poids de trèfle sec on aura à ren
trer, le trèfle perdant 66 0/0 de son poids par la fe
naison? — R.  ; 5 0 8  Kg. 3 .  

Agriculture. 
De quoi se nourrit une plante? Indiquer les"élé

ments q^u'ellê emprunte au sol et ceux qu'elle p rend  
dans. l'air. Comment peut-on restituer au sol ce que 
la végétation lul> a emprunté ? 

1.  B e a u n e - V i l l e  ( C ô t e  - d ' O r ) ,  1 9 0 1 .  — C o m m u n i q u é  p a r  
M .  S e u r r e ,  i n s t i t u t e u r  à P r e m e a u x .  

II 

Orthographe e t  Écriture 

Docilité. 
Pour  profiter de l'école, il faut y travailler, et pour 

bien y travailler, il faut écouter le maître et lui obéir. 
Vous le devez, parce qu'il représente à la fois l'Etat, 
qui lui confie l'école, et vos parents qui vous confient 
à ses soins; vous le devez,- parce qu'en obtenant ses 
diplômes, il a prouvé qu'il est capable de vous ins
truire et de vous conduire ; vous le devez, parce que 
sans l'obéissance au maître et à la règle qu'il doit 
maintenir, il n'y aurait ni ordre, ni discipline et que, 
sans l'ordre et la discipline, il ne peut y avoir ni  en
seignement commun, ni  travail. C'est donc votre de
voir d'obéir, et c'est aussi votre intérêt, car la  sou
mission est pour vous la condition même du progrès. 
Ce qu'on estime le plus au monde, c'est l'honnêteté 
et l'instruction.  V E S S I O T .  

Composition française. 
Définir ce mot : Constitution. — De quelle époque 

date la Constitution actuelle de la France? — Dites 
très sommairement ce que contient la Constitution. — 
Respect dû. à la Constitution. 

Arithmétique. 
1° 3 ouvriers sont employés à creuser des fossés. 

Pendant que le fait 4 m. le second en fait 6 et 
le 3° 6™,50. Le 1®'̂ ayant creusé en tout 100 m., com
bien chacun des deux autres en a-t-il fait? Combien 
chacun d'eux doit-il recevoir pour son travail, le mè
tre étant payé 0^,50? On sait qu'il est fait une retenue 
de 2 0/0 pour la caisse de secours mutuels. — Ré
ponses ; lof 1 0 0  m. et 4 9 f r .  — 2® 1 5 0  m. et 7 3 ^ 5 0  
— 3» 1 6 2 ° ' , 5  et 7 9 f , 6 2 5 .  

2» Un propriétaire de vignes a vendu 5 tonneaux 
de vin pour 399^,60. Chacun des tonneaux contenant 
un poids de vin égal à 199 Kg., 8 Hg., on demande com
bien a été vendu l'hectolitre. A volume égal, ce vin 
pèse les 0,925 de ce que pèse l'eau. — R. : 3 7  f r .  

Agriculture. 
Les plantes et leurs racines. De quoi est composée 

une plante? Quel est le rôle de la racine? Ces racines 
ont-elles toutes la même forme? Quelles sont celles 
qui sont cultivées pour les besoins du ménage? 

1.  B e a u n e  ( C ô t e - d ' O r .  — C o m m u n e s  r u r a l e s ) ,  1901.  — C o m 
m u n i q u é  p a r  M .  S e u r r e .  

IV a .  
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III 
Orthographe e t  Écriture 

La tirelire. 
Savez-Tous bien ce que c'est qu'une tirelire? Ce 

petit vase en terre cuite, avec une bouche largement 
fendue en haut, représente bien des espérances, bien 
des calculs, bien des émotions. Chaque fois que le 
sou, jeté par l'ouverture, tombe au fond du vase, le 
bruit qu'il fait cause à l'enfant une commotion in
time et profonde; car ce bruit, plus clair ou plus 
sourd, dit le degré de plénitude de la caisse. Ce 
degré, on ne le connaît jamais tout à fait, car les 
possesseurs de tirelire ne comptent pas ce qu'ils y. 
jettent; ils tâchent de l'oublier et même de se per
suader qu'ils en ont mis moins pour avoir le plaisir 
d'en trouver p l u s . . l e  jour où on la casse. 

Oh! ce joui--là, on trouve que l'arithmétique est une 
belle chose, l'addition une bien belle règle et le mot 
total un bien beau mot. 

LEGOUVÉ.  — {Nos fils pt nos filles.) 
Composition française. 

Vous avez un frère qui a la mauvaise habitude 
d'aller au cabaret. Par une lettre affectueuse, vous lui 
montrez quelles peuvent être pour lui et pour sa fa
mille les conséquences de cette mauvaise habitude. 

(Sujet traité dans un numéro précédent.) 
Calcul. 

1" Un marchand de grains mélange 5HL,8 1. de blé 
à 2'',3u le décalitre avec 236 litres de blé à 24 ,̂50 l'hec
tolitre. Combien devra-t-il vendre le double décalitre 
du mélange pour gagner 5 0/0 sur le prix d'achat? — 
R.  : 4 f , 9 3  p. exces. 

2° Un vase ayant 1™,2D de long, 0®,80 de large et 
0™,10 de profondeur est rempli d'eau froide. On fait 
congeler cette eau. Quel est le volume de la glace 
formée? On sait que le décimètre cube de glace 
pèse OKg.,918. — R. : liim':,089 par défaut. 

Agriculture. 
Le jardin. Son importance dans une exploitation 

agricole. Principaux légumes qu'on y cultive. Mode 
de culture pour chacun de ces légumes. 

IV 
Orthographe e t  Écriture 

La terre semble mesurer ses bienfaits à nos soins; 
elle ne produit que sous la main qui la féconde. A 
mesure qu'on l'abandonne, les animaux utiles l'aban
donnent aussi et sont remplacés par des reptiles et 
des insectes venimeux. Ainsi la présence de l'homme 
fait le charme de la nature et ses travaux en l'ont la 
beauté. Retire-t-il sa main, tout rentre dans la confu
sion. Les fleurs les plus brillantes, il les a créées. 
C'est d'une ronce épineuse qu'il a fait éclore, comme 
par enchantement, la rose fraîche et parfumée. Avant 
ses travaux, la pêche était acide ou amère, l'olive sè
che et acre, la poire ne présentait qu'une chair rude 
et acre, le pommier était hérissé d'épines, le blé même 
ne fournissait qu'un grain rare et peu nourri. 

Composition française. 
Ecrivez i une jeune fille qui habite l'Ouest pour lui 

faire connaître votre département. 
Calcul. 

1° Une pièce de drap, achetée à raison de 9f,50 le 
mètre, a été vendue avec un bénéfice de 112 f r .  Sa
chant que le prix de vente du mètre a été de ilf,25, 
trouver la longueur de la pièce. — R. : 6 4  m. 

2° Combien faut-il d'arbres espacés de 1»,50 pour 
entourer un champ rectangulaire de 155 m. de long 
et d'une surface de 12 865mq. ? R .  : 3 1 7  par dé
faut .  

1 .  C a n t o n  d o  N u i t s  (Cô to -d 'Or ) ,  19i)l. — C o m m u n i q u e  p a r  
M .  S e u r r e .  

1. C e j f z é r i a t  (A in ) ,  1901. — C o m m u n i q u é  p a r  M " '  B u r t i n ,  
i n s t i t u t r i c e  à. l i a u t e c o u r .  

Couture. i 
(Filles.) 

5 cent, piqûre. 
Une boutonnière. 
Lettre T .  

Agriculture. 
(Garçons.) 

Que savez-vous sur le sol arable? Parlez des amen
dements que vous connaissez. 

CONCOURS D'ADIÏIISSION AUX ÉCOLES 
NORMALES' 

Orthographe^. 
La bonne et la mauvaise presse. 

Que faut-il penser de la presse en général ? Est-ce 
une bonne ou une mauvaise chose? Que vaut-elle ac
tuellement 1 Doit-on ajouter foi à tout ce que disent 
les journaux, ou les lire avec précaution, avec dé
fiance? Se trompent-ils? Cherchent-ils à tromper ? 
Comment l'homme du peuple fera-t-il pour ne pas s'y 
laisser prendre? Comment discernera-t-il le vrai du 
faux ? 

Le critique Sainte-Beuve définissait le professeur : 
« un homme qui enseigne à, lire ». J e  définirais vo-
lontiérs l'instituteur, considéré au point de vue de 
l'éducation civique : un homme qui apprend à. ses 
concitoyens à lire leur journal. 

Quelle idée s'en font-ils? Avant tout, il conviendrait 
de la mettre au point et, s'il y a lieu, de la rectifier. 
On répète couramment, autour de moi, que le paysan 
a un respect aveugle pour « la lettre moulée », qu'il 
croit tout ce qui est imprimé. Est-ce bien slîr? Ne 
découvrirait-on pas, çà et là, même chez le peuple 
des campagnes, un commencement de scepticisme ? A 
côté du na'if pour qui son journal est comme un  
évangile, n'y a-t-il pas le malin qui, allant d'un ex
trême à l'autre, affecte de ne rien croire de ce que 
disent les journaux ? « Affecte », je  me sers à dessein 
de ce mot. Car le malin, sans qu'il s'en doute, est 
quelquefois plus na'if que le naïf. Niant tout en 
principe, en lait il accepte souvent, ou plutôt i l  gobe, 
avec une crédulité gloutonne, toutes les bourdes 
qu'on veut lui faire avaler. 

Apprenez à vos élèves à ne donner dans aucun de 
ces deux excès. On peut dire de la presse, comme de 
l'imprimerie, comme de la parole elle-même," qu'elle 
est excellente ou détestable, suivant qu'on en use 
bien ou mal. 

Khi  qu'y a-t-il de meilleur que la langue? s'écrie 
le bon Esope. « C'est le lien de la vie civile, la clef 
des sciences, l'organe de la vérité et de la raison ; 
par elle on bâtit les villes et on les police, on ins
truit, on persuade... » Le même Esope, le lendemain, 
en parle tout difi'érerament : « C'est la mère de tous 
les débats, la nourrice des procès, la source des di
visions et des guerres. Si on dit qu'elle est l'organe 
de la vérité, c'est aussi celui de Terreur et, qui pis 
est, de la calomnie. Par elle on détruit les villes, on 
persuade de méchantes choses. » 

On pourrait appliquer à la presse tous les termes 
de ce parallèle et le développer longuement; on 
pourrait aussi le résumer en deux mots : la presse 
favorise également la diffusion de la vérité et du 
mensonge, avec toutes leurs conséquences. 

(L'Ecole du Citoyen. — P É R I É . )  

E X P L I C A T I O N S .  — Presse; ce mot a ici un  sens 
très restreint; il désigne l'ensemble des publications 
périodiques (journaux, revues, etc.), et aussi l'en
semble de ceux qui les rédigent. Proprement, presse 
signifie instrument, machine à presser. Les impri
meurs se servent d'une presse spéciale ; de là l'emploi 
du mot presse, dans un sens figuré, pour désigner les 

1 .  D é p .  d u  L o i r e t ,  1901. 
2 .  A s p i r a n t s  e t  a s p i r a n t e s .  
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ouvrages imprimés les plus répandus, ceux; qu'on 
imprime chaque jour, chaque semaine ou chaque 
mois. Remarquer que l'idée de presser est implicite
ment contenue dans impression^ imprimer, com
pression, comprimer, oppression, oppresser et op
primer. •— Précaution : préfixe pré, avant, et 
caution : littéralement, action de prendre d'avance une 
caution, une garantie. — Sainte-Beuve (1804-1869): l'un 
de nos plus célèbres critiques; auteur des Causeries 
du lundi, de Portraits de femmes, etc. — Qui en
seigne à lire : qui apprend à s'instruire, k se former 
l'esprit et le caractère, en lisant. — De la mettre au 
point : de l'établir, de la déterminer exactement. 
Comparaison avec l'usage de certains instruments 
dont on ne  peut se servir que lorsqu'ils sont placés 
à u n  certain point, dans une certaine position. —• 
Rectifier: littéralement, mettre droit, redresser; cor
riger. Les racines rect et rig {rectitude, rectangle, 
rigide, diriger, etc.).-—ScepticisOTe .'doctrine philo
sophique du doute universel ; état d'esprit de celui 
qui est enclin à douter de tout. — Crédulité : dispo
sition à croire n'importe qui et n'importe quoi. Rap
procher crédit, créance, etc. — Crédulité gloutonne: 
crédulité avide de nouvelles; proprement, glouton 
veut dire ; qui satisfait son appétit avec une avidité 
répugnante. — E s o p e :  esclave phrygien dont la vie 
est restée dans le domaine de la légende. On lui at
tribue un  certain nombre de fables, dont l'authenti
cité n'a jamais pu être établie. — La clef des sciences: 
ce qui nous ouvre l'empire des sciences,«comme une 
clef permet, d'ouvrir une porte. — Calomnie: men
songe, ou. altération de la vérité, avec l'intention de 
nuire au prochaii:. — Diffusion : dans le sens littéral, 
éparpillement, action de répandre une chose dont 
les éléments se fondent, pour ainsi dire (rapprocher 
fusion, confusion, etc.), dans le' milieu où on les 
propage ; en mauvaise part, éparpillement des idées 
qui empêche de voir les rapports qu'elles peuvent 
avoir entre elles. ASPIRANTS.  

Composition française. 
« On recueille ce qu'on a semé. » Vous expliquerez 

et vous ferez voir par des exemples ce que signifie ce 
proverbe : 1° dans son sens propre ; 2» dans son sens 
figuré. E n  terminant, vous en ferez l'application à la 
situation dans laquelle vous vous trouvez. 

(Voir le sujet traité dans la Partie scolaire.) 

Arithmétique. 
T h é o r i e .  — Décomposer le nombre 720 en ses 

facteurs premiers en indiquant et en justifiant la mé
thode suivie. 

P r o b l è m e .  — On a deux capitaux qui sont dans 
le rapport de 3 à 2. Le premier rapporte annuelle
ment 90 francs de plus que le deuxième. Si le taux 
du premier était augmenté de 1 f r .  et celui du se
cond de 2 fr . ,  ils rapporteraient autant l'un que 
l'autre, soit 1 Oto f r .  chacun. 

Quels sont ces capitaux et à quels taux sont-ils 
placés ? 

Solution, — Si on augmente de 1 f r .  le taux de 
l'intérêt du premier capital, cet iatérét se trouve 

1 augmenté de du 1'='' capital. En  augmentant de 
2 f r .  le taux de l'intérêt du 2® capital, on augmente 

, . 4 ' 2  cet intérêt de du second capital. Donc du 2' 

capital — jôQ du 1» 

100 

90 f r . ;  2 fois le second ca
pital — une fois le premier = 9 0 f r .  X 100 = 9 0 0 0 f r .  
Le 2® capital est au premier comme 2 est à 3 ; donc 

2 le 2" capital = - du lei-; 2 fois le second capital Q 

—g— = 5 du 5 du lor capital, moins une fois ce o o o 
1 capital = 9 000 f r .  ; g du l'"' capital = 9 000 f r .  Premier 

capital : 9 000 f r .  x 3 = 2 7  0 0 0  f r .  Deuxième capital 

9 000 f r .  X 2 =  1 8  0 0 0  f r .  Taux de l'intérêt pour un  
revenu de 1080 f r .  produit par 27 000 f r .  de capital : 
1080 f r .  X 100 108fr. , J = :  4 "/o. Taux reel du 1°"̂ ca-27 000 ^ !i7 
pital :  4 o/o — 1 "/o = 3 "/o. Taux de l'intérêt pour un 
revenu de 1 080 fr .  produit par un capital de 18 000 fr . :  
lOSOfr. xlOO 108 f r .  . , ^ , 

ÎSÔÔÔ = = ® ^ 
capital: 6 o/o — 2  o/„ = 4 o/„. _ Vérification. — In
térêts de 27000 f r .  à 8 "/o : = ^10 f r .  

Intérêt de 18 000 f r .  à 4 "/o : ^ ^ = 720fr. ; 
100 

810 f r .  —720 f r .  = 9 0  f r .  

Dessin. 
Un chapeau de paille. 

Lecture. 
Dans la  bibliothèque à 0^,10 de Gautier, lire : 

Grands Jours d'Awvergne, par Pléchier, et résumer 
ses impressions. 

ASPIRANTES.  

Composition française. 
Indiquez le rôle de la sœur aînée dans une famille 

pauvre et nombreuse où la mère est obligée de se dé
charger sur elle d'une partie de ses soins et de ses 
devoirs. 

Arithmétique. 
T h é o r i e .  —• Qu'est-ce que réduire des fractions 

au même dénominateur? Comment vous y prendrez-
vous pour réduire au même dénominateur les frac-

2 .5 4 
tions g) g et ? Justifiez le procédé employé. 

Protolème.  — On verse dans un vase une certaine 
quantité de vin, puis de l'eau, et le vase est rempli 

g 
jusqu'aux — de sa capacité. On sait: 1° que le vase, 

après qu'on a eu versé le vin, pesait 627 gr., 3 ;  2" 
que, après addition de l'eau, il pèse 650 gr.;  3° que 
le volume du vin est triple de celui de l'eau ; 4» que 
la  densité du vin est 0,985. D'après cela, déterminer 
la capacité du vase et son poids lorsqu'il est vide. 

Solution. — Poids de l'eau : 650 gr. — 627 gr., 3 
= 22 gr., 7. Volume de l'eau : 22 cmc., 7 = 0 dmc., 0227. 
Volume total de l'eau et du vin : 0 dmc., 0227 x 4  

„ , „„„„ „ . , 0 dmc., 0908 X 15 
= 0 dmc., 0908. Capacité du vase : g 

OL,  0227 x 15 = g = 0 1 . ,  1 7  a moins d un millième 
de litre près. Poids du vin: OKg., 985 X 0,0227 X 3 
= 985 gr. X 0.0227 x 3 = 67gr . ,  0785. Poids total de 
l'eau et du vin: 22 gr,, 7-1-67 gr.,0785 = 8 9  gr., 7785. 
Poids du vase vide : 650 gr. — 89 gr., 7785 = 
5 6 0  gr., 2 3 1 5 .  

Dessin. 
Un râteau. • 

Lecture. 
Lire et résumer brièvement les Emotions d'un 

perdreau rouge, racontées par lui-même (contes 
choisis de Daudet). 

BREVET ÉLÉIVIENTAIRE» 

Orthographe. 
Le port de Brest en l'384. 

Cette mer, que j e  devais rencontrer sur tant de ri
vages, baignait à Brest l'extrémité de la péninsule 
armoricaine; après ce cap avancé, il n'y avait plus 
rien qu'un océan sans bornes et des mondes incon
nus ; mon imagination se jouait dans ces espaces. Sou
vent assis sur quelque mât qui gisait le long du quai 

1 .  A s p i r a n t e s ;  P a r i s ,  1901.  
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de RecouTranoe 1, je  regardais les mouTements de la 
foule; constructeurs, matelots, militaires, douaniers, 
forçats'passaient et repassaient devant moi. Des voya
geurs débarquaient et s'embarquaient, des pilotes com
mandaient la manœuvre, des charpentiers équaris-
saient des pièces, des cordiers filaient des câbles, des 
mousses allumaient des feux sous des chaudières d'où 
sortait une espèce de fumée et la saine odeur du gou
dron. On portait, on reportait, on roulait, de la marine 
aux magasins, et des magasins à la marine, des bal
lots de marchandises, des sacs de vivres, des trains 
d'artillerie. Ici des charrettes s'avançaient dans l'eau 
en reculant pour recevoir des fardeaux, tandis que 
des grues descendaient des pierres, et que des dra
gues creusaient des atterrissements. Des forts répétaient des signaux, des chaloupes 
allaient et venaient, des vaisseaux appareillaient ou 
rentraient dans les bassins. 

Mon esprit se remplissait d'idées vagues sur la so
ciété, sur ses biens et ses maux. Je  ne sais quelle 
tristesse me gagnait ; je  quittais le mât sur lequel 
j'étais assis ; je  remontais jusqu'à un  coude où le port 
disparaissait. Là, ne voyant plus rien qu'une vallée 
tourbeuse, mais entendant encore le murmure confus 
de la mer et la voix des hommes, j e  me couchais au 
bord de la petite rivière et je tombais dans la plus 
profonde rêverie.  CHATEAUBRIAND. 

EXPLICATIONS.  — Cette mer : l'océan Atlantique. 
Que je devais rencontrer sur tant de rivages : sur 
les rivages de l'Amérique. Chateaubriand parcourut, 
de 1791 à 1792, quelques régions des Etats-Unis et du 
Canada. Les souvenirs qu'il en rapporta constituent le 
fond ou le cadre de plusieurs de ses ouvrages : Hené, 
Atala, Les Natchez, Voyage d'Amérique. — Pénin
sule ; synonyme de presqu'île; en général, on ne se 
sert du mot péninsule que pour désigner de grandes 
presqu'îles, comme l'Italie, l'Espagne, etc. — Mon 
imagination se jouait dans ces espaces : se faisait un 
jeu de parcourir ces espaces, de les peupler des créa
tions de mes rêves ou des souvenirs de mes lectures. 
Expression figurée. L'image qu'elle produit est très 
saisissante, car l'imagination est une faculté puissante 
qui permet à l'homme de transporter où il lui plaît le 
siège de ses illusions, de choisir partout l'objet de 
ses pensées. Elle semble franchir le temps et l'espace, 
plus facilement qu'un oiseau ne fend les airs. De là 
vient qu'on lui attribue, poétiquement, des ailes que 
rien ne fatigue. — Gisait : l'une des rares formes du 
verbe gésir, se reposer, séjourner, rester inerte en 
quelque endroit. On emploie aussi le présent de l'in
dicatif et le participe présent de ce verbe : ci-gît (ici 
repose), gisant; rapprocher gite. — Forçat : condamné 
qui subit la peine des travaux forcés. — Equarrir : don
ner des bases carrées, une section carrée à quelque so
lide . Autre sens de ce verbe : couper par  quartiers un  
animal mort ; rapprocher équarrisseur, équarrissage, 
équerre, quadrilatère, etc. Remarquer que le mot 
carré peut s'écrire encore quarré (figure qui a quatre 
angles droits et quatre' côtés égaux). — ha saine 
odeur du goudron : le goudron est employé coinme 
enduit protecteur de la coque des navires. — La ma
rine : il s'agit ici du lieu de stationnement des barques 
de pêche et des bâtiments de commerce. — Grue : 
machine qui soulève et descend des fardeaux, du na
vire au quai ou du quai au navire. — Drague : autre 
machine qui, à l'aide de godets, enlèVe une partie du 
limon ou du sable qui se trouve dans le lit d'un cours 
d'eau ou constitue en quel(jue endroit le fond de la 
mer. — Atterrissement : lieu propre pour atterrir, 
pour atteindre la terre ferme. — Appareiller : mettre 
à la voUe, manœuvrer pour prendre le large. 

1 .  D o n n e r  l ' o r t h o g r a p h e .  

Composition française. 
Vous entendez souvent dire : 

Qui veut la fin, veut les moyens. 
Est-il toujours juste de parler ainsi? 

Arithmétique. 

Théor ie .  -
174 - Transformer la fraction en fraction Z4U 

décimale et justifier par un  raisonnement la marche 
suivie pour cette transformation. 

Solution. — Il faut d'abord réduire à sa plus sim-
174 29 pie expression la fraction donnée. On a : Le 

dénominateur ne contient pas d'autres facteurs que 
2 et 5; en.ce cas, une fraction ordinaire peut toujours 
se transformer en une fraction décimale finie. E n  effet, 
, „ . . a , , œ X 5 "  a X la fraction ordinaire ^ égale =- ^ = rs = 2n o 2"  X 5 "  (2 X 5)» 
œ X 5 °  , . a , ,  a xZ" . 
- j p — ; ;  la fraction ^ égalé ; la fraction 

a X 5n-p . ^ , œ X 2p-n 
si M > p ,  et a • s — est égale 2» X 5P ^ lOn -f. - ^op 

si p > n. Dans tous les cas, on obtient une fraction 
dont le dénominateur est une puissance de 10, c'est-
à-dire une fraction décimale finie. Dans l'exemple 

29 29 29 X 52 29 x 5̂  donne, on aura ^ = 
725 . 

^-ôôôOu0,/2fe. 
Prob lème .  — Un vase cylindrique de G®,75 de 

hauteur intérieure, contient une certaine quantité 
3 d'eau. Si l'on enlevait les g de cette eau, le liquide ne 

4 s'élèverait qu'aux de la hauteur du vase ; mais si 
au lieu de retirer de l'eau on en ajoutait 15 litres 70, 
le niveau de l'eau atteindrait les ^ de la hauteur. o 

Trouver le diamètre et la capacité du vase, ainsi 
que la quantité d'eau qu'il contenait primitivement. 

On prendra x = 3,14. 
5 3 2 2 Solution. — = — ? = p d u  volume de l'eau re -5 5 5 5 

4 présentent pr  de la capacité du vase, car des volumes 
cylindriques de même base sont proportionnels à leurs 
hauteurs. Le volume primitif de 1 eau représentait : 
4 x 5  4 

primitif de Teau représentait 
de la capacité du vase ; quand ce volume 

5 _  
6 

15 X 2 6 
d'eau s'accroît de 15',70, la hauteur s'accroît 

g = g de la hauteur du vase. 15i,70 représentent donc 
1 g de la capacité totale du vase. Capacité totale du 
vase : 15i,7 x 6 = 9 4 ' , 2  = 94^"'',20. Surf,  de base du 

, , , l i i " !  X 94,2 31''™î,4 81''™i,4 x 4 
récipient : -

1 
10 

12amq,56. Surf, ovale : d^, d étant le diamètre. 

Carré du diamètre : 12ilmq,56 X 4 
â ; ï r  

:4dinc[x4. Dia

mètre; Idm X \/4 X 4 =4 ' '™.Volume primitif de l'eau: 
4 2 .  9 4 '  2 V ? 
I ou g de 94',2 = ^ 3ii_4 X 2 = 6 3 ' , 8 .  


